
INFORMATION TO USERS 

This manuscript has been repcodud from th6 microfilm master. UMI films 

the tea diredly hwn tlw original or copy suknitbd. Thus, m e  thesis and 

dissertation copies am in face, whik othen m y  be hwn any d 

computer printer. 

The quality of this nproduction k dependant upon the quality of th. 
copy submitted. Broken or indietinct print, cdored or poor quality illustrations 

and photographs, print bkdhrwgh, substandard margins, and improper 

alignment can adversely afhx! reprodudon. 

In the unlikely event that lhe author did not send UMI a complete manuscript 

and mere are misting pages, thew will be noted. Also, if unauthorized 

copyright material had to ba removed, a note will indim& the deletion. 

Oversize materials (e.g., maps, dmhgs, charts) am reproduced by 

sectioning the original, beginning at Uw upper left-hand comer and Confi'nuing 

from left to right in equal sections with small overlaps. 

Photographs included in the original manuscript have been reproduced 

xetmgnphicaRy in this copy. Higher quality 0" x 9" bhck and white 

photographic prints are available ibr any photographs or illustratiorrs appearing 

in this copy for an s d d i l  charge. Contact UMI diredly to onler. 

Bell & Howell lnlormation and W i n g  
300 North heb  Road, Ann A m ,  MI 481061348 USA 

809.521.4600 





COMME EXlGENCE PARTIELLE 

LES TERRITOIRES MRC DU QUIBEC : 
DEUX D~CENNIES D'&OLUTION OANS LA DIVERSITC 



National Library 1*1 of Canada 
Bibiiothhue nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographic Sewices services bibliographiques 

395 Wellington Street 395, ruet Wellington 
OttawaON K1AON4 Onawa ON KIA ON4 
Canada Canada 

Your hb Volre r~~~ 

Our 15& Norre reMrence 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distribute or sell 
copies of this thesis in microform, 
paper or electronic fomats. 

The author retains ownership of the 
copyright in thls thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or otheMrise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accorde une licence non 
exclusive permettant a la 
Bibliotheque nationale du Canada de 
reproduire, preter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thbe sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papter ou sur format 
electronique. 

L'auteur conserve la propriete du 
droit d'auteur qui protitge cette these. 
Ni la these ai des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent Stre imprimes 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 





A I'aube du vingtieme anniversaire du vote de la Loi 125 sur 
11Am6nagement et l'll&anisme qui constitua les temtoires MRC du Quebec en 
1979, nous wnstatons 41 quel point Itorganisation de ces petites regions a 
progresse, mais de maniere inegale. D'ailleun, des leur processus de formation 
en 1982, les chercheurs Fortin-Parent avaient identifie sept types de MRC. Ces 
mCmes chercheurs ont alors regroup4 ces multiples territoires en deux 
tendances princi pa les : les en tites partkjpationnistes et les en t i tes 
technocratiques. 

Les 96 territoires MRC servent d'abord de cadre a I'amenagernent de 
I'espace q u e b i s .  Cependant, en moins de deux dbnnies, ils sont devenus 
des aires pertinentes dans la gestiun des services publics et collectjfs d la 
population, aux travailleurs et aux organisations. Nos recherches nous ont 
permis d'isoler la variable cdation d'omanisations. Cet exercice a ainsi exige le 
recensement de toutes les organisations publiques, semi-publiques, priv6es et 
collectives dont le plan d'action epouse les limites d'un territoire MRC. 

Le parallele que nous avons initie entre I'etude effectu6e par Fortin- 
Parent et la ndtre nous devoile des constantes tres revelatrices. Nous 
observons que, ce qui distinguait souvent les MRC participationnistes des 
technocratiques en 1 983, separe toujours les territoires les mieux organids 
aujourd'hui de ceux qui n6gligent davantage leurs activites a cet khelon. D'un 
dte, les territoires essentiellement mraux faisant preuve d'un progres 
organisationnel notable. De I'autre, les temtoires MRC essentieI1ement urbains, 
plus ou moins enclins au developpement de leurs activites organisationnelles 
autour de ce palier. 

Malgre ces disparites, la construction territoriale des MRC est en plein 
progres. A I'heure ou I'on parle de decentralisation administrative et de 
r6gionalisation des services, les territoires MRC du Q u e k  sont au coeur de 
tous ces changements. L'arrivb des centres locaux d e  developpement (CLD) 
au sein de chacun de ces territoires ne peut que confirmer la pertinence d'un tel 
dhupage, ainsi que le r6te majeur des territoires MRC dans la gestion des 
services publics et collectifs. 
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L'espace quebecois actuel ne s'est pas bati en un jour. Loin de Y. 

D'aiNeurs, son histoire temoigne bien du long processus dont il emane. Au fil du 

temps, le Quebec s'est enrichi de par ses episodes de colonisation, I'exploitation 

de ses ressources naturelles, I'influence du Clerge, les chicanes fkterales- 

provinciales, les crises financieres, les grands courants des politiques de 

developpement, etc. Tous ces elements ont fapnne la diversite territoriale, 

sociale et culturelle du Quebec. 

Sur le plan institutionnel, qwrante ans de reformes n'ont pas ete sans 

laisser de traces au passage. Toute une serie de politiques nous ont l&ue en 

heritage un systeme a trois paliers fort develop@. En 1999, pres de 1 500 

municipalites, peu peupl6es et dispersbs, composent I'irchelon local. Sur le 

plan r&ional, 1 7 r6gions administratives (1 966) chapeautent les activites des 

bureaux des principaux ministeres de la province. Finalement, a I'khelon supra- 

local, 96 territoires MRC (1979) supervisent des dossiers intennunicipaux et 

gerent I'amenagement du territoire. Une trentaine d'agglomerations el trois 

communaut6s urbaines occupent Bgalement I'espace quebdcois. 

Aw portes du troisieme millenaire, riche de ses experiences anterieures, 

le Quebec entre dans un nouveau rnouvement en ce qui a trait a ses politiques 

de developpement. Le gouvemernent reconnait d6sormais I'importance de 

confier des responsabilit6s aux acteurs locaux, afin qu'ils puissent adapter les 

pditiques de dbveloppement local a leum besoins intrin&ques. Ce toumant a 

d'ailleurs 8t6 kngtemps revendique par les instances locales. La creation des 

municipalitb mionales de comte (MRC) M le premier dement de dponse a 



toutes ces revendications. Ce nouveau palier intermMiaire etait, en lui-m&ne, le 

fruit d'un long processus de reflexion et de remise en question concement la 

participation du monde municipal dans ie developpement tkonomique. 

D6coup6s selon le sentiment d'appartenance, les tenitoires MRC du 

Quebec initieront rapidement I'elahration, I'adoption ou la hvision d'un schema 

d'amenagement supra-local. C'est d'ailleurs ce que prevoyal la Loi 125 sur 

I'Amenagement et IUrbanisme en 1979. Paralblement a cela, au debut des 

ann6es 90, on constate que les MRC sont devenus le territoire d'accueil el le 

lieu de coordination de tout un lot d'organisations publiques et collectives. 

Pourtant, jusqu'a tout rbmrnent, aucune loi n'avait rbllement imps6 les MRC 

cornme bases territoriales des activites multisectorielles du developpernent 

local. Donc, dans un mouvement independant a toute politique en ce sens, des 

dizaines d'organisations (sod6t6s de developpement, commissariats industriels, 

groups environnementaux, CLSC. CLD, etc.) ont choisi les temtoires MRC 

dans la pratique de leurs activitb. 

Jusqu'a present, peu de chercheun ont initie des travaux de recherche 

prdczcup6s uniquement par le rayonnement territorial des MRC en tant qu'aires 

de gestion. C'est dans cette perspective que nous avons entame cette 

recherche. Nous supposons que la construction territoriale du Qdbec s'appuie 

de plus en plus sur les MRC. Coodonnateurs de I'amenagement el  promoteurs 

du developpernent r6gional, les territoires MRC sont aussi des aims de gestion 

majeures B tous les niveaux, et dans bien des domaines. 



Dans ce contexte, il irnporte de dbcouvrir les composantes dlles de 

cette occupation organisationnelle mercbnne. Si les tenitoires MRC se 

vo yaient devenir les pn'nci paux agents des politiques futures de develop pement 

du gouvernement, encore faudrait-il connaitre la veritable port& de ces aires de 

gest ion. 

Dans un premier temps, nous presenterons les prindpaux evenements 

historiques qui caraderisent I'emergence du r6gime municipal q u e b i s .  

tgalement, nous verrons de quelle fapn les traditionnelles municipalites de 

comte, I'une des plus anciennes structures administratives de la province, ont 

Me la place aw MRC. 

La deuxieme partie du memoirs sert a presenter les elements majeurs qui 

entourent le vote de la Loi 125, la fin des ann6es 70. Ce chapitre presente 

6galement les details du processus de formation des municipalites r6gionales de 

comte. Cette partie, issue d'une etude inWe par les chercheurs Gerald Parent 

et Lucie Fortin en 1983, agit a titre de cadre de reference. Nous cherchons a 

savoir si les territoires MRC les plus ouverts lors de leur formation sont les plus 

dynamiques aujourd'hui. En ce sens, les travaw de Fortin-Parent s'averent un 

cadre des plus appropries, puisqu'ils presentent en details les principales 

caraderistiques mercbnnes des diffhntes tendancas. 

Dans un troisieme chapitre, now traiterons des aspects m4thoddogiques 

de notre recherche. Nous y presenterons les grandes etapes de notre demarche 

et ses particularites. De plus, nous obsenrerons la provenance des nombreuses 

sources qui enrichissent notre banque de donnbs, ainsi que les outils de 



mesure que nous avons utilids. Sur ce plan, nous venons que les territoires 

MRC sont de veritables entites statistiques. 

Le chapitre qui suivra dressera le portrait d6taille de I'occupation 

organisationnelle qui caracterise desonais les territoires MRC. En premier lieu. 

nous observerons les principales responsabilites l ihs  a I'arnenagement du 

tenitoire. Par la suite, de fapn sectorielle, nous demontrerons I'importance et la 

diversite de I'occupation des territoires MRC par une panoplie d'organisations 

qui en epousent les limites en 1992 et 1998. 

Finalement, nous dresserons le portrait de la dynamique 

organisationnelle des territoires MRC pour 1992 el 1998. Nous chercherons a 

cornparer notre typologie avec celle etablie par Fortin-Parent en 1983. Par cela, 

nous esp6rons tracer le parcuurs evolutif de I'ensemble des territoires MRC. 

Nous chercherons a connaitre, a I'aide d'indicateur temtoriaux et 

bnomiques, les elements qui caracterisent les territoires MRC des differents 

types- 



CHAPITRE I 

CONTEXT€ HISTORIQUE: 
MlSE EN PLACE DU REGIME MUNICIPAL AU QUEBEC 



CONTEXTE HISTORIQUE: 
MIS€ EN PLACE DU REGIME MUNICIPAL AU QUEBEC 

structure locale embyonnoire 

Force est de reconnaitre I'absence quasi totale de structures municipales 

sous le rdgime frawis dont les bases, forternent centralisbs, n'ont guere 

favoris6 la prise en main du temtoire par ses instances locates. Mais dans ce 

cas prkis, n'oublions pas I'influence exerch par la mere patrie, en I'occurrence 

la France, tres peu port& sur la d6l6gation de ses comp6tences (meme en 

ses propres terns). A maintes reprises les efforts contrecanant cette gestion 

centralis& furent fraines, puis repodes aux calendes grecques. Pendant 

longtemps, t'unique activite de la tra% des fourmres et de I'exploitation (non 

moins lucrative) des rnatieres premieres, ne laissait guere miroiter a la France 

I'utilite de crkr un patier de dedsion bmanant du milieu. 

1.1 .1 La Compagnie des cent asroci&~ (1627) 

Bien que les structures centrales domineront tout le tenitoire de la 

Nouvelle-France, la Compagnie des cent assock%, cr6e par le Cardinal 

Richelieu en 1627, se vit confier des objectif$ rnajeurs dans I'organisation du 

temtoire au sein de la coknie. Sttlldure a caractem prive mais d'intedt public, 



la Compagnie des cent associes intenriendra dans trois principaux domaines: 

I'implantation de nouveaux colons au sein du territoire, le developpement des 

relations comrnerciales ainsi que de I'evang6lisation des ametindiens.' 

Mais les attentes du Cardinal furent rapidement deues. La Compagnie 

des cents associes ddlaissa, on ne peut plus promptement, son mandat d'agent 

de territoire et d'evangetisation. Elle pdfera consacrer ses adivites a etablir un 

lien solide entre la France el le lucmtif commerce des fourrums, ainsi que 

1.1.2 PremiBres structures: Conseil SupMeur de Quebec (1663) el 
Conseil Souverain du Canada (1675) 

Des avril 1663, une premiere structure dbnt ra l ish territorialement, ou 

les officiers royaux et ecclesiastiques de haut rang se partagent les pouvoirs, 

est ainsi chapeauth par le Roi. C'est par I'entremise du Conseil SupMWr tie 

QuBbec, instance centrale souveraine, que le Roi faisait suivre directement sous 

fonne d'Mits et ordonnances toutes les dkisions concernant le territoire de la 

colonie. 

Le 5 juin 1675, le roi de France offcialise une nouvelte structure: le 

Conseil Souverain du canadd Le temtoire de la Nouvelle-France s'etant 

peuple davantage (tableau 1 .I), I'organisation de certains services devenait 

donc incontournable dans le desk d'une gestion tenitoriale plus saine et mieux 

Baccigalupo, Alain (1984) Les dminGb.rOons a&Mmkos k. orlbines 4 nor iouq, 



organis&. Dans cet elan d'int&& pour les besoins intrinmues des habitants 

de la cdonie, les fondions d'intendant de la justice, des finances et de la police 

sont c&s sous I ' d  attentif et non moins interesd du derge, par I'entremise 

de 1'&6que de ~uebec.' La @node de &tatpendames bv i t  alors dans la 

colonie franpise. 

1.M Apparition de la police sur le territoire el application de la 
justice 

L'intervention de la police en Nouvelle-France permit de ambler des 

lacunes importantes au niveau de la r6glementation des khanges commerciaux 

sur le territoire. Les khanges courants entre les habitants de la colonie, lais& 

a eux-rnemes depuis sa creation, progressaient a une telle allure que des 

bakes venant de la mere patrie devenaient incontournables. En 1672, 

I'intendant Jean Talon fut le premier a fixer les rtbgles dans des activith qui, 

avec les annhs, furent aussi diverses que la mesum du bois(l676), la 

fabrication et la vente du pain(1676). le traitement des domestiques(f676), le 

contrdle du pnjr et de /a qualit6 des aliments(1676) /'interdiction des chevaux de 

galoper(l748) et le fren 9 I'exode mre1(1 PZ8).6 En quelque sorte, I' intendant de 

la mice cumulait des fonctions el pouvoin cornparables aux premiers modeles 

de maires et conseillers de I'histoire. 

En 1677, sont c&s le S e e  de la P d v M  et Justke ordinaim de 

Quebec ainsi que PO- de Pdvbt de la ma~heuss8e .  Agissant a titre de 

' Membre officiel du Conseil wp&ieut du Canada 
6acagaIupo(1984), op.cit., p.32 
Aswmbhh I&islative du Canada, op-cit, pp.83-84 



tribunaux, utilies pour juger les causes civiles et crirninelles, ces structures 

judiciaires punissent desormais les crimes des offensants lorsque necessaire. 

TABLEAU 1 .I 

POPULATION DES VlLLES EN NOUVELLE-F RANCE 11677-1754) 

Annb Population Annb Populatbn Ann& Populaion 

ource: lanctdt, Gustave (1948) Le mime municiml en Nouuelle-France, dam Culture, #Q, pp.268-269 

1.1.4 La nomination d'un Grand-Voyer (1675) 

"Les besoins de s6curit8 assurds, restait 9 developper la constnrction des 

dseaux de communication tenestres fort impatants au plan de l'avancement et 

La nomination bun tel poste devenait, a son tour, imp6rative. Le developpement 

de la colonie creait des besoins inevitables. Ces demiers concemaient 

prindpalement la construction de reseaux de communication terrestres. 



L'epanouissernent de ce reseau, sous la direction du Grand-Voyer, ouvrait en 

quelque sorte les portes B I'avancement de la colonisation. 

Consider6 pour certain eomrne I'anc&tm du ministere de la Voirie qui 

appsraitra plus tard dans I'histoire, le Grand-Voyer prbsidera des travaux 

d'arpentage, la constnrciion de ponts, tla pose de c16tums et la const~ction de 

liens entre les villes el les villages. Tout cela en etroite collaboration avec la 

palice et le clerge de I%poque8. 

1.1 4 ~ tg l ise:  contrdle de I'bducation, de I'assistcmcce-sociale et de 
la $ant6 

Malgre toutes les structures qui prenaient forme en Nouvelle-France, nul 

n'muivalait la prestance de l'cglise sur le tenitoire en ce qui eut trait aux 

affaires sociales. Chef-lieu de Mucation des jeunes gaqons, de la formation 

des Murs maitres et de Ietablissement du plan d'enseignement, le clerge 

influenpit, voire contrdlait, la plupart des dwsions prises sur le tenitoire. 

De plus, par I'entremise de sa gestion exclusive des Mpitaux, l'tglise prit 

en charge le sort des pauvres, des orphelins, des nhssiteux et des infirmes, 

de mQme que la gestion de I'aumdne publique. Elle interviendra Bgalement dans 

la dation de plusieurs emplois. II est dair que cette myriade d'actions po-s 

par l'gglise diminua I'empressement des citoyens a mettre sur pied une structure 

locale. l'tglise agissait elk-rneme a titre de superviseur dam bon nombre de 

' Assemblde Idgislative du Canada, opcit., p.97-98 



7.1.6 Tentatives r6elles dmimplantation dmun r6gime municipal 

Bien que le regime franqis se vit teinte d'une gestion tres centralistie et 

de structures locales peu developp&s, le desir de contrer cette lacune se 

faisait de plus en plus intense. D'ailleurs, au milieu du XVII'~' siecle, les 

reunions consultatives entre les habitants de la wlonie ne cessent de se 

multiplier. Ces rencontres conduisent a la fonation de syndics d'habitation 

(1645-1670).' Glu par les citoyens au s a t i n  secret et ce, pour une durb  de 

trois ans, le syndic s'avoue un interlocuteur marquant dans la defense des 

interets des citoyens aupres du Conseil. 

TABLEAU 1.2 

1 Compagnie dem cent associb 

I 1663 Conseil SupMeur de Quebec 

Conseil Souvenin du Canada 

1675 Nomination d'un Grand voyer 

1645- Syndics d'habitation 
1670 

Conception I'auteure 

Apres cinquante ans de domination franqaise, un premier geste concret 

vers la formation d'une administration municipale est tente. Le 20 septernbre 

1663, le Conseil Sup6rieur de Quebec propose la fonation d'une Assemblh 

Seulement trois villes mirent sur pied un syndic soit: ftois-Riviems, Montreal et Quebec 



generale d'habitants pour la ville de Quebec. Un maire el deux 6chevins 

seraient elus. Mais aussi vite command&, aussi vite destitub, I'ordonnance 

emise par I'intendant Mesy prit fin quelques semaines plus tard, en novembre de 

(...)Le pays n'etant encore qu'en tres petite consideration pour 
la petitesse de son etendue en deserts et nombre de peuples, il 
semit plus a propos de se contenter d'un syndic, eu bard a peu 
d'affaires qui concement le devoir de ces charges." 

Comme en temoignent ces propos, les besoins du territoire en matiere de 

services publics ne cornrnandaient point la pdsence d'une telle structure." Les 

syndics sont de retour mais, cette fois-ci, leur Blection est etendue dans tout le 

pays sous I'oeil attentif du Conseil sup6rieur de Quebec. Malencuntreusement, 

dans la rblite, burs fonctions se resumeront a peu d'elements significatifs en 

dehon des activites de cont6le des prix el des khanges sur le rnar~he.'~ 

En 1673, par I'entremise de ~rontenac," un deuxieme effort de creation 

d'une administration munici pale est tente. Frontenac propose une instance de 

premier degre devant &re superpos& aux syndics. Cette instance devait 

procMer B I'blection de trois -wins annuellement. Mais cette seconde 

tentative prit fin abruptement en 1677. D'ailleun, les elus n'eurent g u h  la 

' o ~ b l &  tdgislative du Canada, opcit., p.13 
11 Drapeau, Julia (1967)Hklohm du &inn rnunkiud au Qudbw, Ministere des Affaires 
rnunicipales, Quebec, p.7 
l2 Selon Baccigalupo(l984), les syndics appenisront davantage amme Pandtre de PO(Tc8 
de protection des msommateurs aduels que celui des maires et conseiller~ aduels. 
'' Asseinb168 l6gislative du Canada, wml 
et Oldon~mm r C l . W  drr inhndmts du Cam. 



possibilite d'explotter leun fonctions et leur rble, qui ne se lirniteront qu'au 

maintien de I'ordre et des rdglernents dej8 etablis. 

1.1.7 Conclusion 

II est 8vident que le r6gime franqis, aux tendances centralis&s, laissa 

peu de place a I'etablissernent d'un systeme municipal sur le territoire de la 

colonie. Pendant pres de 150 ans, le Conseil souverain et I'intendant, tous deux 

supportes par le travail du Grand-Voyer, chapeauteent tant bien que ma1 

I'ensemble des adivites a connotation collective, sur un territoire b pine 

developpC, et tds peu peupY. 

Mais I'absence d'une structure municipale officielle ne signifie pourtant 

pas que les probYmes locaux n'etaient pas traites. La plupart des problemes qui 

survenaient Btaient r6gl4s aau sein de la seigneurie, bien avant que I'lntendant 

en soit informe. Les seigneurs geraient adroiternent leur vaste domaine, 

d'ailleun peu peupY, donc facilement gouvernable. 

Outre les seigneuries, nous I'avons vu plus t81, tes forces locales ont 

longtemps ete administrbs par rautorite paroissiale, chapeautb par l'eglise. 

Avec les seigneuries, les paroisses representent les prernidres veritables 

collectivites locales du pays. Le r6le exerc6 par le cure respectif de chacune 

d'eles p u t  aidment se cornparer a celui de maire qui apparaitra 

ulterieurement. 



En 1722, 82 districts paroissiaux sont officiali&s." et bien que I'on 

considere les cimnscn'ptbns eccI6siastiques comme de simples divisions 

tenitoriales, e l k  s'enracineront pourtant dans le paysage du territoire sous la 

gouveme influente de l'tglise. Cependant, la conqu6te du temtoire par les 

Britanniques en 1 763 vin t transformer totalement I'adm tnistration de la colonie. 

1.2 Le Wime anglais (1763-1867): vers une lente reconnaissance 
des instances l o d e s  

Suite a la signature du Traite de Paris en 1763, les Anglais prennent 

dficiellement possession des terns coloni&s anterieurement par la France. 

Rapidement, le vent toume sur I'organisation du pays : le Gouvemement 

britannique opte pour une gestion plus dhntralis6e. Probablement a rimage 

du mdele de seIFgovemment, reconnu alon en Grande-Bretagne. Mais ce 

revirement impromptu met du temps h s'intdgrer dans le paysage du pays, et les 

transformations politiques progressent lentement tant les dsistanoes des 

Canadiens-fran~is sont consid6rables. 

1.2. f ContrdJe pditique du tenitoire 

Si les Britanniques obtiennent le territoire, ils ne le possedent pourtant 

pas dans I'esprit des Canadiens-firanpis. Les Anglais sont minoritaires sur ce 

terrain inconnu. Les traditions des Franpis leur sont tout aussi etrangeres. 



Catholiques, francophones, aux lois et aux maeun si diMrentes des Anglais, les 

colons ne se laissent pas gerer facilement au gre de leurs conquerants. 

Rien pour contrer cette retbence. Londres n'hesita pas a commander 

I'assirnilation des Franpis par I'entremise de la Proclamation m e  (1 763). 

Cette disposition abolissait cat6goriquement le r4gime seigneurial en instituant 

son remplacement par les commun soccage, commandait Ieapplication des lois 

anglaises, la soumission a l'eglise catholique de Londres et la rnise sur pied 

d'une Chambre d'~ssembl8e.'~ Ce geste cavalier faisant fi du pass6 territorial 

des lieux, eut pour effet immMiat de braquer les colons contre les Anglais. 

L'opposition vigoureuse des seigneurs at du Clerge fordrent les rnembres du 

gouvemement britannique a dajuster leurs visbs. D'ailleun, les terrnes 

evques dans la Prodamation royale ne furent jamais respedes par les 

habitants. 

L'Acte de Quebec de 1 774 redonne ra aux Canadiens-franqis leurs droits 

fondamentau dont, la pratique du drol civil. De plus, le regime seigneurial sera 

temporairernent epargne. Quelques annbs s'en suivent el, en 1791, le 

temtoire n'bchappe pas aux politiques britanniques. II se modifie a nouveau a la 

signature de I'Acte constitutionnel, qui scinde alon le pays en deux: le Haut- 

Canada (Ontario) el le Bas-Canada (~uebec).'~ Les seigneuries se voient 

affaiblies considerablement avec rinstauration de township (cantons), et le 

Mime fonder est totalement modii .  



Cette @ride correspond 6galement a la progression importante du 

paysage demographique," modifiant ainsi I'ampleur des problemes a traiter, en 

partiarlier en ce qui a trait aux voies de communication, devenues on ne peut 

plus ddsubtes. En ce sens, en mai 1796, te Gouvemement cr& une motion 

assurant ainsi I'entretien des chemins et des ponts. Toujoun sous la 

supervision du Grand-Voyer qui sera, cette foisci, support0 par le sous-voyer, 

des inspecteurs et les deputes. 

Les Troubles de 37-38, de meme que le Rapport Durham qui s'en wivit 

en 1840." provoquerent une remise en question de la gestion politique et 

administrative sur tout le temtoire. Le pr&s de I'inefiicacite de Itadministration 

centrale ne tardera pas. D'ailleurs, Durham deplorefa vivement Itabsence d'une 

structure municipal8 viable. Durham recommandera fortement la creation d'un 

palier de gouvemement dhntralis6, mieux adapte aux besoins locaux. A la 

lecture de ces recommandations, Baccigalupo (1 984) d&rira Lord Durham 

comrne I'un des @res-fondateudg de notre systhe  municipal. 

Tout ce processus consultatif conduira le pays vers /'Ad8 d'unbn de 

1840, soit I'unification du Haut et du Bas-Canada en un seul el meme pays, 

toujours sous la gouveme britannique. Suivant les recommandations du Rapport 

Durham, le Conseil speclal de Lord Sydenham emet des ordonnances 

dtkr6tant la nomination d'officiers dans les townships et les paroisses, devant 

- - - 

l7 De 1760 P 1796. la population va triplef. 
la Pour plus dinformation wr ce chapitre de l'histoire : Brown, C. et al. (1987) Hktoim 

du Can-. B o d 1  Express Compact ainsi que Hamel, M. (1948) L ,  
, pnbs0nt8, traduit et annot6 par l'autew, editions du QuBbec. 

Baccigalupo (1984), op.cit., p.57 



senrir les inter& locaux. II provoque, par la m&ne occasion, I'etablissement des 

autoritb locales et rnunicipales. 

1.2.2 Mise en place du dgime municipal: dsistance des Canadiens- 

Bien que plusieun s'entendent sur la nhssi te d'etablir une structure 

d h n t r a l s b  veillant aux inter6ts &Is et particuliers de la population, 

I'etablissement du rbgirne municipal par les autorith dfit aaffrnter les dticences 

plus que solides des Canadiens-franpis. Toujoun sous I'effet amer lais& par 

les troubles de 37-38, les Canadiens-fran@s considerent cet effort de 

dhntralisation comme un moyen detoume de prelever des i r n ~ t s ?  D'ailleurs, 

la plupart des officiers etant nommds par te gouverneur, cela eut pour effet 

irnm&iat de braquer les citoyens contre une telle initiative. Cette demarche fut 

donc totalement rejet& par les Canadiens-franpis. 

Les dispositions prises anterieurement par le Conseil Sydenham sont 

abolies en 1845 par "L'Acte pour abmger certaines ordonnances et pour Bim 

de meilleures dispositions pour 1'6tablissement d'autorites locales et municipaks 

dans le 8as-~anada"'." La prindpale innovation de cette ordonnance fut de 

reconsiderer les paroisses comme temtoire de base a I'encadrement 

administratif des dossiers du territoire, Qiminant ainsi les districts impostis par la 

Loi de 1840. Chaque paroisse (canton ou municipalit@ procedait a la nomination 

" Les Canadiens-frangais parlaient du G o u v e m t  britannique cornme &ant une "mrcNm 
I tuet '  

Loi 8 Victoria, ch.40 



de sept conseillen elus pour une p6ciode de trois ans. Ces oonseillers devaient 

se r=unir quatre reprises chaque annkP Plus de 321 municipalites de 

paroisse sont alon er igks.  

Suite a certaines recornmandations, deux ans a p ine  apes la mise sur 

pied des municipalWs de paroisse et de canton, la Loi de 1845 est modifib par 

I'arrivh des nouvelles municipalites de wmte. Ainsi, des septembre 1847, 46 

municipalit6s de c o M  prennent la forme de corporations municipales, 

representbs respectivement par deux comeillem elus. Mais encore la, 

I'etabtissement d'un telle structure ne fait pas I'unanimite aupres de la 

population. 

Les citoyens n'acceptaient toujoun pas de gaiet6 de coaur 
I'arrivb des institutions sociales. La preuve en est que nombre 
de conseillers elus ndgligeaient, voire refusaient a la fin de leur 
mandat, de pourvoir a I'blection de nouveaux conseillers. Une 
disposition sp6aale due &re imps& en 1854 afin d'bviter la 
mise en veilleuse de trop nombreuses municipalites locales." 

Cest pami ces c o ~ e i l l e n  que le maire devait &re chisi. 
P Baccigalupo (1984) , op.cit., p.67 



1783 Trait8 de Psris 

1774 Acte de Quebec 

1791 Ade corwtitirti~~~nel 

1837 Troubles 1837-38 

$840 ~apport ~uhm 

1640 Acte d'union 

1847 Cr6ation des municipalites de wmt6 

1855 Acte des municipalites et des chemins du Bas-Canada 

1867 COClmtian canadienne 
i 

Source : Conception de I'auteure 

1.2.3 Implantation irdversible du r6gime municipal 

Sil est vrai que I'implantation des structures municipales au Bas-Canada 

ne rejoint pas les interdts de la majorite de la population canadienne-franpise 

de I'epoque, le mouvement finira pourtant par se frayer un chemin. Ce 

mouvement se condtisera par le vote de I'Acte des municipaIit6s et des 

chemins du Bas-Canada en mai 1855. C6rnission de cet ade constitue I'assise 

concdte du system municipal, &ant ainsi la gestion municipale dew 

paliers; les corporations locales et les corporations de comtds. Quelques unes 

de ces dispositions sont toujours effectives dans le Code municipal actuel. 



Toutes les modifications u~rieures~' a I'Acte de 1855 ne feront qu'6tendm el 

confirmer ses pouvoin. 

Au lendemin de I'instauration de /'Ad8 des municipaiitds el chemins du 

Bas-Canada, le tenitoire loge alon 61 comtds, pas moins de 41 1 municipalites, 

284 paroisses, 113 cantons, 5 canseillers et un maire qui repdsente les 

municipalites de 300 habitants et plus25. Des 1860, des details concernant la 

possibilite de fusions sont p&wntes. 

1.2.4 Conclusion 

La @ride lib a la prise en main du territoire par les Anglais correspond 

6galement a la construction des infrastructures politiques associhs a w  debuts 

du padernentarisme canadien. Nous partons ici de I'apparition des partis 

politiques, du Gouvemement Responseble (1848) et, plus tard, de la 

ConW8mtion de 1867. Hors de tout doute, les developpements politiques en 

cours au pays, jusqu'en 1 867, influenceront el  modeleront les transformations 

administratives locales. lls auront ainsi raison des reticences populaires. A partir 

de ce moment, la structure municipale n'allait que s'enraciner davantage dans le 

paysage qu6becois (tableau 1.4). 

'' kmbre de conseikws lacaux, divisions twitofiaies, fondions du greffier, etc. 
a 6accigalupo (1 984), op.dt., p.74 



Source: Drapeau, Julien (1974) g!u& chmnaloakue & ir conslftuOkn et du 
# d8s m u n k i t l r  6u Qu4boc dans MUNICIPAL IT^. num8ro 17, p. 12. 

1.3 Rbgime conf6d6m1: consolidation et renforcement deb acquis 
(I 867-1 960) 

La @ride relevant de rapt& Conf6deration connaitra une acdYration 

des processus au niveau des politiques municipales qu6becoises. D'ailleurs, 

dds 1867, les affaires municipales sont vite rattachdes au champ de 

comp6tences provinciales. Peu de temps s16coule avant que ran ne rebe 

Mde des munidpelites et chemins du Bas-Canada de 1855, d6ja fortement 

amende, pour faire place au Code municipal (1870). 



Le Code municipal, effedif des novembre 1871, reprenant parfois les 

rndmes mesures rdd igh  en 1855, evoque les dispositions 4 suivre au niveau 

d8s champs de ~ompdten~8  des municipalihh, des pouvoifs des meires et des 

conseille~s, de la brmation du conseil rnunicij~l et de comt6, etc? Les 

fondements de la Loi des cites et des villes en 1903 reactualisera a nouveau 

ces points.27 

Au debut du XI(*'"* siede, la structure municipale etait desormais be1 et 

bien viable a I'interieur d'une partie du paysage administratif quebecois. Son 

mandat devenait sufftsamment considerable pour commander I'apparition d'un 

organe capable d'uniforrniser son application sur te territoire. 

1.3.1 La cdation du ministdm des Affaires municipales (19q8) 

La creation du ministdm des Affaims municipales en 1918 prouve 

I'arnpleur de la pratique municipale au Quebec, el a quel point les decideun 

locaux I'ont d6sormais adopt&. la formation du Ministere emerge d'une requkte 

formelle aupres de Lomer Gouin par les maires de la province. Cew-ci se 

voyaient inquiets devant I'ampleur de leun dossiers et le manque de balises 

provinciales en ce sens. 

C'est donc pour exercer le double d e  de surveillance el 
d'assistance aupds des municipalit&, pour voir di I'application 
des lois munidpales el pour aider les corporations municipales 

Pwr plus de details sw C Code municipal de 1871 : Ward, J.E.. Cod. nrunkimI da & 
vim8 pk ou-. 

BloEn 1922, celuluici a at56 le post0 de g&an (responsable de la direction, surveillant des 
affaires de la municipalit6 el de ses travawr) saus le COnfr6le du mire et des conseillers. 



a bien s'administrer que le ministere des Affaires muniaples de 
la province de Quebec a ete constitue, le 4 mars 191 8. 

Mais il tres clair que le MAM, dbs sa formation, assistera et supportera 

les corporations municipales dans I'exercice de leurs fonctions bien plus qu'il ne 

les contrdlera, ce qui ne I'ernp6chera pas d'exercer une surveillance constante 

de I'administration de ces demieres. Dans les faits, la &ation du MAM se 

revelera le debut d'une vaste Nriode de centralisation au Quebec. 

1.3.2 Commission municipak du Quebec (1932) 

Lors de la terrible wise bnomique de 1929, comme partout dans le 

monde, le QuQbec est durement eprouve et les faillites rnunicipales affluent. 

Plusieun municipalites au Quebec n'anivent plus B rembourser leurs dettes et 

les autres ont p ine  a payer leurs depenses essentielles. La Commission 

municipae de 1932, rattachb au MAM, agira a titre de conseilYre et experte en 

fiscalite municipale aupres des municipalites en mauvaise posture. Trois 

membres, nommC par le gouvemeur-genhal, composeront cette commission. 

(...) la mauvaise publicit6 entourant la mise en faillite ou en 
defaut de plusieurs municipalites avait m m e  consisquence de 
faire augmenter le taux d'intedt exige par les societh 
preteuses pour les emprunts contrades par le gouvemement 
provincial. C'est pour cette raison que celui-ci a c& un 
organisme ayant la ntsponsabilit6 de surveiller les finances des 
corporations rnunicipales et scalaires et de les aider a se donner 
une saine et solide administration finandere? 



Les pouvoin de la Commission municipale seront etendus en 1962, 

notamment en matiere de travaux publics et d'annexion de tenitoires. 

1.4 Leo ann6es 60: une centralisation ddployk 

Au debut du xxierne sikle, la creation du Ministere des Affaires 

municipales(l918), du bureau des Inspecteurs-verificateurs(7 924) et de la 

Commission municipale(1932) ne furent que les cons6quences necessaires de 

I'intervention de  tat dans la pratique municipale. Le developpement urbain et 

I'exode rural massif, tributaires d'une industrialisation montante, destabilisaient 

lourdement le portrait municipal en sol q u e M ~ o i s . ~ ~  Ces mesures de contrble 

s'averent Qre les prhptes de la "phiode d'affinnetion de /'&at quebecois". 

Elles preparent le terrain a la pouss6e centralisatrice de la RBvolution tranquille 

(1960-1970) en matiere de revision des finances locales et de restructurations 

Au sens propre, I'appellation R&o/ution tranquille correspond a la @ride 

intensive de reformes pditiques, sociales et institutionnelles s'etant tenue de 

1960 a 1966. Tout cela sous la gouveme des LiWraux, avec a leur tete le 

premier ministre Jean ~esage." 

Les annbs 1960-1966 voient la mise en place adYree d'un 
ensemble de refomes qui rnodifient en profondeur les 
institutions du Quebec et I'image que la societe que-ise se 
donne ci'elle-meme. L'id6e cle est alors celle du fattrapage. 33 

a Jumelbs a quetques cas de conuption et de fraudes fiscales. 
31 Lemelin, Andre. 150 ans de vie munici~ale, MunicipaIit6. MAM, edition sp6ciale, Quebec. 
g29 

Linteau, Ourocher, Robert et Ricard, F. (1989) Histoire du Quebec contemporain, Tome II. 
editions Boreal, p.420 

Ibid.. p.422 



L'ere du consewatisme men& par le gouvernement de Duplessis est 

totalement rejet&. Les structures q u e b i s e s  en seront temoins, 

particulierement les SBCteurs de la sant8, de I'&ucation et des affaires sociales. 

1 A.1 Le Qudbec en rebtructuration (1959-1969) 

La Revolution tranquille correspond dgalement a la Nriode ou se dessine 

la construction institutionnelle du tenitoire qu6bhis. Suite au dbupage de la 

province en dix r6gions administratives en 1965, ayant pour but d'amenuiser les 

disparites r6gionales el d'uniforrniser I'intervention des pditiques sur I'ensernble 

du territoire, le gouvemement c r b  VOfice de planfication et de d6veloppement 

du Quebec (OPDQ). Sa fonction tiendra principalement dans la planification 

d'ensemble du territoin et la gestion de projets en mion. Au mCme moment, 

apparaitront les interfocuteurs de I'OPDQ, les Conseils Wionaux de 

d6veioppement (CRD), fomes de reprbntants des milieux repr6seMs. 

retat, en 1960, d e d e  de prendre en main de nouvelles responsabilites 

dans des secteun devenus prioritaires, hormis le developpement bnomique. 

Ce sera le cas pour le systeme d'education q u e b i s  alon que le 

Gouvemement concrbtise le r b a u  univenitaire el irnplante les c6geps. Dans 

le sedeur de la sante, le Quebec developpe ses hdpitaw et se dote des CLSC. 

Au m6me moment, la fondion publique se met en branle. Elle sera jumelb 8e la 

whtion d'une multitude d'organismes gouvemementaux, au niveau provincial et 



federal, ainsi qu'a celle de nombreux ministeres et bureaux r6gionaux." 

1.4.2 Conclusion 

Les questions dbbattues lors de la Commission Tmrnblay(7 953-1 956) 

concernant la repartition des impdts, ainsi que Ion de la Commission 

Bblanger(l963-1965) traitant de la fiscalite municipale, entrainerent un nouveau 

mo~vement.~~ Mais la Loi des fusions vo~ntaims(l965) et le Rappod La Haye 

issu de la Commission pmvincide d'uhanisme resterent en partie lettm r n ~ r t e . ~  

Tous ces efforts trahissent pourtant la volont6 et la n-site d'un systeme 

renouvele. 

Bien que la Revolution tranquille bisse transparaitre ce desk r6ei de 

reforme dans le systeme municipal, et malgre tous les efforts soutenus de 

consultations nationales, peu d'innovations axcrirtes pour les villes seront 

votdes. A I'exception fatte, bien evidemment, de la creation des communautes 

urbaines de Montreal, de Quebec et de I'Outaouais en 1969. Par contre, les 

idbforces emanant de la Revolution tranquille imphgneront i16volution de la 

soc1*6te q u 6 b i s e  pendant prbs de vingt ans. Elles meneront ainsi aux v i s b  

dbntralisatrices des anndes 70, et aux transformations politico-administratives 

des annws 80. 

PBriode meIpOndent 6Qelement rarrivb des peMRns de WEesse et do I ' a s s u m ~  
p a g e ?  dam la fmule aduelle. 

Baccigalupo, Alain. SvrtkM d M w a  .dmi~~idnuV ck monk&aa#t& aMWm&uL 
Ageftce d h ,  Quebec, 1990, pp.23-26 
36 Swlernent 124 municipalit6s fusim&@nt, diminuant ainsi que de 91 muninidpslitds s w  
un total de 1658 colledivites locales. 



1.5 Leo a n n b  70: remise en question des politiquer 
gouvemementales 

Au debut des a n w s  70, a la lecture des rapports de commission traitant 

de la question rnunidpale, on se rend compte que la centralisation des activites 

B Quebec a emp&h6 I'evolution naturelle de certaines municipalites. Si I'on en 

croit les propos du ministre des Affaires municipales d'alors, il semble qu'il soit 

grand temps pour les munidpalites du Quebec cl'etargir leur cadre d'intewention. 

Le Gouvemement entend bien offrir les outils nhssaires aw municipalit& 

pour mener a bien ce changement. D'ailleurs, les instances locales dament 

depuis longtemps leur intention d'assumer des responsabilites plus importantes 

dam les secteurs soci~~~ultureIs el touristiques. La publication du Livre blanc 

du ministre Tessier confinera les intentions du gouvemement en ce sens. 

1.5.1 Rapport Tessier: prise de conscience des pmbYmes 
administratifs (1971) 

L'ere est a la r6forme et le Livre Blanc du ministre Tessier, publie en 

man 1971, insiste fortement sur les effets n4gatifs qu'ont pu provoquer 

anterieurement la rigidite des structures. I1 recannait d'emblb les ems 

bendfiques que pourrait entrainer une d&entdisat&n administrative 

tenjtonie1e3'. Selon le Ministre, il est dair que 1'6volution de la strudure 

rnunicipale qu6becoise n'a pas suivi celle du Quebec. En contre prtie, Tessier 



evoquera la n-ssite de Wuire le nombre d'interlocuteurs aup& du Ministere, 

en d n t  de nouveaux regroupements municipaw ou la cnbtion d'une 

commission municipale. 

Le Livre blanc de Tessier exposera en six points la teneur des lacunes du 

systeme d'alors: la multip/icattion des unit& administraties; la restfiction de 

leurs pouvoirs; Mrnergence de nouveeux probkmes; la rigidit6 des stmctums; la 

faiblesse de la capecit6 administrative el financidm; I'absenoe de rndcanismes 

de coordination municipalspmvinciele. 

Multi~lication des unites administratives 

Lon de la rMaction du Rapport Tessier, il existe plus de 1 600 

municipalites au Quebec et environ un milker d'entre elles ont une population 

inferieure B 1 500 habitants (tableau 1.5). Vu autrement. 70% des munidpalites 

representent B pine 18% de la population queb8coise.38 Cette situation de 

morcellement du territoire a pour effet de minorer B I'infini I'impact des politiques 

de revalorisation rnunicipale. 

Les intentions du Ministre sont claires: le regroupement de certaines 

municipalit& doit 6tre envisage et c'est le gouvemement qui doit en fixer les 

tennes. Cependant, le mime de subvention de I'epoque, qui ne s'adressait 

qu'aux municipalites B feible population et 9 capacit8 financ&m limit&, nn'avait 

rien pour inciter les municipalites a la fusion. 

a Tessier, Maurice (1 911 ), op.cit. 



DlSTRIBUWN DES MUNIC~PAUT& SELON LE CWlFFRE DE POPULAfK)N 

i- 
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499 ET Mom I 334 245 338 267 
I 
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Sources: 1931 et 1Q61 dans Lewillh, J. st Meynaud, J. (1973) & tWomIkrrtJm mr#ricImh ru 
-kc, Montr6a1, Nouvslles Frontiws, p.19. 1981 st 1996 dans MAM (1881 & 1996) R&u tah  k. 
rnunicImIM8 du Wkc. Publiions du Qdk. 

Restriction de leurs muvoirs 

Faisant suite aux revendications des acteurs locaux ewc-drnes, Tessier 

croit qu'il est temps pour les rnunicipalites de relever de nouveaux defis dans 

leur gestion. Les politiques centralis&s ont eu pour efbt d'imposer la pratique 

d'une gestion rndsadaptb aux besoins -1s des milieux lacaux et @ionaux, 

dont I'industrialisation et rurbanisation ont tant rnodifie le portrait. Le Ministre 

propose alors qu'une r6fbrme uherieure puisse augmenter les responsabilit6s 

des municipalitbs, et que les politiques gouvemementales cont recarrent de 

moins en moins les dWsions locales. 



La rdforme scolaire ainsi que la restructuration des commissions 

scolaires locales, la multiplication des dquipernents communautaires, 

I'accroissernent du niveau d'6ducation. I'urgence d'un effort concerte 

d'industrialisation et de dtiveloppement bnomique ne sont la que quelques 

problemes evoqubs par Tessier pour demontrer a quel point I'environnement 

modifie sensiblement le r6le qu'auront les municipalites de la province dam un 

II est impossible, dam I 'h t  actuel de leun structures el compte 
tenu des limites aduelles de leur juridiction, de faire face 
adwuatement B ces nouveaux probhnes alon d'autres 
viendront s'ajouter. 39 

Riaidit6 des structures 

Le Livre Blanc de 1971 considere les structures de I'epoque comme etant 

de veritables freins a I'evdution et au developpement des instances locales. Le 

Ministre insist8 d o n  sur rimpact que pounal avoir la crhtion d'un palier 

responsable du lien entre les municipalites et 1'6tat: 

(...) 1'6vidente nbssi te d'une autorite responsable de 
I'amdnagement r&ional, interlocuteur valabte avec les 
gouvernements sup&ieurs, apparait a tous. " 

Mais les reforrnes, pourtant si ardemment souhaitbs par les acteun 

locaux, ont longtemps eut pine a pemr la dticence de !'&at. Pour fessier, 

lbid 
lbid 



Faiblesse de la camcite administrative et Cnanciere 

Encore la, la pmbl6matique de la presence de multiples municipalites a 

faible contenance demographique est en cause. Les rnunicipalites ont peu de 

pouvoir, et cela est dO particulierernent a la faiblesse de leur budget qui limite 

sans contredit leurs actions, Le Ministre indique que : 

la mise en comrnun des ressources humaines, physiques et 
financieres sur un territoire suffmamrnent vast8 est une 
condition essentielle a I'amenagement de ce territoire et B son 
developpement bnornique. '' 

On constate alors B quel point le Ministre voyal le regroupement des 

municipalites comme un fin en soi, et considerait cette possibilite cornme 

I'unique moyen d'augmenter leur capacite financare et administrative. 

Absence de mhnisme de coordination munici~ale-~rovindale 

La plupart du temps, les efforts des municipalites en rnatiere de 

developpement hnomique, durbanisrne et d'arnenagement du temtoire 

depassent les limites de la lacalite m h e .  Les actions de coordination entre les 

commissions scolaires el divers ministeres de l'etat, en symbiose avec les 

municipalites, sont pratiquement utopiques. 

II appert que le morcellement du tenitoire a I'exWne freine les actions 

concretes et la concertation entre les municipalitds tant les interlocuteurs sont 

nombreux. Dans cet optique, Tessier propose la mise sur pied bun d n i s m e  

municipal-provincial afin d'augmenter la valeur et le pouvoir dedsionnel des 

" lbid 



instances locales aupres du Gouvemement, tout en vatorisant un plan p M s  

d'actions et de con~ertation.'~ 

La publication du Livre Blanc par le Parti Liberal en 1971 owre la porte 

sur un important debat politico-administratif au Quebec. A court terme, les 

intentions ministerielles rnheront au vote de la Loi favorisant le regmupement 

des munici'al~~s en dbmbre  1971. Mais cornme en 1965, cette loi n'obtint 

pas le s u d s  esp&e. De 1971 a la fin de lannb 1973, seulement 65 

municipalites se prevaudront de celle-ci, formant 20 nouvelles municipa~ites.'~ 

Seulement un petit nombre de localites suivirent le mouvement par la suite. En 

1981, 1 533 rnunicipalites locales dessinent toujoun le portrait municipal 

d'alors . 

1.5.2 Refonte des lois municipales (1971-1977) 

Le debut des annbs 70 correspond 6galement a I'etablissernent de la 

Commission des lois municipales du Quebec. Cette nouvelle venue eut pour 

mandat la revision et la refonte de I'ensernble des lois rattachbs au monde 

municipal, afin d'en effectuer une importante reunification." Les lois 

concemhs tenaient du Code municipal du Quebec, de la Loi des cites et des 

villes de 1922, de 160 autres lois plus ou moins connexes, ainsi que de 330 

chartes munid pales. 

SOUS forme de c o m r n u ~ w  -imam 
Compilation du MAM partir de donndes de Statistique Canada 
A I'exceptim faite des chartes des villes de Quebec st Morrtrbal. 



De 1971 a 1977, date du depdt des derniers travaux, les membres de la 

Commission de la refonte des lois municipales se pencherent sur des themes 

bien p M s  tels: I'organisation des municipaIit6s, le mode d'exerdce du pouvoir 

corpontfi /I'administretion financiem, les comp6tences municipales et les 

municipelit6s de comt6. 

En ce qui a trait aux municipalites de comte, les commissaires evoquent 

a ce moment la la nhssi te de redefinir leur r6le. Ils insistent sur I'irnportance 

que pourrait rev6tir un palier inter-comt6 dans I'elargissement de leurs 

comp6tences. Mais pour cela, les municipalites de comte devront 6tre pr6tes 

pour le changement. En ce qui conceme le rapport de la Commission, il se 

limitera a I'occupation des tablettes des Archives do Parlement de Quebec. " 

1.5.3 Rapport du Groupe de travail sur I'urbanisation (1973-1976) 

Malencontreusement, la tenue de la plupart des commissions traitant des 

affaires municipales et d'urbanisation n'a pas permis I'emergence de politiques 

concretes au Quebec. Sol par le manque de leadership de la part des 

commissaires, soit par I'amvh dun autre parti pditique au pouvoir. En 1973, les 

vingt ans de wmrnissions qui prWdent n'ont pas dussi d contrer les problemes. 

Le Gouvemement cr6e le Gmupe de tmvail sur I'orbanisation charge 

:"( ...) dW8bomf el de bnnuler les @nes directrices d'une pditEque g8n6mk 

d'urbanisation." " Panni les thdmes abodes lors de cet exercice de reflexion 

notons: le type el la forme d'urbenisation B poursuivm, l'a&agement du 

" Baccigalupo, Nain (1 W), op.dt., p. 708 
Rapport du Grwpe do travail wt l'ubsnisation (1 W6), editeur offidel du 



temoire ubain, la vie communautaire, I'oryanisation d6cisionnelle el 

administrative, la fiscalii4 et les autres modes de financement des sewices, etc. 

Le rapport du Gmpe de travail sur l'urbanisation portera un regard sur 

I'avenir, mais marquera la fin des tentatives de refomes sous le r6gime de 

Robert Bourassa avec le Parti Likral du Quebec. L'arriv6e du Parti Q u e b i s  

en 1976, dans la l ignh des prises de conscience apparues quelques annCs 

auparavant, inaugurera une importante periode de changements dans les 

structures municipales quebewises. 

1.5.4 Conference Quebec-municipalit6s: la reconnaissance des 
acteurs locaux (1978) 

Sous la responsabilW du Ministre des Affaires municipales, Guy Tardif, la 

Confimnce Quebec-municipalifes de juin 1978, ne demarre pas les mains 

vides. En effet, elle s'avoue riche de par les nombreux travaux et multiples 

etudes publies anterieurernent, en ce qui a trait aux refomes municipales. Par 

I'entremise de la Conference, le Gouvemement depose un projet de reforme 

sur la fiscalite municipale, les mkanisrnes electoraux ainsi qu'un document de 

reflexion concernant les activites munici pales et la decentralisation politique et 

administrative." 

Les intentions de depart du gouvemement semblent daires; une refonne 
t 

bas& sur le reamenagement des comp&ences, jumelh au principe de 

dkentralisation, est incontournable. Les instances locales doivent se revaforiser 

" Tardif, Guy-Conference Quebec-MunicipalUs (1 978). L. mvolodt~tkn du wuvoh 
munkimt, Gouvernement du Qdbec. 



par un pouvoir plus grand et une autonomic croissante, au niveau ou les palien 

dkisionnels sont les plus pres des citoyens. 

Bien que les divergences fusent de toutes parts, la Conference condut 

tout de meme sur des aquis  important^.'^ Tout d'abord, on raconnaitra la 

comp6tence des responsables municipaux a, techniquement, discuter de 

CscalW. De plus, on abordera des sujets fortement ambigues des le depart tels : 

la cohabitation possible des mpt&entants du monde rural et u d a n  et de ceux 

du gouvemement; la ntkessite de ddboder des considhlions mon6taires 

quant au processus de revalorisation du pouvoir municipel, et plusieurs autres. 

Le Ministre entend redemam le dialogue entre les acteun locaux, et 

insiste particulYrernent sur leur participation aux dtkisions. 

Quant au theme de la demacratie municipale et de la 
dhntralisation pditique et administrative, MGuy Tardif a emis 
cornme principe de base celui de s'en remeltre aux instances 
dbntralisbs que sont les collectivites locale:pur en aniver 
avec elles a des decisions qui vont les affecter. 

Bien qu'enclin a rapprocher la prise de dkisions des citoyens q u e b i s ,  

le Ministre entend r6gler lui-meme des conflits et des lacunes du systeme trop 

longtemps delaisds par le gouvemement. Citons en exemple : I'assainissement 

des finances municip8ks, le transfert des aqents n6cesseires dans I'optique de 

nouveaux pouvoits, la cohabitation possible entm villes et municipa/lites tutales 

et la possibiiit6 de tmuver des soiutions quent eu mode de mpnbsentatitm dans 

une s t ~ c t u m  unique de d8Cishn en matidm d'am6nagement. 

" Ibid. 
$9 Ibid. 



De la tenue de ces nombreux 6changes traitant de la pratique munidpale, 

le ministre des Affaires municipales, M.Guy Tardif, pdsentera trois projets de loi 

concernant: la fiscalit6 municipale (Loi 57); Igam&nagement du tenitoire 

(Loi 125); la democratic locale (Loi 105). 

1 .S.4.l. Nouvelles responsabilitb en matidre d'amhagement du 
territoire 

Des la presentation du projet de Loi 125 en 1978, Wnion des 

municipalit& du Quebec (UMQ), /'Union des conseils de come du Quebec 

(UCCQ) ainsi que le Gouvemement se reunissent afin d'etablir les etapes a 

franchir dans la formation des municipalith dgionales de comt6 (MRC). 

Le gouvernement est d'avis que I'amenagement du territoire est 
une responsabilite r&ionale, qui doit relever d'une autorite 
suffisarnment proche du milieu local pour bien saisir et les 
possibilites du temtoire et la volonte des citoyens, mais 
sufhamment large pour bien coordonner les interventions de 
chacun.% 

Le Ministre veut offrir aux dkideun municipaux la possibilite de choisir 

eux-memes la forme que devront prendre les Mures municipalites r6gionales de 

comte. Mais la creation des MRC signifie, par inadvertance, la suppression des 

municipalites de comte. Comment la plus ancienne structure administrative 

locale du pays &era-t-elle la place aux MRC? 



1.6 La disparition des municipalit& de corn*: Bmergence dm MRC 

En 1847, la &ation des municipalites de mmte correspond aux besoins 

du temps de la soci-ete rurale d'alon. Dirigks par des elus locaux, les 

municipalites de comte venaient offrir aux ruraux la possibilite de defendre leun 

interets aupriw des instances politiques de la province, si minimes soient-ils. 

Au depart, les municipalites de comte se sont substlutks aux paroisses et 

township de I'epoque, jusqu'en 1855. A ce moment, sous la suggestion du 

depute du Bas-Canada, Louis-Hyppolite Lafontaine, I'organisation a deux 

niveaux est adopt&. Nous parlons ict d'un systeme avec les municipalites 

locales a la base, superpos6es par les municipalites de comte. Leun pouvoirs 

seront acms par I'instauration du Code municipal de 1871. Elles 

s'approprieront la gestion des territoires non-organids (1 NO), tandis que leur 

vocation de coordination intermunicipale stagrandit avec la gestion des bureaux 

d'enregistrement et des palais de justice. Apres la Premiere guerre mondiale, le 

paysage pditique et social du pays se transforme et leur pertinence est vite 

remise en question. 

1.6.1 Victim- de la centralisation politique et de I'u-nisation 

Au debut du XXam siWe, les responsabilites supra-locales existaient 

toujoun, sans toutefois laisser place au transfert financier s'y rapportant. Dans 

les faits, bien que la rdle des municipalites de comte se voyal officiellement 

maintenu, le gouvemement en place etal le maitre inconditionnel de toutes les 



d6cisions et de tous les travaux. Tour a tour. les ministeres nouvellement c&s 

de par ce mouvement de centralisation etatique s'accaparaient des fonctions 

jadis attribu6es aux municipalites de comte (les bureaux d'enregistrement, la 

cour de justice, la gestion des richesses naturelles, les cours d'eau, etc.)." 

Jouant un r6le de plus en plus symbolique, le gouvernement tenait tout de 

m6me a preserver cette structure intermunicipale, fort consdent de la force 

politique des ruraux. 



Tableau 1.6 

DONN~ES CONCERNANT LES POPUtAnONS 
RURAW ET URBUNES H851 A 1996) 

Les lendemains de la Premiere gume mondiale (1 914-1 91 8) rnarqueront 

les debuts d'une intensive @ride d'urbanisation, phenom6ne qui ne sera pas 



sans se repercuter sur les corntes ruraux, durement eprouv&. En 191 1, la 

population wale dominait le Quebec avec 55,5% de la population.52 En 1921. a 

peine apds quelques annhs d'industrialisation, la population urbaine d'alon 

repdsente deja plus de la moitie des donnhs d6mographiques du Qdbec 

avec 51%. En 1961, la population urbaine double celle des ruraux (tableau 

1.6).53 

Comme nous le constatons, le phenomene d'urbanisation au Quebec n'est 

pas sans cons4quence dans I'affaiblissement pollique et administratif des 

rnunicipalites de comte. II soutirera la plupart des villes en croissance de leur 

gouveme. En effet, tet que prevu par la Loi, toute localite comprenant en ses 

terres plus de 2 000 habitants ne faisait desormais plus partie d'une municipalite 

de comte. Ces municipalites se voyaient desormais r4gies par la Loi des cii6s et 

des villes. Cette situation eut pour effet de chambarder totatement la port& des 

municipalitds de camte. Car au moment de leur formation en 1847, elles 

representaient pas moins de 80% de la population sur le tenitoire et, en 1971, 

71 municipalites de cornte ne representeront plus que 20% de la population.54 

Les municipalites de comtd n'amveront jamais a contrer Itinevitable : 

DBpouilldes de leurs centres urbeins, rendues exsangues par 
une h6morragie des leurs forces vives, les comtes municipaw 
n'etaient plus en mesure de jouer un rdle majeur au plan de la 
gestion administrative de leur tenitoire, puisque les centres 

4,~s pow la pcputation u ~ i n e .  
" Statistique Canada, division de la dhographie (1971-81 ) Bureau f W a I  de la statistique 
(1 851-1961) 
" Baccigalupo, Atain (1 984). op.cit., p.622 



vitaux de celui-ci constituaient autant d'enclaves &happant a 
leur juridi~tion.~~ 

A la fin de la Seconde guerre rnondiale, la volonte d'industrialisation est 

encore plus importante, et les champs de juridiction intermunicipaux ne s'en 

porteront guere mieux. Les refomes politiques qui auront lieu dans les annbs 

60 confirmeront ce mouvement. Elles depouilleront les municipalites de comte 

de leurs pouvoin thls. 

1.6.2 Construction administrative du tenitoire 

Effectivement, les evdnements de la Revolution tranquille mettront 

definitivement en vetlleuse les municipalites de comte. D'ailleun, la 

recomposition administrative du territoire de I'epoque prouve bien le desir de les 

stabiliser. Tel que dkrit plus tdt, en mars 1966, le gouvemernent cr& 10 

regions administratives, 25 sous-r@ions, 7 metropoles r@ionales, 1 8 centres 

r6gionaux el 16 centres i n t e n ~ i a i r e s . ~  En 1969, poutsuivant de plus belle le 

rnouvement, le gouvemement cr6e de par la Loi de /'Office de la planificattion du 

d6veloppement du Quebec les Conseils rnioneux de d6veloppement (CRD). 

Le gouvemement multiplie les structures ainsi que les grands ensembles. 

Les municipaliUs de wrnU sont alors depouwues de toute consid6ration el 

pratiquement exclues des importantes decisions administratives du Quebec. Au 

m6me moment, avec la creation des trds comrnunautes udmines, on est bien 

loin des interbts des petites comrnunautes wales. 

-- - - 

lbid., p.624 
Viau, Delisle crt Massey (1977) ConridirrW wr I'&#/utkm & Ir Mnishtum m u n k i ~ k  
Ua&&e nkth w x  muvoin d. maims. c o d I k n  at hncllbnnaim, La revue 

municipale, juin, p.25 



Malgre tout cela, bien que limites dans leun actions, nu1 ne pouvait 

dementir la force politique des mseils de comte au Quebec. Men6es par cette 

force, les munidpalites de comte forceront les instances dirigeantes a rectifier 

leur tir en matiere de delggation des comp6tences. 

1.6.3 Rdactions vives des conseils de corn* (1972-1976) 

Les conseils de comt4 reagiront fortement a tous ces changements. 

Conscients de leun faiblesses administratives et de leun pouvoirs plus que 

symboliques, les conseils de comte ont I'intention d'obtenir gain de cause. Ils 

rbdament la modification de leur statut, de leurs pouvoin ainsi que de leurs 

moyens. 

Les munidpalites de comte wont  scandalisbs par les actions du 

gouvemement Lib6ral au debut des annbs 70, en particulier par la creation de 

lois favorisant le regroupement municipal ou I'intervention du gouvemernent 

dans les dossiers intermunidpaux menace ainsi leur existence (Loi favorisant le 

regroupement des munidpalite; Loi de I'organisation municipale de certains 

tenitoires; Loi sur I'Cwaluation fondere). 

Bien que les reactions des ruraw soient fortes fece a cette vdonte 

avo& du gouvemement dYloigner peu B peu les conseils de comte des 

d&isions, rien ne surpassera la &action de ces demiers a la suite d'un discours 

pronond par le ministre fessier, venu prhenter le contenu de son Livre Blanc 



lors du 2gdrne congks annuel de I'Union des conseils de comte du Quebec 

(UCCQ)." 

Lors du discours en question, le ministre des Affaires municipales 

explique que, apres plus de cent ans de r6gime municipal, la province n'est plus 

la mCme. En ce sens, les municipalites de comte ne ~~rfespondent plus au 

bsoins de la societe. 

Je suis convaincu que, darts la future loi pour toutes les 
municipalites du Quebec, les conseils de comte n'existeront 
plus.M 

Les ripostes des conseils de cornte iront jusqu'a exiger la demission du 

Mintstre, ce qu'ils obtiendront. 

En 1976, Ion de la Commission de refonte des lois municipeles, sous la 

presidence de Me Gilles Hebert, les membres se questionneront a leur tour sur 

la pertinence des municipalites de comte. Les commissaires iront meme jusquU 

reprocher aux conseils de comte de primer leur propre perwtuation, plutdt que 

de promouvoir une nouvelle structure pouvant davantage servir les interhts de 

la collectivite. Mais encore une fob, I'UCCQ menace le Premier ministre et le 

rapport est laisst3 pour cornpie. 

1.6.4 An ivk  du Parti Qu&becois (1976): proposition de 
municipalith dgionales 

Depuis les annhs 60, les revendications des conseils de comte sont les 

mdmes. Utes se dsurnent essenliellement B ceci : 

Discuurs pmnond pat Maurice Tessier, a k r  w u r  h 01#11kr mlnkdn ~Qud MC 
CQ 4 h wite du 2 p  conads annuel. suotrmbrr N72, Montrdal, p.28 

Ibid., p.28 



>L'accroissement de la consultation de leun instances par le 
niveau provincial; 

>L8int4gration des municipalitb urbaines B la structure de tomtb; 

,La diversification de leurs pouvoin el de leun responsabilitb; 

Waugmentation de leurs ressources financidres. 

Le Parti QueMcois, alors consdent du poids des nrraux dam la balance 

Uectorale, lancera I'id6e des municipalites r6gionales dans son programme de 

parti en 1975. 11 s'agit de tout un changement de cap si I'on considere qu'en 

1971, le PQ faisait fi totalement de la population rurale qu'on croyait "eppeI& P 

disparaltre. "" 

Le Parti quebecois propose que le conseil d'une municipalU rMionale 

sol form8 de personnes etues directement par la population dans chaque 

localite, de representants des conseiis de ville, ainsi que de quelques 

repnisentants du gouvernement (nommes par rentremise d'une commission 

mionale). De plus, il sera propod que la fonnule, k statut et les pouvoirs de la 

munici palite r6gionale soient flexi bles, respectant ainsi les desirs et les besoins 

propres a chacun. Finalement. te Parti q u ~ ~ i s  espdre doter les municipalites 

r6gionales de comp&ences dans /a plenification de l'am5nagemenl du tenitom, 

la pmotion &onomique, les fonds industriels de mi3me que des 

responsabrIl6s au niveau d'une voi* Mionale. 

50 Parti QUBbeCQis, &a sohrtkn: k m n m m e  du PUlf U U ~ ,  editions du J w I  
Monlresl, i 970, p. 1 08 



Bien 6videmrnent. le PO n'invente rien. Car au debut des annbs 70, les 

Liberaux affinnaient deja leur intention de deI6guer aux instances locales 

certains pouvoirs, mais sur une base totalement diffeente. Ce qui eut pour effet 

de braquer automatiquement les conseils de comte contre le projet. Le Parti 

Queb4cois pour sa part, beaucoup plus habile, s'attirera la sympathie des 

ruraux en proposant une version renouvelde des traditionnelles municipalit& de 

corn*. Pour I'UCCQ, la creation de municipalites r6gionales de comte s'avoue 

un cornpromis certes, mais un cornpromis raisonnable. 

1.6.5 Conclusion 

S'il y a une chose a laquelle tous les histoflens semblent se rallier," c'est 

sur le long processus de construction politique el sodale sur lequel repose la 

creation des municipalites de cornte. ie Rapport Tessier et le Livn blanc du 

Parti quebhis sur la dbntralisation emergent eux-rnemes d'une &action au 

mouvement centralisateur des annbs 60. 

Apres la month du syndicalisme, la weation des ministems de 

l'education, de I'Agriculture, des Transports et de la Sante, I'arrivb des c@eps, 

des CLSC, des CRSSS, des CSL, de la rnont6e de la fondion publique, du 

Conseil des Patronats, tous issus de cette @node de l ' h t  Mormateur, on se 

rend bien compte que I'on n'est plus "maitre chez nous". En Met, le Quebec eat 

anseveli sous une multitude de norrnes, m i e s  par des cadres qui gravitent 

dens des rbseaux plus que r6glementes. Le Quebec commence B se 

Q Bdwlupo, A, Brawn, C., Orapeau, J., Ourocher, R. et al. 



questionner sur la pertinence de son type de gestion. II appert qu'une telle 

attitude administrative paralyse toute inliative et creativite du milieu et favorise, 

par la m&ne occasion, la deresponsabilisation des acteurs du systeme. 

C'est en reponse a ces inquietudes qu'est publie, en 1971, 1e Rapport 

Tessier. Cependant, aucune action concrete ne dbulera de cet outit de 

reflexion. Lorsque le Parti QueMmis amve au pouvoir en 1976, les fortes 

revendications du milieu encourageront les elus a entamer une veritable 

&forme. La creation des municipalites r6gionales de comte apparaitra comme 

une innovation nhssaire dans le paysage administratif quebecois dans sa 

volonte de reunification de deux mondes: les uhsins et les m u x .  



CHAPITRE I1 

LA MISE SUR PIED DES MUNICIPALITES 
 ONAL ALES DE C O M ~  



LA MlSE SUR PIED DES MUNICIPALIT& 
REGIONALES DE COW* 

2.1 Loi 125 en amenagement et urbanisme: cdation des 

Lorsque le Parti Q u e b i s  prend le pouvoir en 1976, le nouveau Premier 

ministre, en I'occurrence Rene 16vesque, indique fermement son intention 

d'inverser le courant centralisateur amore par la Revolution tranquille. Oms 

son Livre blanc publie en 1977, le gouvemement Levesque insistera sur deux 

dgional et redonner des responsabilit& aux citoyens par une plus grande 

Le developpement r@ional, en &ant I'ordre des problemes a 
resoudre, en dhageant les penpedives d'adion, en organisant 
les forces vives du milieu Mional, permettra 1'8mergence d'un 
nouveau leadership el de nouvelles adivites? 



2.1.1 Livre Blanc du Parti Qudbecois sur la dkentralisation (1977) 

Dans son Livre Blanc, le gouvemement en place proposera un mode de 

fondionnement et de financement de ce que pounaient devenir 91 comtes au 

territoire deja defini. Si tout fonctionne, ces structures pounaient voir le jour d6s 

avril 1979, debutant ainsi une importante p6riode de demarrage 6chelonn6e 

jusqu'en 1985. On offre par la suite aux comtes renouveles la possibilite de 

gerer des responsabilitt5s dans quatre secteun rnajeurs: 

k G E S ~ N  DES RESSOURCES (EAu, FAUN€, FO&T, AGRICULTURE); 

> SERVICES COLLECTIFS (LDuCATK)N, LOISIRS, CULTURE, $ANT& ETC.); 

> A M ~ ~ G E M E N T  (TRANSPORT, &UIPEM€NTS IDUSTRIEU, ZONAGE, 

hidemrnent, un lel projet ne prend fotme que s'il est jumeY a une 

consultation de tous les acteurs concernes, y compris les dtoyens, soi-disant au 

centre des d&sions. 

2.1.2 La publication des l i v m  verts 

Au total, fe gouvemement publia cinq fascicules traitant tout a tour du 

concept de d&entrelWion, des expMences Btrang8ms 9 ce sujet, de 

I'aMnagement et d'urrbanime el, enfin, de I'organisation politique des comtds 

et du territoire des comt6s municipaux renouveles. II apparalt cependant que 

quatre fascicules n'ont 6t6 rendus public. C'est le cas, du livre vert concernant ie 



r&arne$nagernent des pouvoirsa, n'ayant jamais ete puMie officiellement. Dans 

auraient ete beaucoup plus loin dans la del6gation des pouvoin. lls auraient 

propost3 une liste irnpressionnante de fonctions obligatoires et facultatives 

(Mucation, habitation, eau potable, affaires sociales, etc.). 

( ) e s  commissions scdaires locales et les conseils 
d'administration des CLSC disparaitront comme entite juridique, 
pour 6tre remplads par la structure politique des communautes 
de cornte, a I'interieur des mmissions de I'aucation et des 
affaires sociales (. . .). " 

2.1.3 A prop- des comth mnouvelOl 

On s'en doute, le renouvellement historique des anciennes municipalites 

de comt6 venait bousculer sensiblement le monde municipal traditionnel. A la 

lecture du livre vert sur les comtes renouveles, il est clair que le gouvemement 

ne reviendra pas en arriere et que sa politique en coun est irrthtable. Les &us 

locaux n'en sont pas moins appeles a fake certains choix dans les propositions 

abordbs dam ces secteurs: 

> D~!UMITA~~ON OU TERRITOIRE 

+ MODE D'ASSOCIATION INCLUMT LES RURAUX n LES URBNNS 

3. LES CHAMPS DE COMP~ENCE POSS~CES 

i CHUU DES FORMES DE REPR&ENTA~K)W DES ELUS AU CONSHL 

Tmis autres livres verts v k m m t  le ndme rort: Le mime fiscal *s W s  (#7), LB zom 
~ p d i m ~ ?  de mtrt)a~ (m), L ~ S  Z O ~ S  U W ~ S  de ~uebec et ds H ~ H  (m) " Laberge. RBal (1981) pwumnt hn(bnn: h c h ~ h  $ &sf!#& das # W Y O / ~  W U ~  
am Ml(Z Lo SOLEIL, vemdredi 13 f8vrw 981. 



; POUVOIRS  ACCORD^ AUX DIVERS UMENTS MRK~EANT LES COMT~S 

2.1.4 Wcoupage territorial, sentiment d'appartenance et 
hamonisation Me-carnpagne 

Fait nouveau, le gouvemement esp(rre un territoire qui puisse 

devenir, en quelque sorte, un lieu nature1 pour hannoniser les ressuurces et les 

plans d'actions des intervenants locauxe. Pour se faire, il proposera la 

confection d'un dhupage territorial s'appuyant sur la notion de sentiment 

d'appartenance. Les mu nici palites r@ionales de comte seront li&s par des 

composantes intrinwues a leur collectivite, soit par une appartenance 

traditionnelle a leur ancien conseil de cornte. Elles pourront atre li6es 4galement 

soit par un t rad g-raphique demarquant (bassin, riviere, ile, etc.) ou par des 

activites homogenes sur le plan social, hnornique et industriel. Tout cela 

jumele B I'identification de la population, en regard de tel ou tel espace vku. Ce 

dbupage intensifie d'autant plus le caractere unique et distinctif de cheque 

temtoire. 

Devant cornporter en moyenne 30 000 a 40 000 habitants el regmupent 

de 15 a 20 villesm, la structure serait suffisamment importante pour relever des 

fondions qui depassent le cadre dune localitti. Cette demiere serait tout de 

m6me assez restreinte pour pennettre la confection rapide d'un schema 

6 Desmarais, 5.(1997) 4 *& m k' n 
divrkwrnwnt c)conomkue, entrew avec RBmi T W l  publib dans la rewe 
MUNICIPAL IT^, dhrnbre-janvier, p.4 

Mesures non restreignantes pu~squ'elles sewirart uniquement A fwmer un orbe de grandaw 
gh6tal. 



d'amenagement ad@uat, pour y faire une gestion approprib de I'arnenagement 

et y pratiquer me gestion penonnalisb des biens et services a la collectivite. 

Repondant aux revendications des ruraux, le gouvemement entend 

int@rer les municipalites rurales el urbaines au sein de la meme structure 

supra-locale, dam le but avoue de briser les clivages &aux et politiques enlre 

les citoyens ruraux el urbains. Les temps ont changes, el la realite d'alors 

prouve que les services el les d8penses des localites rurales et urbaines d'un 

m6me secteur sont interde~endantes. 

Les livres verts qui suivront, ainsi que les Mriodes de consultation sly 

rapportant, s'effectueront selon le principe de base suivant: le rejet d'une 

formule unique (tableau 2.1). 67 

(. . . )chaque comte pourrait, sans pour autant multiplier a I'infini 
les fomules de repdsentation, adopter la formule qui lui sied le 
mieux. une fois admis les prindpaux fondements de la 
representation .s" 

" G w v a m e n t  du Q u k ,  &a dkmmlkrtkn: urn mmm~thn com~~)~~utrr i rr t ,  
fascicule 4, p.21 

lbid 



Tableau 2.1 

PFUNCJPAUX FONOEMENTS DE LA REPRLSENTA~N 

mIYwa Fwmmq ---- 
FWTUUT ' La mpdsentatbn doif respecter eutent que possibk le cadre de la 

#l petite &gbn d'Bppsrtena1~38; 
I 

W~TUUT La rnp&sentation dorl se him B patfir des municip8lit8s mmemb; 

2.1.5 Vote de la Loi 125 (1978) 

Ayant obtenu gain de cause face a quelques inquietudes soulev6es par 

I'application d'une telle loi, les elus locaux se raltient finalement a la proposition 

du ministre des Affaires rnunicipales. 

II apparait maintenant certain d'une part, que ni les municipalites 
locales, ni les municipalites de comt6 ne disparaitront. I1 parait 
aussi certain d'autre part, que les unes et fes autres seront 
am6nagbs. 

En 1979, le Parti q u e b i s  vote donc la Loi 125 sur rAdmgement et 

/'U&anisme et d h u p e  la province en 95 portions micro-r6gionales. Ce vote 

d6turait une epoque bien particuliere du systeme municipal. II leval le voile sur 



I'avenir, en compagnie de quelques lois toutes aussi importantes." 

Tableau 2.2 

PROJET DE LOI 125 t 4 PRlNClPES DIRECTEURS 

PR~WC~PES 

#l LVam8nagm8nt est d'abord une msporrsabi1M po/#@ue et non 
excIusivement technique. Elle eppatthnt d'ebord aux &us, en mWun avec 
les citoyens, d 'eWuer  les choix, de pmndm les dedsms et de ptwkbr  
aux aMmge qui s'imposent; 

#Z Le doyen pattkipe aux divemes &apes du pmcessus d'6lebomtbn et de 
dvisbn des instruments Cra&agement; 

#3 L'amBnagement est une ibndion pertagt#e entm les h i s  pe/krs 
d8cisionnels: municipalH6, MRC et gouwm8ment. CCnaque palier e son 
domahe propre; 

M L'am8nagement fait appel B la ooodinatbn el B la ccmciIiatmn des choix et 
des actions des tms instances dedstmnelles, ce qui se heduit par un 
Wange d'infonnatjons et par la concordance de bum o b ~ ~  et projets 

a La Loi sw 18 zonage agticole (Loi 90), la Loi w la fiscalit6 municipale (Loi 57) ainsi que la 
Loi wr la demoastie locale (Loi 1 05). 







ilesde-law Madeleine 
Pabok 
Cbtede-Gas@ 
Denis-Riverin 
Bonaventure 
Avignon 
La Mitis 
Matene 
La Matapedia 
Rimouslri-Neigette 
Les Basques 
Rividredu-Loup 
TBmiscouata 
Kamouraska 
Charlevoin-Esl 
Charlevolx 
L'lslet 
Montrnagny 
Betlechasse 
lled'0rl6ans 
Cbtede-Beauprb 
Jacques-Cartier 
Desjardins 
Chutesde-la-Chaudibre 
Nouvelle-Beauce 
Robert-Cliche 
Les Etchemins 
Beauce-Sartigan 
Le Granit 
L'Arniante 
L ' E ~ I ~  
Lotbin ih 

Portneuf 
Mbkinac 
Centre-de-la-Mauricie 
Fnrncheville 
Wcancour 
Arthabaska 
L'Or BlandAsbestos 
Haut-Saint-Franpis 
Val-Saint-Frangois 
Sherbrwke 
Coaticook 
Memphr6magog 
Brorne-Missisquoi 
Haute-Yamaska 
Adon 
Drummond 
Nlcolet-Yamaska 
Maskinongb 
D'Autray 
Bas-Richelieu 
Ces Maskoutains 
Rouville 
Haut-Richelieu 
Vall6edu-Richelieu 
Champlain 
Lajemmerais 
L'Assomption 
Joliette 
Matawinie 
Montcalm 
Les Moulins 
Laval 

Rousil ton 
Jardins-de-Napierville 
Haut-Saint-Laurent 
Beauharnois-Salaberry 
Vaudreuil-Soulanges 
Deux-Montagnes 
ThMse-de-Blainville 
Mirabel 
Rivieredu-Nord 
Argenteuil 
Pays-d'en-Haut 
Laurentides 
Antoine-Labelle 
Papineau 
Collines-de-I'Outaouais 
Valleede-la-Gatineau 
Pontiac 
TBmiscamingue 
Rouyn-Noranda 
AbitiM-Ouest 
AbitiM 
Vall6ede-l'or 
Haut-Saint-Maurice 
Domaine-du-Roy 
Maria-Chapdelaine 
Lac-St-Jean-€st 
Fjorddu-Saguenay 
Haute-Cbte-Nod 
Maniwuagan 
Sept-Rivibres 
Caniapiscau 
Minganie 



Tout d'abord l i bs  B des fonctions concernant I'amenagement du 

territoire, il est pourtant dair des l'adoption de la Loi 125 (tableau 2.2), que les 

municipalites r6gionales de comte devaient inevitablement elargir leur cadre. 

Elles devaient s'imposer en tant que territoires de base a I'ensemble des 

services r6gionaux. 

2.2 Processus de formation: 6tude Fortin-Parent (1980-1983) 

L'implantation des municipalites de comte suscitera, des le debut, I'intedt 

des chercheurs. Parmi ces ceuxci, certains s'interesseront plus sp6cifiquement 

a la naissance meme de cette r b n t e  structure car, fait nouveau, sa formation 

ne correspond a aucun modele rigide. 

C'est le cas de I'etude detailh effectub par Lucie Parent et Gerald 

Fortin, au debut des annhs 80, sur les evenentents entourant le processus de 

formation des MRC du Quebec. Les chercheurs espt3rent grandement que la 

formation aleatoire des MRC pouna en dire long sur leun activites ulterieures. 

2.2.1 Premiers signes de disparitb : ruraux et urbains 

Lonque Lucie Parent et Gerald Fortin entarnent leur recherche en juin 

1982, bien que la Loi 125 ait Bte adopt& en 1979, seulement 65 territoires MRC 

sont oficiellement formes. Les 29 autres le furent B Itautomne 1982 ou, pour les 

plus retardataires, en janvier 1983. Dans la plupart des cas, ce sont des conflits 

concernant le dhupage territorial et les rivalites rurales-urbaines B props de 

la representativite au sein du conseil MRC qui retardent le p r ~ s u s . 7 0  

Fortin. G-Parent L(lS83) &.r MRC at kur camcHY d'htensh~. INRSY banisation. 
num&o 38, novembre, p.24. 



D&s I'automne 1982, I'UMQ met sur pied un colloque provincial et 10 

colloques r6gionaux sur la dhntralisation. Par I'entrernise de ces rencontres, 

de septembre 1982 a avril 1983, Parent et Fortin rencontrent les prefets, les 

maires el le personnel politique de plus de 70 MRC provenant tout autant de 

milieux ruraux que urbains. En avril et en mai 1982, les chercheun cornpietent 

leurs donnhs par voie tebphonique. 

Le duo de chercheun Fortin-Parent assiste donc aux premieres 

sessions df6tude des msires concernant I'implantation des MRC. A cette 

epoque, plusieurs elus munidpaux eswrent que la Loi 125 offrira la possibilite 

aux MRC de s'engager a fond dans le developpement kgional, et peut4tre 

m4me d'en prendre la direction. Mais cles le debut, une profonde dichotomie 

entre la vision des elus ruraux et urbains s'installe. 

A l'issue des premiers commentaires, les chercheurs sont deja en 

mesure d'identifier deux tendances opposbs dans le choix d'une formule de 

base dans le dbupage territorial. Pour assurer le developpement, valait-il 

rnieux utiliser les zones polaims ou les zones homog&nes? 

On sal que k gouvemement avait opt6 pour les zones pdaires 
en c f h t  les rdgions Bconomiques et que les fondionnaires du 
Quebec tenaient un discours en ce sens depuis deja quinze 
ans. Le debat h i t  toutefois rbuvert du f a l  qua dans les 
directives don- aux municipalit& pour determiner le 
territoire des MRC, on parlait de "r6gion d'appartenance", el non 
de r@ions pdaires." 



Les partisans de I'utilisation des zones mlaires, en I'ocarnence les 

maires des rnunicipalites urbaines, croyaient quail fallait regrouper pres des 

grands @ks la totalite des municipalites qui en tiraient travail, Mucation, 

services rnaicaux et commerciaux. 

De plus, pour assurer le developpement, il fallait reunir dans 
une seule MRC des municipalites offrant des potentiels varies 
afin d'assurer une corn plementarite essen tielle a tou te 
croissan~e.~~ 

L'organisation en zones polaires correspondait davantage au rde des 

maires urbains dans I'econornie r6gionale et a leur definition du developpernent 

ax& sur I'industrie et le commerce. 

Dans un tout autre ordre d'idhs, les requerants du dbupage en zones 

homuuenes recommandaient I'unification des municipalites aux caracteristiques 

culturelles et 6conomiques uniformes. Cette option etait support& par la piupart 

des maires mraux. 

(...)its avaient peur de I'h6gemonie des villes mieux organi&es 
et qui, d'un autre cbte, voyaient le developpement cornme une 
consolidation de leur vocation actuelle plut6t que comme une 
industrialisation plus poussb. 73 

2.3 Situations conflictuelfes 

2.3.1 06coupage territorial 

Le ministere des Affaires municipales met sur pied des comites de 

consultation dans chaque r6gion, afin de faciliter la prise de decision en cas de 

lbid.. p. 12 



desaccord et tenter de dhager, sans trop de heurts, un consensus raisonnable. 

"En cas de dQsacc0rrJ gmve, un comite centrel, ow le Ministh, tmnchaient."" 

Cappartenance traditionnelle du tenitoire aux anciens amseils de comte 

traduit la forme de dbupage desi* dans la majorite des as, a I'exception 

peutdtre du Sud de Montreal. 

(. . .) habitues a travailler ensemble, a linterieur de la structure 
de comte, les makes ruraux ont tenu a conserver la meme unU 
territoriale, quitte a int6grer dans leun rangs les municipalites 
urbaines comprises dans le territ~ire.'~ 

Dans un deuxieme temps, mais dans une proportion plus modeste, 

quetques dbupages bases sur I'appartenance g-raphique des territoires, 

associes a un bassin de rivihe, sont pratiques. 

Suite aux camrnentaires recueillis en entrevue par les chercheurs, le 

gouvernement a accepte et rejete a la fois a peu pres toutes les dUnitions 

d'appartenance que voulaient bien se donner les municipalitbs. D'ailleun, les 

elus rnunicipaux n'ont pas hesite a reprocher au gouvernement son manque de 

continuU et d'universalite dans le dhupage des MRC. 

Au yew de l'etat, toutes les MRC sont des -ions 
d'apparlenance, meme celles ou il a for& I'union des 
municipalit& Wlcitrantes I un gble; avec le temps, ce monde 
apprendra B travailler ensemble.' 

ZJ Ibid 
" Ibid., p.17 " Ibid., p.20 
70 Ibid.. p.22 



2.3.2 Opposition entre rumux et urbains 

D6s le depart, les debats d'idbes prennent place entre les Clus ruraux et 

urbains, eux qui soutiennent des enjeux si souvent divergents. Les maires 

ruraux, representes par I'UCCQ~~, sont des plus reticents a la pratique de la 

nouvelle Loi. lnquiete par le poids politique que pourraient avoir les villes au sein 

d'une mbme MRC, I'UCCQ suggere a ses rnembres de boycotter I'election de 

81. L'UCCQ esp6rait que le retour des LiMraux a la tete du gouvemement 

puisse abolir ou, du moins, attenuer la port& de la Loi 125. Apres I'election, le 

Parti Queb&ois est reporte au pouvoir. CUCCQ se &signera sans mettre fin 

totalement aux debats en proposant la fonnule: une munidpalite, un vote (vote 

cooperatif). 

2.3.3 Reprbentativitd au sein du conseil MRC 

L'UCCQ suggere donc a ses membres, apres I'election de 1981, d'exiger 

au sein du conseil MRC que chaque munidpalite ait un seul vote, peu irnporte 

son statut et sa population. 

(...)ce principe donnait un pouvoir tds fort aux munidpalites 
rurales, beaucoup plus nombreuses que les villes; par ailleurs, 
si elles dbtenaient plus que les deux tiers des voix, elles 
pouvaient forcer les villes a s'engager dans des activites 
communes que ces demiems ne souhaitaient ps." 

Les villes, en total desaccord avec I'instauration d'une telle f~nnu le~~ ,  

s'opposbrent avec insistance a cette proposition, ralentissant ainsi la &ation de 

" CUCCQ devienba I'aduelk UMRCQ " F ortin-Parent (1 983), op.cit., pp.24-25 
Principalement celles dont les municipalit6s rutales composaimt plus dr, la miti6 de la MRC 



plusieun conseils MRC. 

Avec le temps, la plupart des villes se rallieont au principe, convaincues 

que la structure MRC pourra, dans I'avenir, respecter les possibilites de chaque 

rnunicipalite dans la gestion commune d'un schema d'amenagement et dans le 

developpement de leur r6gion. 

I1 faut ajouter a cela que les petites villes de services 
rsconnaissaient facilement leur dependance vis-a-vis leur 
hinterland rural et desiraient un climat de mp6ration plut61 que 
de confrontation ." 

D'ailleurs, dans les faits, le pouvoir des municipalites rurales s'averera 

davantage thbrique que rb l .  Dans presque toutes les MRC, on fonctionnera 

par consensus pIut6t que par vote. 

2.3.4 Opposition entre les villes et rlvalith entm maims 

Les rivalites entre villes devant se reunir au sein d'une meme MRC ne 

furent pas rares. 

Ces rivalites venaient surtout du fait que des p6les tertiaires 
voyaient dans la MRC la possibilite de devenir une sorte de 
chef-lieu ou de capitale @ionale. Leur pouvoir hnomique 
den serait pas augmente mais leur prestige en serait 
fortement accru." 

Pour cette raison, plusieurs petites villes tenteront de s'unir avec les 

municipalit& rwales avoisinantes afin de former un territoire qui dchapperal a 

/'hinterland du p6le principal ou secondaim, Warnant ainsi leur propre MRC. 

" Ibid., p.25 '' FoctirrPsrent (1983), rrp-cit., p.25 



Mais dans plusieun as, il n'est pas rare que les conflits entre les villes 

soient le fruit de rivalites personnelles entre les maims. A cet 6gard, les 

chercheun ont remaque que les maires lib6raux et Muistes avaient tendance 

a intensifier les debats, quitte a tenter de former leur propre MRC. 

2.3.5 Ddlimitation des tenitoires nonorganisb (TNO) 

Source de conflits additionnels entre les MRC, la delimitation des 

tenitoires non-organis& (TNO) a suscite la polemique a maintes reprises. On 

sait que les TNO renferment des matieres premieres, principalement au niveau 

de la foret. Leur gestion apparait wmme un enjeu important, en particulier dans 

les r6gions p4tipheriques dont I 'hnomie repose massivement sur I'industrie 

manufsduriere at I'industrie du hisa2. 

En plus de contenir des mirws, les TNO mstituent des r4rserves de chase et de pWm non 
dgligeables sur le plan 6conomique d'une rdgion 



tableau 2.3 
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Source Fortin-Parent 

Outre la possibilU de contenir des mines, les TNO constituent des 

reserves de chasse et de m e  non n6gligeables sur le plan touristique. La 

delimitation des TNO donnera droit a des luttes achambs entre les MRC. On 

espitre obtenir le contrdle sur les territoires les plus ftuctueux, parfois au 

detriment de la MRC voisine. Dans certains cas, la question n'est toujours pas 

r@l& a I'heure actuelle. 

Lorsque les territoires MRC sont officiellement delimit&, les chefchews 

Fortin et Parent remarquent que les conflits et I'animosite entre les adeurs se 

sont attenues. Les Uus semblent enfin prets h travailler ensemble une fois les 

debats tennines. Cependant, les maims ne manquemt pas de reprocher avec 



insistance le contrdle exaged du ministere des Affaires rnunicipales dans le 

processus de formation des MRC, malgre la souplesse prdvue par la Loi I 25.'' 

Dans la presente Plhrde, l'interet des chercheun se situe au niveau de la 

mise en place de la structure proprernent dite. En Btudiant la formule 

d'implantation d'une MRC, il est possible d'identifier les territoires plus ouverts a 

I'int6gration de ce renouveau institutionnel, en opposition i ceux qui semblent 

mains ou pas du tout favorables B de tek changements. 

2.4.1 Mode d'organisation phconis6 

Bien que la loi prkise les obligations dont les MRC devront se porter 

garantes, elle n'indique pourtant pas le chemin a prendre. Tout au plus, le 

Ministere proposers 4 moyens prindpaux a w  MRC afin qu'elles puissent 

s'organiser sur le plan op6rationnel afin d'exbter le rbglement et le schema": 

Xonfier ces tPches 8 me fime qui fern, de tempec en temps, 
directement rapport au conseil des maires du travail accompli; 

Xonfier ces taches i urre firme mais en temettre la coordination un 
ambnagiste employe par la MRC. Cet am8nagiste sert ainsi bintetlocuteur 
entre le conseil des maims, Ies municipalit& et la firme; 

>Exacuter elks-m&mes (en r6gk interne) cw deux aches en 
embauchant leur propm am6nagiste et leun ptopm techniciens. 

iExbcuter les aches en dgie interne mais confier P un finne un rdle 
de surveillance technique. 

Fortin-Parent (1 983), op.cit., p.29 " Ibid., p.32 



Cette recherche utilise le mode d'organisation technique ptbn ise pour 

la confectiun d'un sch8rna d'amenagement et pour le dglement de cuntr6Ie 

int8n'maim, la voIont6 de m u r i r  B une mje comme moyen de desservir les 

municipalit& et la population ainsi que la place offerte aux otganismes du milieu 

comme variables de base. Bien que la correlation entre I'approche firme-mie 

de meme que la conception de l'amenagement, la participation adive des 

groups au schema et la recherche de nouvelles fonctions puisse &re infaillible, 

elle sera cependant assez forte de I'avis des chercheurs pour faire place a un 

nombre interessant de types pernettant de classer les MRC. 

Le degre de liberte implique par ces quatre formules n'est 
toutebis pas parfait. Le faiMe budget alloue aux MRC les moins 
populeuses (qui sont souvent les plus vastes) pennet 
diffidlement Pemploi d'une firme. Ces MRC sont le plus souvent 
foraims de travailler en r@ie interne (. . . ) .85 

Les formules les plus fr4quentes sont I'utilisation d'une firme(premiere) ou 

la rbie interne (troisieme). 

2.4.2 Les variables utilishs 

L'analyse-synthese dhulant des entrevues effectubs aupres des MRC 

a permis aux chercheurs d'elaborer 5 variables relihs au processus de 

formation des MRC. Ce sont les van'ables difes dependantes (tableau 2.4). En 

second lieu, I'analyse des donnks compil6es permis d'etablir des aiteres de 

base tentant d'expliquer ces mhes donnh:  6 vafiables ind8pendentes 

Ibid. 



(tableau 2.4.1) li&s aux caracteristiques physiques des MRC tentent d10p6rer 

des croisements entre les types (tableau 2.6). 

Les chercheurs prevoient qua la suite de cette etude, il sera possible 

d'observer que les MRC 18s plus vives et les plus partidpationnistes dans 

I'blaboration de leur structure seront celles qui seront les plus fonctionnelles 

dans leur nouvelle mission et surtout, celles qui sauront int6grer plus 

naturellement de nouvelles fonctions. 

Tableau 2.4 

du milieu dam la rdalimthn du dlrp(r.de d&ir b pmbhdique du 

Source: Parent 



Tableau 2.4.l 

TULLE ms w u s  COYPWSES us MRC 
I 

5 L'IMPORTWCE M L'URBAIN AU SEIN OES MRC 

6 TNUE m MRC 
Source: Parent et Fortin (t 983) 

2.4.3 Diversite territoriale 

2.4.3.1 Urbanisation et ruralitd 

La plupart des etudes traitant du sujet ne peuvent faire abstraction des 

caracteristiques dichotomiques des territoires MRC sur le plan urbain-rural. En 

effet, ceftaines municipalUs r6gionales de comte sont totalement urbaines 

(Laval, Mirabel, Champlain) tandis que d'autres sont entierement mraks 

(Matawinie, Bellechasse). 

Notons aussi que certains territoires englobent de deux B trois pdles 

rnajeurs, alors que la plupart possedent a p ine quelques munidpalites de 

dimension moyenne. Certains territoires peuvent renferrner une ville comptant 

a elle seule plus de 50% de la population. Pourtant seulement 25 tenitoires 

logent des munidpalites qui abritent plus de 25 000 habitants. 

En cette matiere, &art est impressionnant. Certains tenitoires MRC ne 

sont formes que dune seule ville (Laval, Mirabel) alors que d'autres se voient 



cornpods d'une trentaine de rnunicipalites. Citons en exemple les tenitoires 

MRC d'Arthabaska et Papineau. 

2.4.3.2 Territoire et population 

Les inhalites au niveau de I'etendue du tenitoire n'hhappent pas non 

tenitoire, comme c'est le cas pour la MRC de Champlain, alon que d'autres 

englobent tout pres de 130 000 km2 du territoire queb6cois". 

On s'en doute, sur le plan demographique, les &arts sont tout aussi 

importants. Si certains territoires n'atteignent pas le cap des 7 000 habitants 

(/le-d'~rleaans, Minganie), le territoire MRC de Laval vient pour sa part 

chambarder tout b profil demographique des tenitoires, lui dont la population 

depasse les 300 000 habitants. La moyenne oscille autour des 45 000 habitants 

par territoire MRC. 

Nous pourrions faire etat de ces disparites pendant longtemps et sur bien 

d'autres plans car tous ces &arts perdurent Ion de I'observation des donnhs 

sur la densite de population, le taux de cmissance, la migration, le budget des 

conseik MRC, etc. Tous ces indicateurs illustrent bien a quel point les 

composantes physiques et sodu4conomiques des territoires MRC sont 

heterodites. Dans ce sens, Fortin et Parent w e n t  bien que les MRC ne 

peuvent avoir la m h e  attitude dans l'int6gration de leum nouvelles 

responsabilites. 

" Cest is cas de la vaste MRC de la Minganie qui couvte, 8 elle seule, pas mdns que 128 
492 ~ ~ ' ( B s Q ,  1 998) 



2.5 Identification de tendances h6t6roclb 

Suite au classement des MRC a partir de I'ensernble de variables 

dependantes propowks, les chercheun obtiennent 39 regroupements qu'ils 

rauiront en 7 types que voici: 

Tableau 2.5 

1 1 MRC participationnistes 

3 MRC l6galistes et d6veloppementistes 

4 MRC convertb ( R m  i mk) 
5 MRC convedes (r6gie d fine) 

6 MRC bchnocmtiqurr mc un minimum de partkipation 

7 MRC technocratiques 
..' 

Source: F ortin-Parent (1 983 

De ces 7 types se distinguent 2 tendances : les MRC 

partcipetionnistes (type 1 ,2,3,4) et celles du type technocntique (type S,6,7). 

Les types 1 et 7 sont les plus pun de tous. De plus, 11s repdsentent a eux seuls 

plus de la moitie des MRC represent6es(49 sur 94) soit 52%. Les 5 autres types 

representent 48% des cas, mais dans une proportion plus rMuite avec une 

moyenne de 9 MRC par type. 





directives Mgislatives en int6grant tes visbs qui emergent du milieu dans la 

construction de leur aire supra-locale. 

Le deuxieme type, perticipatbnniste pour I'amdnagement seulement, 

englobe des MRC qui ont su developper leur schema d'amenagement, de meme 

que leur r6glement de contrdle intenmaire en r@ie interne. Fait malheureux, 

aucune de ces MRC ne se pewit comme un outil potentiel au d&eloppement. 

Le type 3, regroupant les MRC caracteris6es de E&alistes et 

d&eloppementistes, s'a pparente au premier. Par cont re il s'en dist ing uera de 

par la troisieme variable: il ne priorise pas la crbat~on de kgies autres que celles 

deja implantbs. Les chercheurs les qualifieront de 16galistes parce que les 

MRC correspondantes s'en tiendront aux prindpes de la Loi 125 et, 

d6veloppementistes en raison de I'inteM qu'elles manifesteront pour le 

developpement bnomique au win de la MRC. 

Dans un quatrieme temps, les MRC converties (finne 9 Mie), se 

distingueront, elles awsi, par I'intdgration des organismes du milieu a la 

confection du schema. Pour cela, les MRC du type 4 se rapprochent des trois 

premiers types, celles a tendance participationniste. 



Tableau 2.7 

TYPEII lwE2 
PART~CIPATIONNISTES PARTICIPA~ONNISTES 

POUR L'AMENAGEMENT 
SEULEMENT 

L'Amianta 
C hutesde-la-ChaudiiKe 
Arthobeska 
Drurnmond 

Haut-Richelieu 
Rarville 
Bas-Richelieu 

Pay s-d'en-Haut -- 
Laval 
~-ne-labslle 

t--m 
Clelet 
iQlmmaa 
Bellechasse 

Oesjardins 
Nbbt-YamaSka 
Rwy n-Noranda 



-5 -6 lWE7 
CONVERT~ES (R~GIE A FIRME- TECHNOCRATIQUES AVK: UN TECHN~CRATIQUES 

AM~NAGWENT) MlNlMUM DE PARTICIPATION 

Frmdlwik ~ t ~ d  
Champlain Jacques-Cart ier Maria-Chapdeleine -- Val-St-FfaqOb - 
Sept-RiviQrres Vallhdu-RiC).relieu Ue-d'OrMans 

VeudreuiCSoulangeo Caniapircau 
tes Moulins Haut-St-Maurice 

Shetbrooke 
Coaticook 
Le8-m 
Actm 
-vile 
Rowsillon 
Morrtcabn 
Joliette 
L'- 
M8se-de-Blainvil le 
Riviimibth-Nord 
Les Laurentides 
-1 
Papineau 

6 TOTAL: 6 Tmw: a 
Source : Fortin-Parent (83) 

Dans le cas des types 5, 6 et 7 , la tendance est tout a fait a 

I'inverse. Dans la majorite des cas, I'intdgration des organismes du milieu 

demeure faible et le developpement n'est pas une priorite pour ces MRC. 

Qualifiees de tres peu participationnistes pour les auteurs, on les qualifie de 

tec hnocratiques . Bien qu'a I'extreme du premier, le type 7 (technocratique) 

occupe le deuxieme rang au nombre des MRC represent&$ (20194). 
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2.6 Analyse globale des rbuItats 

2.6.1 .q Densit6 et localisation 

Apres analyse, les chercheun ont constate que la correlation entre les 

differents types el les variables independantes est indeniable. Tres revelatrice 

dans certains cas (tableau 2.8). La plupart des MRC de type participationnisfe 

sont Bloign6es des g m d s  centrese8 et ont une bible densite de population 

(34,8 hab/km2). Les rares cas d'exception s'expliquent soit par leur 

prbdominance rurale, soit par I'action d'un maire tres influent. 

En ce qui a trait aux MRC de type technocratique, les resultats nous 

indiquent qu'elles sont pds  des grands Mles et qu'elles ont une plus forte 

densif6 de population (91,3 hab/km2). Ces donnbs viennent a I'encontre d'une 

des hypotheses de depart des chercheun, croyant que les MRC 

urbaines(polaires) seraient plus ouvertes & de nouvelles fonctions et qu'elles 

inttbgreraient davantage le langage des fon~tionnaires.'~ 

2.6.1.2 Taille des villes et population 

Les MRC a tendance perticipationniste sont peu populeuses et englobent 

plusieurs petites viUes. Les chercheun remarquent que la majorite d'entre elles 

reprbentent des municipalites de 5 000 habitants el moins. En opposition a 

cela, celles de type technocmtique sont en pdsence de viles moyennes (20 



000 B 49 000 habitants) ou de viles d'une plus grende importance (50 000 el 

plus). En fait, ces camcteristiques objectives qui, aux premiers abords, n'avaient 

pas de lien avec le fondionnement des MRC, se sont revelks par la suite en 

correlation asset forte avec les types. 

2.6.1.3 Reprbentativitd 

En ce qui conceme la representativite au sein du conseil, la plupart des 

MRC participationnistes fonctionnent sous la formule du vote coop4ratif "une 

municipa/itte, un vote". Par cuntre, 22 MRC a tendance technocratique eng lobent 

une ville detenant plus du tien des voix au conseil. Ces resultats s'expliquent 

par le fait que le vote coop6ratif sol davantage pri& en milieu rural, 

contrairement aux MRC urbaines qui regroupent un ou plusieurs pdles. 

2.6.1.4 Taille dm villes 

La taille des MRC ne semble pas cependant un element de reponse tres 

significatif: bien que les MRC a tendance participationniste soient dQimit4es par 

un territoire assez Muit, les MRC a tendance technocratique regroupent des 

territoires a la superficie tres varib. 



Tableau 2.8 

Peu populeuses Plus populeuses que la moyenne 

Faible densite de population Forte densit6 de population 

Forte pr6sence de petites villes Pr6~8nce de moyennes et grandes 

( 5 000 habitants el moins) villes 

(20 00049 000 et 50 000 el plus) 
Source : Fortin-Parent (83) 

2.6.2 Facteurs dy influence externe 

2.6.2.1 Dynamisme des anciens conseils de comt6 

Quelques caracteristiques autres que physiques peuvent expliquer les 

resuttats obtenus (tableau 2.9). Le dynamisme des anciens conseils de comte 

s'avere un indicateur important dans une analyse pointue des donnbs. Bien 

que, a la veille de leur disparition, les municipalit& de comte dbtenaient un 

pouvoir sornme toute symbdique ou du moins, tds limit&, certains conseils de 

comte n'en etaient pas moins depourvw d'un dynamism considerable. 

Plusieurs conseils de comte n'ont pas attendu le vote de la Loi 125 pour 

s'interesser au ddveloppement hnornique et pour Blargir leurs champs de 

comp6tences. C'est le cas des dlus des comtb des hes-dda-~adeleine, de la 

MatepBdia, de labelle et de Gatineau. Ces demiers avaient dejh une vision du 



developpement qui orientaient les actions du conseil de cumte en ce sens? La 

plupart dtentre eux avaient pris en charge Itevaluation fonciere de leun 

municipalites rurales et agissaient B titre de rassernbleur d'idbs dans la volonte 

de se doter d'une vision globale du developpement. 

A I'occasion, certains conseils intbraient deja les villes au processus 

d'evaluation des options du developpement du comte. 

Certaines exp6riences de developpement r6gional avaient 
cornme base territoriale le comte municipal, auquel les villes 
avaient ete ajoutbs. Nous faisons ici dfdrence au Conseil 
rnetropolitain du Haut-Saguenay, organisme consultatif a66 en 
vertu de la Loi 98 ven le milieu de la dbnnie, en vue de 
realiser un schema d'amenalement du comte de Chicoutimi, 
incluant les villes du territoire. 

II n'est donc pas surprenant que certaines MRC aient ete plus rbptives 

que d'autres a la venue de la structure MRC. 

La pdsence mequ68 d'organismes issus du milieu (societes, 

coop&atives, groupernents forestiers, etc.) a fortement influence la 

determination des types. Bien que leur presence d b u l e  plus souvent 

qu'autrement d'une situation 6conomique difficile, le dynamisme de ces gmupes 

populaires pour la survie de leur coin de pays n'est pas sans influencer la 

creation des MRC. 

En Abitibi-Temiscamingue par exemple, I'arrivb des MRC a su insuffler 

un espoir nouveau pour les acteurs du milieu. 

so Factin-Parent (1983), op.cit., p.70 " Fortin-Parent (1 983), op.cit, p.70 



Pour les agents de cette r@ion, la MRC repdsentait un 
instrument de developpement, englobant I'amenagement. Ainsi, 
le comt6 municipal d'Abitibi a ete divie en quatre MRC, et la 
MRC Temiscamingue a s u W e  au comte municipal du mkme 
n~rn . '~  

D'ailleun, la totalite des MRC de la r@ion d'Abitibi-Temiscamingue sont 

repertories dans des types a tendance participationniste et quatre d'entre elles 

appartiennent au type le plus participationniste (type 1). 

2.6.2.3 Personnalith politiques des hommes et deb femme$ au sein 
de la MRC 

Bien que quatifib de fadeur socio-psychologique par les chercheurs 

donc, dimcite a cemer dans toute sa globalite, il sernble que la persomalit6 

politique de decEdeurs au sein de la MRC ait parfois dirige, sinon fortement 

influend, le dbroulement de la creation des MRC. 

Bien sOr, nous n'avions pas retenu cette dimension lorsque nous 
avons commend notre recherche; cependant, les entrevues et 
les colloques auxquels nous avons partid@ nous ont permis de 
nous rendre compte a quel point un prefet dynamique, ouvert et 
"qu i vol  I'avenit' p u t  influencer positivemen t son conseil de 
maim. g3 

II est clair que ces observations pourraient n'avoir aucune valeur 

scientifique aux yeux de plusieun. Seulement, bien que le concept de 

personnalite politique soit trhs complexe, les chercheurs constatant, suite B 

leurs rencontres avec les MRC, dont le personnel politique s'avoua des plus 

az lbid., p.74 " bid., p.75 



dynamiques, qu'une seule de ces MRC est de type technocratique 

(Caniapiscau). 

Tableau 2.9 

FACTEURS EXTERNES 

_____- __C_*CI.- 

1 1 Dynamisme des anciens conseils de corns 
I 

2 Personnalith politiques influentes 

I 1 sur le territoim 
4 Besoin du support d'une structure supta-locale 

; pour ler terrltoires en difncub Bconomiques 
Source : Fortin-Parent (83) 

2.7 Capacitd d'extension: pis- de recherche 

Mais dans quelle mesure put-on croire que les MRC participetionnistes 

accepteront plus facilement de nouvelles fonctions et qu'elles pourront mieux les 

assumer? Les chercheurs Fortin-Parent s'appuient sur le fait que la plupart des 

temtoires MRC du type 1 ont en r6gie des activUs autres que I'amenagement 

ce qui sous-entend leur interet a acquerir de nouvelles responsabilites. 

Les MRC participationnistes, donc plus wales, &parent les fonctions en 

amenagemerit du territoire de celles reli6es au d6veloppement Boonomique et 

socidI La piupart illustrent un taux d'activite moins important, ce qui peut 

supposer que I'action collective des forces du milieu, y compris les 

rnunicipalites, ait ete la bienvenue. Pour pkrsieurs de ces rnunicipalites, la mise 

en place d'une structure rassemblante pouvant activer la desserte de nouveaux 

services a moindre miit s'avere trirs motivante. D'ailleurs, il est dair que les 



petites localites voient, dans I'artivb des MRC, I'occasion de se doter d'un 

personnel professionnel capable de defendre leurs interets devant les 

fonctionnaires des ministeres. 

Dans une toute autre realite, les MRC technocretiques, pour la majorite 

plus urbaines, vivent une situation tout a fait Q I'inverse. On remarque que ces 

MRC s'interessent uniauement aux fonctions d'arnenagement et que le 

developpentent releve de d'autres agents, soit de par la ville, soit des 

entrepreneurs du milieu. 

Les villes qui composent ces MRC pus&dent, dans la majorit6 des cas, 

leun propres professionnels et doutent de I'utilite d'agir collectivement en ce 

sens. Dans bien des MRC a connotation urbaine elevb, on denote un 

personnel cornpod uniquement d'un sewetaire-tresorier. Tout ceci repose en 

grande partie sur des donnbs qui demontrent une activite bnomique plus 

stable sur ces temtoires. 

Nul ne peut passer outre les caracteristiques qui divisent les MRC, a 

predominance wale et urbaine, dans tout le processus de formation de cette 

nouvelle aire de gestion. Des le depart, on remarque la difficulte demergence 

des MRC plus urbaines. Mais il now est difficile de sph le r  sur la capacite 

d'extension de ces territoires. II est toujours difficib de pretendre jusqu'a quel 

point et cornbien de temps les MRC technocratiques dsisteront a 

1'8largissement de leur mandat. 

En 1983, Gdrald F ~ n  et Lucie Parent terminent leur travaux. Et bien 

qu'ils d e n t  confiants dans le potentiel institutionnel des MRC, ils n'en 



derneureront pas moins pr6occup6s par le caractere aleatoire des 

recommandations de 1'6tat en ce sens. Deux ans plus tard, Fortin el Parent 

feront le point dans la publication d'un second travail: 

(.. .) d'un dte,  les MRC constituent une structure administrato- 
politique ayant une responsabilite unique mais posdant deja 
des responsabilites supplementaires encore ma1 definies et 
escornptant des responsabilites futures mal definies. D'un autre 
dte, les MRC sont encadr6es par une loi datant de plusieun 
annbs (code municipal), par une r6glementation sen& et par 
une administration pointilleuse. D'un dte, le discours politique 
laisse entendre que les r&ions sont dorenavant rnaitres de leur 
amenagement et de leur developpement. D'un autre dte,  I'action 
des ministeres provinciaux, mais aussi Weraux, continue cornme 
si de rien nt6tait." 

Fait interessant, les chercheurs constatent que les distinctions entre 

I'amenagement et le developpement s'estompent et que les MRC sont de plus 

en plus aptes a accueillir de nouveaux pouvoin. Cependant, sur le plan de 

rint6gration des organisrnes du milieu aux dossiers supra-locaux, la marche 

semble autrement plus haute a franchir. 

Quinze ans plus tad, la participation des MRC dans la gestion des 

services et dans la promotion du d6veloppement nous semble tout fait 

naturelle. On a vite oublie toutes les etapes qui nous ont mene a un tel systeme 

supra-local. En 1999, hors du contele officiel de la Loi 125, les MRC sont 

devenue de ventables assises territoriales pour une liste impressionnante 

d'organisations publiques et collectives. Cependant. I'etude de cette occupation 

" Fortin. Ward et Parent. Lucie (1985) & e ~  M E :  un &v~~irmm&&, INRS-Urbanisation, 
numdro 42, p. 60 



organisationnelle en terres rneraiennes n'est pas sans rappeler les nombreuses 

disparites evoqubs par Fortin-Parent en 1983. 

Ce constat d9in6galites nous amene a nous questionner sur la tjectoire 

qu'ont bien pu entreprendre les temtoires MRC a la suite de leur exercice de 

formation. II pourrait &re interessant d'observer le degd de resistance actuel 

des tenitoires MRC qui etaient technocratiques en 1983. Est-ce que les 

territoires MRC technocratiques de 1983 sont ceux qui hesitent le plus a 

deployer leurs organisations en cet 6chelon ? 

Pour ce faire, il importe d'observer de quelle fawn les territoires MRC du 

Quebec ont progress6 en tant qu'aires de gestion dans la desserte des services 

publics el collectifs, et d'en demontrer la pertinence. Cet exercice nous 

permettta, par la meme occasion, de dresser le portrait exhaustif de la 

composante organisationnelle des tenitoires MRC pour 1 992 et 1998. 

Nous esp6rons que notre demarche nous pemettra de tracer un parallele 

efficace entre I'etude de Fortin-Parent et nos travaux de recherche sur la 

dynarnique organisationnelle des temtoires MRC. Peut4tre serons-nous alon 

en mesure d'identifier ce qui cause ces in6galites entre les territoires MRC el 

ainsi, identifier les facteurs d'emergence de la dynamique organisationnelle de 

territoires MRC ? 
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TERRITOIRES MRC DU QUEBEC: DE NOBLES 
ENTIT€S STATISTIQUES 

ASPECTs M~HODOLOG~QUES DE LA RECHERCHE 

3.1 Introduction 

Depuis quelques annbs, les nouvelles sources de donnees statistiques 

rattachbs aux limites territoriales des MRC du Quebec facilitent le travail des 

chercheurs et soutiennent I'avancement de recherches plus completes. Bien 

que les tenitoires MRC dbupent le paysage politico-administratif de la 

province depuis bientdt vvigt ans, plusieun donnbs essentielles a leur etude 

cornmencent a peine a etre publi6es; les statistiques mionales disponibles se 

sont longtemps limit6es aux frontieres des r&ions administratives. Peu irnporte 

le fait que quelques donnbs de ce type aient ete dissponibles auparavant, leur 

teneur depassaient rarement I'entendement du budget des conseils MRC et les 

caracteristiques ghphysiques et demographiques de base des territoiresg5 en 

question. 

En ce gui conceme le present exercice, nos travaux de recherche 

eswrent mesurer davantage la port& du r61e d'entite tenitonales joue par les 

tenitoires MRC dans la gestion des services publics et collectifs, et en dresser 

% Superficie, densit6 population, nombre de municipalitds, etc. 
% C'est pourguoi nous parlons id de trrritoim MRC. 



le portrait evolutif. I1 nous a fallu initier une nouvelle approche, distante de 

I'analyse politique traditionnelle de la structure MRC. 

3.2 Cadre de df6rence : I8&tude FortinParsnt (83) 

Comme point de depart, nous avions bien entendu en main I'identification 

des tendances observbs par Fortin et Parent au debut des annhs 80. Nous 

sommes evidemment conscients que cette etude s'attarde a une problematique 

li6e a la formation de la structure politique des Conseils MRC, et non a une 

perspective essentiellement territoriale. Cependant, force est de recomaitre que 

Fortin et Parent obsewent principalement I'empressement des acteurs Iocaux 

9 s'acquitter de leurs possibles tdches, I'intddt des orgenismes du milieu envers 

cette demarche jumeI6s B Ieur voIont8 d'intdgmr une vision du d6veloppement 

socio4conomique au sein de I8 MRC. De ce fait, il est alon hident que I'etude 

des chercheurs peut nous Maker rbllement sur le deg6 d'ouverture vehicule 

sur I'ensemble des territoires MRC a cette epoque. On peut alors fortement 

souppnner que I'attitude divergente des MRC participationnistes versus les 

MRC technocratiques de Fortin et Parent puisse nous en dire kng sur la 

rbpt ion des territoires MRC face a ce changernent. Par conrnuent, cette 

observation p u t  nous klairer, afin de dtkouvrir les territoires MRC qui wont  

naturellement les plus ouverts et mieux dispos& B developper leurs 

organisations autour de ce nouveau palier. 

Pour bien saisir 1'8volution des tenitoires MRC dans le developpement 

socio4conomique et la gestion des services collectifis, nous nous appuiemns 

sur la presence de toutes les organisations publiques et para-publiques, privas 



et collectives, dont le plan d'action epouse les limites territoriales de leun MRC 

respectives en 1 992 et 1998. 

3.3. tvolution organisationnelle en territoires MRC (1992-4998) 

Une etude effedub en ce sens des 1992 (annexe 1)' aupres de 95 

temtoires MRC~', nous permit de constater en details la presence de nombreux 

types d'organisations repertories dans les secteurs suivants : 

Tableau 3.1 
OCCUPATION ORGANISATIONNELLE DES TERWTOIRES MRC 11992) 

Gestion des cftkhets 
lhaluation fonciere 

Voirie teRiaire 
Sport et loisin 

Culturn 
Environnement 

Autres sewices communs 
Sante et services sociaux 

SERVICES AUX SERVICES AUX 
TRAVAILLEURS ORGANISATIONS 

EmpkiQuebec Tourisme 
Centre de maind'muvre Agriculture 

SADC F& 
Cornit6 local d'emploig8 Mines 

Pwles 
Commerce 

?arc industriel 
Societe de 

developpement 
Agent en milieu rural 

Motel industriel 
Cmtm @aide aux 
enmprises (CAE) 

Source: Proulx (1992) 

Signe d'un inter& grandissant pour I'occupation fonctionnelle et 

organisationnelle des temtoires MRC, le ministere de Affaires municipales du 

Quebec, en collaboration avec I'UMRCQ, initie en 1996 le recensement de tous 

les cornites sectoriels en adion qui epousent les limites de la MRC. Cette 

" RBsultats publids dam : Prouk, M-U (1 992) 4. secteur wblk hnHorkl: bs M e ,  
Revue Canadieme des Sciences R@ionales, 618 92. 

A ne pas confondre avec les Centres llocaux demploi (CLE) adwls (1 998) 



@node correspond 6galement a I'entr6e de nouvelles structures a ce niveau. 

Pensons aux Centres locaux de developpement (CLD), aux Centres locaux 

d'emploi (CLE) et aux Societes kcales d'investissement dans le developpement 

hnomique (SOLID€). De plus, considerons le fait que les CLSC (sante el 

sewices sociaw), ainsi que les commissions scolaires (education) du Quebec 

ont connu de grands remaniements entre ces d e u  @rides (tableau 3.2). Tout 

cette remise a jour est essentielte dans notre intention de tracer un portrait 

evolutif rigoureux de la dynamique organisationnelle des temtoires MRC. 

Tableau 3.2 

OCCUPATION OROANISATIONNELLE DES TERRIT~RES MRC 11998) 

SOLID€ Repertoire des SOLID€ par SOLlOEQ 
CLE Ministdm Emploi et Widarit6 Quebec 
CLD Ministere des R6gions du Quebec 

CLSC Minist- SaM et services sociaw 
Commiuions scolairss Ministere de 1'6ducation du Quebec 

ComMs rectariels Ministdm des Affaires munidoafes du Quebec 
Source : Conception de I'auteure 

Tenant compte des m b e s  types de fondions que lors de I'etude 

effectuh sur le mQme sujet en 1992, I'Btude de 1998 (annexe 2) sera cette fois- 

ci combin& aux donn6es du rapport du MAM recensant les cornites sectoriels 

merc6ens ainsi que de leurs secteun @intervention. Chaque fonction est tour a 

tour compiib pour cheque territoire MRC, afin d'obtenir I'indice global de la 

dynam'que otganis8tionnelle tem'toriak (DOT) de cewd. 



3.4 Comporantes externes 8 l'indice organisationnel 

Suite a cette compilation. nous avons cru bon cornparer ces resultats a la 

maniere de Fortin-Parent, avec un ensemble de composantes statistiques 

pouvant possiblement appuyer et caraderiser la teneur de nos donnhs sur les 

organisations observds prealablement. 

3.4.1 Camct4ristiques g6nhIes des tenitoims 

Les caracteristiques generales des tenitoires MRC du Quebec sont 

desonnais des donnhs tres accessibles dans la plupart des organismes 

statistiques cornus. Bien qu'elks se modifient peu dans le temps, ces donn6es 

dites statiques s'averent tres utiles, voire meme indispensables afin d'apporter 

une vision holistique de la dynamique tenitoriate des MRC (tableau 3.3). 

Tableau 3.3 

T NOCterritoires amdrindiens - 1997 BSQ 

Illlunicipalitbr b l e s  9 1997 BSQ 

Densite population pop/km2 1997 8SQ 

Agglom6mtion urbaine 9 1997 6SQ 

Source : Conception de I'auteure 



3.4.2 Le monde de I'industrie 

Le type d'industrie qui domine chaque temtoire MRC s'avere un 

indicateur important dans I'analyse de la dynamique des milieux supra-locaux. A 

ce sujet, le Centre de recherche industrielle du Quebec (CR#) publie 

annuellement un repertoire des entreprises au Quebec sous fonne de guide 

d'achats. Sur support informatique, il est possible de compiler par territoires 

MRC des donnds relevant le nombre d'entmpnses manufacturi&es, 

d'entmprhes de gms et d'entmpn'ses de services en adivite. Fait interessant, 

I'Mition 1998 du repertoire du CRIQ nous foumit 6galement le nombre 

d'industries en territoires MRC qui s'adonnent a I'exportation, ainsi que le champ 

d'activites particulier de chaque entreprise (tableau 3.4). 

Tableau 3.4 

Types dgindustrkr 1997 CRlQ 

Entmprises exportptrices - 1997 CRIQ 

Source Conception 

3.4.3 Comporantes d6mognphiques 

Les donnbs concernant la demographic des territoires MRC dans cet 

exerdce ont ete obsen&es sur une pdriode de dix ans (198&1996), afin de 

perrnettre une analyse plus large de la question. Le pourcentage de la 



population urbaine et rurale, un peu plus statique, traite des Mriodes de 1991 a 

1996. Les resultats proviennent des cahiers de la collection Statistiques 

&@males, publiire par le Bureau de statistiques du Quebec (BSQ) en juin 1998 

(tableau 3.5). 

Tableau 3.5 

Population - 1986-91-96 BSQ 

Population urbaine YO 1991-1996 BSQ 

3.4.4 Situation sociale 

Le revenu moyen demploi par habitant de 15 ans el plus ainsi que le 

pourcentage de prestatairss d'aide sociale par MRC s'averent des indicateurs 

marquants dans I'analyse temtoriale des conditions sociales. Ces donnbs sont 

traitbs pour chaque tenitoire MRC par le BSQ et ce, depuis 1986 (tableau 3.6). 

Tableau 3.6 

PORTRAIT DE LA SIUATION W A L E  
TYPES DE WNN~ES &CHEUE/INDKE P~~RIOOE SOURCES 

OBSERV~E 

l!tablissements - 1996 MinWm de la S a m  
mnte/sewicom sockux etaenriceesodawc. 

Quebec 
Revenu emploi moyen $ 1 986- 1 996 Conseil des Affaires 
par habitant de 15 ans + sociales & BSQ 
Pmtataims aide socirk % 19861996 C4MeildesAmres 

rodales & 8SQ 
Source : Conception de l'auteure 



3.4.5 Le march4 du travail 

Malencontreusement, les donnbs l i b s  au recensernent de 1996 

concernant le nombre d'emplois par secteurs d'activitb ne sont toujours pas 

di~~onibles.~~ Cependant, ce n'est pas le cas pour les donn6es rattach6es au 

taux de chdmage, au taux d'activitb, au poutcentage de population active de 

meme qu'au rapport emploC/populatioit de 1996, offertes par le BSQ depuis 

I'automne 1 998 (tableau 3.7). 

Tableau 3.7 

PORTRAIT DU  MARCH^ DU TRAVAIL 
1 TYPES DE DONN~ES ~CHEUEI P~WODE SOURCES 

INWE OBSERVI~E 

Population active % 1991 8SQ 

Rapport % 1996 BSQ 
emploilpopulation 

I 

Taux d'activit6 % 1991-1996 BSQ 

Taux de ch6mrge % 1991-1996 SSQ 

Empkb par secteun % 1986-1991 M i i  & l'lndustria et du 
d'ac0vb Commerce du Canada 

(MICC) a Empki-Qubbec 
Source : Conception de I'auteure 

3.5 Analyse tertitoriak : quelques outik de mesure 

En ce qui conceme I'analyse evolutive des territoires MRC de 1991 a 

1996, la totalite des donnws statistiques ont ete mesurbs selon leur variation 

dans le temps, leur position selon les 96 autres temtoires, la moyenne de la 

totalite des territoires en cause, ainsi gue sur la tendance observb dans le 

Sortie pdvue pour avril 1999 



temps. Ces outils tendent a appuyer nos obsenrations et c r h  des liens avec 

nos indices organisationnels territoriaux. 

3.5.1 La variation 

Chaque donn6e trait& dans I'analyse des territoires MRC de 1998 est 

analysb seton sa variation en pourcentage dans le temps et indique alon 

son niveau d'evolution ou de devolution. Dans la plupart des cas, le niveau de 

variation est calcule sur une @node de cinq andq, sauf dans le cadre de 

donnbs qui se rapportent a la situation sodale 6chelonnbs sur dix ans (1986- 

1 996). 

3.5.2 La position d'un territoire MRC 

La position qu'occupe un territoire MRC, en regard de telle ou telle 

donnk, permet I' Waluation rapide de sa situation comparativemen t a 

I'ensemble des temtoires MRC. Les positions sont calcul6es de par la totalite 

des resultats disponibles sur les 96 temtoires recends 1998. 

3.5.3 La moyenne 

Dans le cas suivant, il est important de considhr que la moyenne est 

etablie a I'aide des 6suItats de I'ensemble des territoires MRC de la province, et 

non sur I'ensemble territorial quebbis. Autrement dit, en ce qui a trait a I'etude 

qui nous conceme, les trois communautes urbaines de meme que les territoires 

loo PBriodo correspondant au recenement des organisations en territoires MRC en lQ9M2 et 
1 996-97. 



nordiques ne font pas partie int6grante des resultats analyds, comme cela est 

souvent le cas pour les donn6es divulguhs par tes organismes statistiques. 

3.6 Conclusion 

Afin de dresser un prof11 evolutif justifie dans le temps, sans minimiser 

toute I'influence des caracteristiques de I'environnement s o d ~ n o m i q u e  des 

tenitoires MRC, nous nous devions de percevoir une quantite apprkiable de 

donnhs qui, en apparence, n'avaient aucun lien direct avec le dynamisme 

organisationnel des milieux merc6ens. 

Ce recensement statistique aurait ete davantage contraignant quelques 

annbs plus t6t. etant donne la mete des sources merhnnes. La progression 

des tenitoires MRC des demieres annees renverse la vapeur, et permet aux 

chercheurs d'obtenir, sans trop de mat, des donnees essentielles a I'analyse 

globale de problematiques majeures li&s aux territoims MRC du Quebec. 
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OCCUPATION ORGANISATIONELLE: 
UN NOUVEAU R~FERENT TERRITORIAL 

4.1 Occupation organisationnelle des temtoims MRC : un nouveau 
dfdrent territorial 

4.1.1 Perspective organisationnelle 

Outre les interrogations relides a la structure mer&nne en elk-rnCme, 

au debut des annbs 80, les territoires MRC deviendront rapidement un referent 

territorial incontournable. Bien que se voulant rattaches en termes spkifiques 

au schema d'amenagement et, dans certains cas, a la dispense de services 

plus sornmaires'O1, les territoires MRC deviennent en peu de temps un lieu de 

convergence ou la presence et I'action d'organisations locales, voire meme 

r6gionales ou gouvemementales, fapnnent ces zones d'appartenance. 

La rapidite a laquelle les temtoires MRC se sont organis& prouve en soi 

la pertinence d'un tel referent territorial. De 1982, moment de leur formation, a 

1992, les tenitoires MRC sont rapidement devenu~ '~  I'assise de diverses 

organ isat ions en provenance du secteur public, semi-public, parapublic, p&Q et 

c o l ~ e c t i ~ ~ ~ ~  dans des dornaines aussi varies que la gestion des dhhets, le 

tourisme, I'environnement, I'entrepreneuriat, I'emploi, la culture, etc. 

lo' Dont la gestion des ckhets et Bvaluation fondere 
'" Biem que de maniere in6gale. 
lm Prcwlx, MU (1 992) &mrtenances. u ~ l ~ ~ r  et hnctims. ~s cas w new &ion* 
MRC du Qu&ec, dans Revue Canadienne de Sciences RBgionales, W 92, p.307 



L'etude approfondie de la presence de ces organisations au sein des 

territoires MRC nous arnene a depasser I'analyse politique traditionnelle l ib au 

conseil MRC et a sa corporation MRC. Elk fait ainsi place a de nouvelles 

dimensions sodo4conomiques et tenitoriales, nous pennettant de perm 

davantage la composante rblle du tissu social (Sokoloff 89) de chacun des 96 

territoires MRC de la province. 

Cet interet pour I'occupation organisationnelle des temtoires MRC 

s'inscrit alon d'emblb dans les courants de pens& prtbccup6s par le 

developpement d'assises territoriales de base tels les thbries du 

developpement endogene (Friedman, 1983; Planque, 1 983; Perrin, 1986). Cet 

101. enrichissement de la thbrie classique du developpement . 

(...)debouche directement sur la prise en compte, dans la 
definition de dynamismes r6gionawI de parametres qui 
expriment la nature du tissu social, la part de dynamisme 
attribuable au ' milieu ", a la societe locale. Car des liens entre 
groupes sociaux existent entre autres au niveau de petites 
r6gions et peuvent (...) contribuer a b relance du 
developpement bnomique. Ce qu'on a apple (en jargon 
technocrato-sodologique) les ' reions d'appartenance " 
constitue dans certaines parties du Quebec, une realite a la fois 
territoriale, sociale, bnomique et m6me - a b limite - politique 
au sens large. 105 

'm C1est44ire la remise en question des mod8les Bconomiques uniquement axes sur 
I'irnwbion exdaene. 

Canedienne de Sciemes r@ionales, XII, volume I, p.47 





TABLEAU 4.3 
Organisation tarritoriale MRC (1 998) 

Amenagement du territoire 

Structure amen. et comites consutatifs 
Gestion des biens et services a la 
population 
Gestion des dechets 
 valuation fonciere 
Voirie tertiaire 
Sports et loisirs 
Culture 
Environnement 
CLSC 
Commissions scolaires 
Gestion des biens et sewices aux 
travailleurs 
Travail-CanadaICentre de main-d'euvre 
Travail-QuebecKentre local d'em ploi(CLE) 
SADC 
Gestion des biens et services aux 
organisations 
SOLIDE 
Societe de developpement 
Tourisme 
Agriculture 
For& 
Commerce 
lndustrie 
Planif. du developpement (comite consultatif) 
Dbntralisation 
Urbanisation/Ruralite 
Autres comites sectoriels 

Total - 

175 

70 
85 
5 
4 
10 
31 
78 
18 

33 
94 
48 

74 
68 
30 
23 
30 
4Q 
48 
32 
5 
8 
68 

Total 1077 
Source: compilation de I'auteure 



Plus qu'un simple palier administratif pour la gestion du schema 

d'amenagement, ces tenitoires d'appartenance sont desormais le lieu de 

convergence d'une multitude d'organisations qui epousent ses limites, 

stnrcturent le secteur public et optimisent le developpement r&gional sous toutes 

ses fonnes. Le secteur public territorial du palier MRC se rapporte 

habituellement aux cat6gories suivantes : I'amdnagement du tenitoire, la gestion 

des &ens et services d /a popuiation, /a gestion des biens el services aux 

travailleuts ainsi que de /a gestion des biens et services aux ~tyanisatrbns.~" 

4.1.2 L'amhagement du territoire : Arrimage entre Igam6nagement 
et le dheloppement 

On sait que la confedion et la revision d'un schema d'amenagement est 

la seule responsabilite offcielle accord& aux MRC prevue par la Loi qui 

constitua les MRC en 1979."' Munidpalites rurales et urbaines d'une meme 

MRC doivent alors s'entendre sur la repartition spatiale des fonctions 

economiques (via les grandes affections), de meme que sur la localisation des 

Wuipements et des infrastructures sur le territoirdW 

Bien que la Loi 125 puisse en dire long sur les buts et les orientations 

a considerer en matiere d'amenagement, peu ou pas de balises encadrent les 

moyens de les atteindre (faisabilite, ircheancier, etc.). Ce sont les dkideurs 

'" Prwlx M-U (1992), op.cit., 4 
lo' Fait qwlque peu Btannant lorsque I'm connait les intentions de &part du Gouvernement 
du Quebec de I'epoqw, esp6rant confier des responsabilit8s politiques et administrativ8~ 
majeutes aux MRC dans bon nornbre de s8deurs dont la s a w  et Mducatim et ce, dans une 
penpedive globale de decentralisation (chapitre 11). 

Sokoloff 8.(1989), op.cit, p.47 



locaux, appuyes par la consultation poptilaire, qui doivent inventer leur propre 

demarche en vue du deploiement de veritaMes actions. 

L'un des objectifs majeun de I'adoption de la Loi 125 est, sans aucun 

doute, le desk justifie d'harmoniser les politiques d'amenagement et de 

developpement instau-s plus souvent qu'autrement de fawn divergente, a la 

fois par les gouvemements provincial, fMeral et municipaux. Historiquement, il 

semble que I'amenagement ait ete naturellement le ressort du monde 

municipal.10g En opposition, le developpement bnomique fut celui des 

gouvernements centraux, garants de la gestion de I'bnomie d'ensemble et 

maitres des principaux investissements. lo 

Les cons6quences nefastes des intewentions isolths et aleatoires des 

ann6es pr6aMentes prouvent que I'amenagement et le developpement vont de 

pair. 

Affeder une parcelle de territoire a telle ou telle finalite crest aussi 
imposer a ses habitants et a ses ressources un certain contrdle 
social, ~ n o m i q u e ,  culturel et envimnnemental. On impose une 
mise en valeur qui n'a rien de neutre. t l l  

La structure supra-locale apparait alon comme le palier i db l  pouvant animer 

les actions des diffefents niveaux institutionnels, et favoriser un developpement 

socio4conomique adapt6 aux besoins locaux. 

'" Probablement p a r a  que les viltes ont toujoun paw plus prbs des conflits relies B 
I'appropriation et I'utilisation du sal. 
'lo KIein, +L (I 986 E&U 2 x et .c!eurs &ns I8 aesfhn du t.nHairp, dans Dionne, Gagnon et 
Klein, Du -1 9 1' tat : k s  tenitoMs du d8veloppement, editions GRIR, UQAC, pp.6573 
"' Wsy, J. (1 988) MRC et r n u n i c i ~ I ~  : vets une unbn l i h  ?, Editions GRIR. UQAC. 
p.11 



4.f.3 La confection d'un schdma : harmonisation des priorites 
intermunicipales 

En eponse aux critiques que I'on sait justifibs en ce qui conceme les 

consequences n6gatives d'une planification territoriale disparate, la Loi 125 

offre la possibilite aux intervenants des secteurs publics et prives, d'harmoniser 

le plan d'amenagernent aux meilleurs interets de la MRC. 

Au debut des annbs 80, les acteurs locaux furent tout d'abord convies a 

dresser rninutieusement le portrail general de la situation de la MRC. Ensuite, ils 

furent invites a identifier admuatement les besoins de leur milieu, actuels et 

~ u r s . " *  Dans un deuxierne temps, suite au compte-rendu des forces et 

faiblesses de leur temtoire, les intervenants furent amenes a etablir une liste 

exhaustive d'orientations el de propositions pour I'avenir. Finalement, I'exercice 

fut I'occasion pour ces dernien delaborer un plan d'actions concretes, dkrivant 

ainsi les moyens de realisation des propositions retenues (tableau 4. 

Tableau 4.1 

SCH~MA D'AM~NAGEMENT : PRJNCIPAUX ELEMENTS DE LA O~MARCHE 

Source : MAM (1985) 

'I2 Ainsi que Ies Bl6ments d&ja en marche mais pour lesquels il y a toujours place A 
ttam61ioration. 
'I3 Ministere des Affaires munidpales (1985) Le schdma d'8m&Wemnf Colledion 
Amenagement et urbanisme, Gouvemement du Qdbec, Dewidme Uition, p.9 



En general, il s'avere que le schema d'amenagement soit le principal outil 

de contrdle et de gestion de I'organisation physique du territoire de la MRC. II 

coordonne ainsi les orientations l ibs  au developpement de I'ensemble des 

municipalites de la MRC, en etroite collaboration avec les instances 

gouvernementales. Dans la m6me veine, les documents h i s  par le Ministere 

insistent eux aussi sur le fait que le schema ne doit en aucun cas faire fi de la 

planifcation economique et socio~onomique sur le mbte terrain. 

II tient compte des faits lies aux necessites des mises en valeur 
des ressources, au rnaintien ou a I'accroissement des activites 
&onomiques, a IYmigration ou au vieillissement de la population, 
a I'implantation de services educatifs ou culturels, etc. Mais il 
envisage ces faits par rapport a des elements relatifs a la 
conservation de la qualite du milieu, aux potentiels et aux 
contraintes de mise en valeur des territoires, a la dur6e et a la 
frequence des deplacements. a l'imprtance et aux rdles actuels 
ou possibles des noyaux urbains. 11 

Le contenu du schema d'amenagement, tel que propose par la Loi 125, 

offre I'occasion aux parties constituantes des MRC, en I'occurrence les 

municipalites, d'initier leun propres actions dans la gestion physique du 

115 . territoire en ce qui a trait a ces elements bien prkis . 

*Le milieu nature1 : lacs, coum d'eau, especes boises, espaces culfivds, etc. ; 

*Le milieu Mti : mutes, secteurs urbeins, secteurs nkdatifs, etc. ; 

*Liens d'intddts intsnnunicipaux etlou r6gionaux : orientations 

gouvernementales, questions touchant plusieurs munkipalites, eic. 



Bien que le Gouvemement de I'epoque ait ete plutbt directif au moment 

de fixer les buts et les objectifs de la Loi 125, le cadre qu'il proposa aux MRC 

leur offrit beaucoup de souplesse d'action ainsi qu'un veritable r6le decisionnel 

sur bien des plans d'intervention concrets tels : I'expIoitatiion forestiere et des 

sols, la construction de routes, de residences, le commerce et I'industrie, la 

testauration d'anciens quattiers, la culture et le drainage des sols, la 

construction de quais, etc. 

Les municipalites regroupees au sein de la MRC sont conviees a elaborer 

ou a reaj~ster"~ leur pbn d'urbanisme et a adopter des rbglements favorisant la 

mise en application de certaines orientations. La confection du schema 

d'amenagement se veut egalement I'occasion pour les municipalites rurales et 

urbaines d'entreprendre des echanges parfois au point rnort. De plus, I'exercice 

offre la possibilite aux instances rnunicipates de mesurer Itimpact de leurs plans 

d'actions sur les municipalites limitrophes. Le scHma d'amenagement merc&n 

favorise alors la coherence des interventions sur le territoire, en conformite avec 

les enjeux collectifs. Le schema doit aussi tenir cumpte du contexte politique, 

bnomique, social et culturel, ainsi que des r6les spkifiques des intervenants 

du milieu.'" 

"' Pour celles possedant d&@ un plan d'urbanisme. 
'I' Gouvemements, municipalitdo, population, promoteurs, etc. 



Tableau 4.2 

INFRASTRUCTURES 

DOCUMENT COMPL~ MENTAIRE 
RHAVF A CERTAJNS MOYENS DE 
CONTR~LE 

DOCUMENT REtATIF A LA 
CONSULTATION 

Grandes orientations de 
I'amdnagernent du 
te rtitoi re 

territoim (MRC) 

Zones ou I'occupation du 
sol est soumise & des 
contraintes l i b s  a la 
&write puMique 
Intbret d'ordre historique, 
culturel, esthetique ou 
hbgique 
Equipemants et 
infrastrudures d &re mis 
enplacepark 
gouvemernent 
R6seaux majeuuro 
dB6Iectcicit6, de gaz, de 

dblOdist n bution 
Norrnes minimales 

6quipements et des 
infmtnrctums 
intermunidpaux 
Modalites el les conclusions 
de la consultation 

Densite 
approximative 
d'occupation 
admise 
Affedations du sol 
Proposlions 
internunidpales 
d'amenagement 
Parties du territoire 
soustraites au 
jalonnement 
(mines) 
Prinapates voies de 
circulation 

Certaines 
conditions 
d'bmission des 
pennis de 
construction 
Norrnes gdn6rales 

Source : MAM( t 985) 

Les dhideun tocaux n'ont pas tarde a se prevaloir de leur rdle 

dans la planification de I'amenagement de leur tenitoire et ont initie bon nombre 



de projets interessants. It est possible d'identifier une panoplie de resultats 

comets tributaires de cet exercice. Notons, le plus regulierernent, ceux 

rattaches aux infrasimctures du transport mutier, de meme que ceux relies aux 

6quipements darts les secteurs suivants : tourisme, industrie, commerce, sports, 

ioisirs, culture, communautaim, sante, sewices sociaux et securit6 pubiique. ' ' * 
Avec le temps se sont multiplYs une panoplie de comiUs preoccup4s par 

les questions d'amenagernent du territoire. Rares sont les territoires qui 

n'abritent pas ce type de comites, peu importe qu'ils soient pemnents ou 

temporaires. C'est ce qui explique IUvolution de notre indice sur I'amenagement 

du tenitoire : les donnees les plus rhn tes  initibs par le MAM revelent pres de 

80 wmites adjacents ou partenaires d e  la structure offcielle en amenagement 

(tableau 4.4). 

Tableau 4.4 

Nombre Movermal Nombre Mavennel 
MRC MBG I 

L I 
Source : MAM (96) Proulx (92) 

4.2 La gestion des biens et services h la population 

Les tenitoires MRC ont fait place a une serie d'organisations 

fonctionnelles a caractere public, dont le champ d'intervention epouse les limites 

"' Pmulx (1 W2), op-cit. , p.9 
'I9 Les donmks de 1998 comprerment la recersion des nombreux m i t &  consultatif% S U ~  
I'arn6nagement, ponduels et permanents confondus, en matiere d'arnbnagement du tenitoire. 



de ces lieux d'appartenance. Rapidement, plusieurs organisations l ihs  a la 

satisfaction des besoins de base de la population ont vu, dans les temtoires 

MRC, un lieu d'intervention par excellence pour leu= actions qui depassent 

habituellement le cadre d'une seule municipalite. 

Avec la creation des territoires MRC, certaines fonctions qui etaient 

auparavant sous la responsabilite des rnunicipalites locales, prendront de 

I'ampleur afin de dessewir toute la population merdnne. Dans un souci de 

maximisation des fonds rnunicipaux, quelques MRC se prevaudront des 

dossiers concernant la gestion des dechets, Mvaluation bncidm, la voine 

tettiaire ainsi qu'au niveau des sports, des loisiis, de l'envimnnement el de la 

cunure (anha, mus& etc.). Ajoute B cela, certaines fonctions jadis exerc6es au 

niveau des anciens comtes (ou sur une base reionale), s'adapteront desormais 

aux limites des temtoires MRC (tableau 4.5). C'est le cas d'organisations 

comme les CLSC (sant6 et services sociaux) et les commissions scolaires 

(Mucation). 



Tableau 4.5 

 valuation foncih  

Voirie tertiain, 

Sports 8 loisin, 

Environnement 

CtSC 

Commission scolaire 

Sources : Proulx (92) MAM (96) Ministere de la Sante et des services sociaux (97) Ministere de 
 ducation ion (98) compilation de I1auteure (98) 

4.2.1 Compte-rendu sommaire des activites organisationnelles 

En ce qui concerne la gestion des ddchets, bien que seulement la 

moitie des territoires MRC gere ce service de base P la population en 1998, 

nous remarquons la presence d'environ 70 comites consultatifs. Ceux-ci traitent 

des dechets dangereux, des boues el des fosses, des sites d'enfouissement 

(Mernph&magog) ainsi que des pmduits recyclds ((Lajemmemis) et cel dans des 

dossiers B I'khelle de tout le territoire de leun MRC respectives. 

L'6valuation foncih  est habituellement le dneau des territoires MRC 

(85196). Plus souvent qu'autrement, les territoires MRC qui ne gerent pas 

I'evaluation foncilrre sont soit tres urbains, sol tres peu developp6s sur ie plan 



~r~antsationnel.'~~ Les villes qui composent ces MRC sont plus populeuses que 

la moyenne et ont donc prefere conserver leurs prerogatives en matiiKe 

d'evaluation fonciere. 

Dans les secteurs des sports et loisim, de la culture et de 

I'environnement, il y a certes place pour le developpement d'activites 

supplementaires. En 1998, seulement 6,3% des MRC gerent des activites 

supra-locales au niveau des sports et loisirs tandis que I'on en denote quelques 

20% du c6te de la culture. De plus, une trentaine d'organisations preoccuptbs 

par les questions environnementales traitent 6galement du sujet a I'echelle de 

la MRC. Dans certains Gas, la MRC gere les activites de contrele d'un 

inspecteur en environnement ou celles de comites tels que ceux sur les milieux 

hydrographiques (Maria4 hapdelaine), les berges des lacs (Lac-St-JeanEst) ou 

les coun d'eau (VallMu-Richelieu). 

En matiere d'Mucation, les r b n t e s  fusions ont ramene le nombre de 

commissions scolaires liees aux limites d'une MRC de 44 (45,8%) en 1992 a 

seulernent 18 (19,736) en 1998, annh d'importantes rationalisations dans le 

monde de It6ducation au Quebec. Actuellement, plusieurs commissions 

scalaires desservent deux ou trois territoires MRC a la fois. 

Du c6te de la Sante et des services sociaux, on s'en doute, les activites 

merhnnes ont v&u eltes aussi de nombreux bouleversements. Malgre cela, 

'" Parrni les 11 MRC qui ne @rent pas 1'8veluation foncjere, 10 sont pami les tenitoires 
rapportant les indices organisationnels les plus faibles (voir chapitre V). 



en 1998, 78 territoires MRC sont toujours desservis par un CLSC, au mCme titre 

qu'au moment du recensement de ce type d'activites en 1992. 

4.3 La gestion des biens et services aux travailleum 

Comme cela semble &re le cas dans la gestion de certains services 

collectifs a la population, les 96 micro-r6gions du Quebec s'averent une aire 

d'intervention des plus appropribs dans la desserte de services aux 

travailleun. La presence de ce type d'organisations a l'khelle supra-locale 

permet aux intervenants en place dJadapter les grandes orientations nationales 

en matiere d'emploi aux besoins particulien des travail leurs locaux. 

Le concept de region d'appartenance auquel est lie le decoupage des 

territoires MRC est rarement tout a fait etranger aux caracteristiques du marche 

du travail sur le territotre (taw de chdmage, taux d'activite, secteurs d'activites 

etc.). Ceci dit, le concept de bassin d'emploi (pool of labour) emanant d'un 

courant datant du debut des annbs 70, appuie cette dimension locale du 

marche du travail (local labour market). Dimension a laquelle correspondent 

fortement les territoires MRC. 

Les petites r6gions MRC correspondent souvent au concept de 
bassin d'emploi ou, d'une fapn ou d'une autre, deviennent le 
champ potentiel d'intewention decentralish au niveau local du 
marche du travail. I*' 

Plusieun organisations pertinentes desservent les travailleurs des 

territoires MRC en intewenant dans la formation et hide 9 la recherche 



d'emploi, /'assistance aux ch6meum les regmupements de travailleurs, 

/'adaptation des programmes gouvemementaux, e tdP Parmi ces acteurs 

actuels notons: les nouveaux Centres locaux d'emploi (cLE)'", les Centres de 

maind'awvre du Canada, Senlice d'aide au d&eloppement des collectivies 

(SADC), etc. (tableau 4.6). 

Tableau 4.6 

GESVON DES SERVICES AUX TRAVNLLEURS 

1892 1 998 

Nornab Moyennd Nmbm Moyennd 
MRC MRC 

Centre aide & I'emploi (CAE) 32 0,3 nld nld 

Tmvail-Canada 33 0'4 33 0,4 

Travail-QuebeclCLE 70 0,7 94 1 ,o 
SADC 48 Q,5 48 0.5 

Sources : Proulx (92) Ministhe des r6gions (97) Compilation de I'auteure 

4.3.1 Compte-rendu sornmaire des activitb organisationnelles 

Les services offerts aux travailleurs ont rapidement trouve refuge au sein 

des territoires MRC, notamment avec I'arrivb des Centres locaux d'emploi 

(CLE). Les CLE couvrent ainsi I'ensemble des structures micro-regionales, 

parfois en remplacement des traditionnels ComUs d'aide a I'emploi (CAE). 

Dependamment de la population des temtoires MRC ou de I'Btendue de 

leun terns, certaines MRC sont desservies par un Centre de maind'cmuvre 

Ibid. 
Travail-QuBbec en 1992 



du Canada (34.3%) et une Socidtb d'aide au d6veloppement des 

collectivites (SADC) (50%). On remarque cependant que ces donnbs 

rattachbs aux structures forrnelles evoluent peu dans le temps. 

4.4 La gestion des biens et services aux organisations 

L'occupation quasi immdiate des territoires MRC par une panoplie 

d'organisations aux fonctions diverses agissant a I'khelle supra-locale, 

confinera rapidement B nouveau la pertinence de ce referent territorial. 

D'ailteun, I'interet pour ces organisations ewichit les justifications thbriques de 

certains chercheurd2' prhccup4s par le r6le des forces vives du milieu local. 

La profondeur des analyses l ids  aux facteurs d'attraction des adivites 

est remise en cause, ou du moins minimi*, pour ainsi redonner de la 

crbdibilite aux actions des intervenants locaux et a leun organisations. C'est 

demiers initient un rnouvement qui, a son tour, favoriserait la creation et 

I'attraction de nouvelles organisations sur le territoire. A nouveau, il est possible 

d'etablir un lien tangible entre les 96 territoires MRC du Quebec et ces 

definitions thhriques de milieux locaux, incubateun d'organisations.'" 

Tout territoire peut Mneficier de I'implantation d'activites 
appartenant a des branches en croissance el prbentant un bon 
niveau de qualification et de fonctions, a condition d'offrir les 
extemalites dhonnais les plus valorisdes par ces entreprises. 
La constitution de ces extemalites releve beaucoup plus des 
capacitds des responsables locaux en matiere de planification 
que de I'existence de ressources naturelles, comme c'etait le cas 
auparavant (p. 1 6). 

lZ4 Entre autres : P.Aydalot. J C  Pemin, B.Planque, J.Friedman 
'" Ibtd., p.17 



Perrin ajoute que si I'initiative appartient au milieu local, celuiti 
n'a pas toujoun les comp6tences ou les moyens suffisants pour 
les mettre en muvre et doit donc pouvoir compter sur les appuis 
des niveeux r6gional et national. II s'ensuit que le dynamisme 
local est defini comme une capacite d'entreprendre, laquelle doit 
We analysb cornme un phenomene socio4conomique collectif ; 
et il nkessite pour se cristalliser la presence d'un or anisme qui 
joue te r6le de p6le integrateur des actions (p.20-22). 32s 

C'est probablement le cas d'une serie d'organisations medennes qui 

recouvrent maintenant les limites des 96 micro-r6gions du Quebec et stimulent, 

par leur effet d'entrainement, les forces vives du milieu (tableau 4.7). On 

recunnait les actions de ce type d'activites dans divers domaines dont : la 

culture, le tourisme, l'agriculture, la for$t, les mines, les soci6tes de 

d6veloppement. les chambres de commerce, les parcs industrek, les agents de 

d&eloppement, etc. 

'" Sokoloff, B. (1989) opcit.. p.48 rapportant les propos de Pemn, J-C (1983) &g 
reconvemion du bas& dFAl&s. Con Wbution i une th&& ds Ir ahm.miaue et & 4 
polithue k a k .  Aix-en-Provence, Centre d'8conomie r6gionak, Notes de recherche nu*o 
32. 



Tableau 4.7 

GESTlON DES SERVICES AUX ORGANISATIONS 

Tourisme 

Agriculture 

For& 

Commerce 

I ndustrie 

Mines 

Pkhes 

Motel industriel 

CAE 

Planif. du ddveloppement 

Dkentnlisation 

Urbanisationlruralite 

41 

9 

13 

36 

41 

3 

4 

27 

48 

n/d 

nld 

nld 

Uombm 

30 

23 

30 

40 

48 

nid 

nld 

ntd 

n/d 

32 

5 

8 

Source : Proulx (92) MAM (96) compilation de I'auteure 

4.4.1 Cornpte-mndu sommaire des activith organisationnelles 

L'occupation fonctionnelle des territoires MRC du Quebec, en regard des 

services offerts aux organisations, est des plus diverses. D'ailleurs, bien que 

I'industrie touristique soit souvent le creneau des -ions administratives, pas 

roins de 30 (31,5%) des territoires MRC posWent, ou bien leur propre 

corporation touristique, ou bien un ou plusieun oomites initiant des activites dans 

ce domaine. Citons en exemple : le cornite sur le circuit cydable (Lac-St-Jean- 



Est), le comite de financement du Pan Lineake (Arthabaska), les VWgiatures 

publiques (Les Basques). 

En ce qui a trait aux comites prhcup6s par le developpement et la 

gestion de I'agriculture, de la for&& de I'industrie ou du commerce, on 

remarque une progression notable des comites dans ces secteurs, permanents 

et ponctuels. Les commissariats industriels ainsi que les chambres de 

commerce qui epousent le territoire de leurs MRC respectives se font de plus en 

plus actifs. Le M m e  constat s'applique pour les secteun de I'agriculture qui 

regroupent a ce jour plus d'une cinquantaine de comites. 

On ne peut passer outre les nombreuses activites socio-economiques au 

sein des territoires MRC encadrbs par les agents de d6velappement, les 

motels industriels et surtout Jes soci6t6s de dbveloppement qui ne cessent 

de se developper, couvrant maintenant pas rnoins de 68 (70,1%) territoires 

MRC. Les Soci4tes locales d'investissements dans le d6veloppement 

Bconomique (SOLID€) offrent pour leur part des possibilites interessantes, 

desservant a elles seules 74 (77,0%) territoires MRC en 1998 ce qui est, 

avouons-le, pour le moins stimulant. 

De plus, le ministere des Affaires municipales (MAM) rapporte 32 comites 

consultatifs de planification du developpement qui abordent a leur tour les 

divenes problematiques de developpement de leur milieu MRC. Void quelques- 

uns de ces cornites : un comite pour I'irnptantation d'une SOLIDE (Francheville), 

un comite technique du developpement (Acton), un comite mixte pour le motel 

industriel (Haut-Saint-Laurent), un cornit6 MRC-CRD (Jardinsde-Napierville). 



etc. II est clair que, dans la gestion des services aux organisations, les 

territoires MRC confirment encore une fois leur realite spatiale. Cette situation 

ne pourra quWe bonifib par I'arrivb des Centms locaux de d6veloppement 

(CLD) dans chacun des territoires MRC du Quebec. 

4.5 L'arrivee des CLD : la fin du mur B rnur... 

Dans la lign6e des politiques de regionalisation et de deconcentration des 

pouvoin entambs par le gouvernement depuis quelques annhs, on tente de 

responsabiliser les milieux locaux en matiere dl&onornie et de developpement 

r6gional. C'est par cette politique de soutien au developpement local que les 

CLD feront leur entree au sein des territoires MRC en 1997. 

Les raisons emanant d'un tel projet sont fort simples. Tout d'abord, les 

traditionnelles politiques etablies a I'khelle nationale n'arrivent plus a satisfaire 

les besoins de I'ensemble de la population. Bien au contraire, il n'est pas rare de 

constater que certaines politiques anterieures ont fixe ou meme accentue des 

disparites r6gionales. On le sait, chaque r6gion semble intrinsequement 

denouh de I'espace infranational de par ses cornposantes ghgraphiques, 

sociales, hnorniques, etc. L'arriv6e des CLD offte en quelque sorte I'occasion 

aux acteurs locaux du developpement d'etablir leurs propres priorites et de 

constmire un plan d'action fidele a leurs dalites locales. 

Par la creation des CLD, le Gouvemement finance un seul organisme de 

developpement. Chaque CLD doit ofirir les services de base en matiere de 

south aux entwses ,  incluant les entreprises l ibs  ii 1'8conomie sociale. En 

concertation avec tes intewenants du milieu, I'dre est maintenant au 



regroupement, a la rationalisation du systeme et a la simplification des services 

destines a t'entrepreneuriat, afin d'eviter tous chevauchements entre les 

organismes. '*' 
Les choix quant a la formation du conseil d'administration appartiennent 

aux intervenants du milieu. Cependant, pour assurer une representation juste 

des partenaires du developpement regional, le gouvernement a fixe quelques 

balises. Le conseil d'administration devra compter au moins un representant 

issu des milieux suivants : affaires et commerce, travailleun, municipal, 

coop&atif, communautaire et institutionnel. 

Aucun de ces groups ne pourra constituer une majorite outrepassant les 

50%. 11 est plus que probable que la forte presence au conseil envisagh par les 

municipalites et les secteurs d'affaires, augmenteront la representativite des 

nouveaux partenaires du developpement omis plus souvent qu'autrement dans 

un tel exercice (milieu communautaire, jeunes, etc.). 

Beaucoup d'espoirs sont fondes sur I'implantation des CLD. La plupart 

des intervenants croient fortement a la validite d'un setvice accessible et mieux 

adapte aux besoins particulien de chaque milieu. II y a fort a parier que la 

multiplicite des adeun chapeautes par un CLD agisse sur le dynamisme de leur 

micro-r@ion, et que les interactions qui en decoulent soufflent sur des 

innovations pertinentes (tableau 4.8). 



Tous ces efforts de deconcentration des politiques en matYre de 

developpement economique a I'echelle des territoires MRC ne pourra 

qu'accr&iter davantage le r6le des micro-r6gions dans la gestion des services 

collectifs et dans sa valeur d'entite tenitoriale de premier plan. 

Tableau 4.8 

CENTRES LOCAUX DE DI!VELWPEMENT GLD) 

CARAC~RIST~QUES 
Porte d'entr6e rnuIti-s8wices par 
le milieu ; 
Un modele adapte a chaque milieu ; 

Territoire : MRC ou ~quivalent'~ 

Accraitation du ministre responsable 
par resolution de la MRC ; 

Entente de gestion annuelk pr&isant 
les obligations des partenaires(CL0, 
~ouvemement et MRC). 

Sours : 

MANDATS 
Mettre en place un guichet mutti- 
services ; 
Gerer I'enveloppe budgetaire qui lui est 
confib ; 
glaborer strat6gies locales de 
developpemertt ; 
Elaborer le plan local de 
developpernent de I'konornie et de 
I'ernploi ; 
Aswrer un rBle d'aviseur aupds du 
centre local d'emptd (CLE) 

secretariat au ddveloppement des regions (97) 

Au moment ou cette recherche a ete effectue, les CLD n'etaient 

malheureusement pas tous officiellernent en ophtion. Cette situation explique 

en ellemerne les raisons pour lesquelles les CLD ne sont pas compiYs dans 

notre indice organisationnel pour I'annb 1998. Mais puisqu'un seul CLD est 

prevu pour chaque tenitoire M R C ' ~ ,  leur presence n'a pas pour eRet de  

modifier notre ty polog ie. 

'as Ou il n'y a pas de MRC 
lP Par contre il y a possibilite de retmuver plusieun points de service relevant du mame CLD 
sur le territoire d'une MRC. 



4.6 Conclusion 

II est interessant de constater que, bien que la Loi 125 Wait rien exig6e 

en ce sens, les organisations des secteurs publics et cdlectifs n'ont pas tarde a 

epouser les limites des temtoires MRC, quitte a modifier leur terrain. 

L'evolution generale qui caracterise cet echelon nous demontre, non 

seulement la pertinence d'un d h u  page administratif base sur le sentiment 

d'appartenance, mais confirme a quel point le deploiement de ces organisations 

aux limites MRC encourage I'interaction et la concertatton entre les dkideurs 

aux prises avec les m6mes realites socio4conorniques, pditiques, culturelles, 

etc. Bien que cela s'applique de maniere ineale, il est ctair que la presence des 

rnunicipalites r6gionales de comte vient consolider, sinon stimuler la dynamique 

du cadre institutionnel du Quebec. 



DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE : TEMOIN DE LA 
CONSTRUCTION TERRITORIALE D'UN ECHELON 



DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE : TEMOIN DE LA CONSTRUCTION 
TERRITORIAL€ D'UN ECHELON 

5.1 Dynamique organisationnelle : un ddploiement majeur 

Une des fawns les plus appropribs d'etudier la dynamique intrinwue 

d'un milieu consiste a obsewer la qualite de ses arrangements institutionnels 

ainsi que les organisations qui emergent de ce mCme milieu (Meier, 1974). Tel 

que mentionne auparavant, il appert que la presence d'une organisation 

provoque un efkt rnultiplicateur sur le developpernent en  genera^.'^' 

Les recherches que nous avons initibs en 1992 et 1998, ont permis la 

recension de plus ou moins un millier d'organisationsl" qui respectent les 

limites des 96 tenitoires MRC du Quebec. Nous en avons repertori6 990 en 

1992 et 1077 en 1998. Dans cette optique, I'ampleur de I'occupation 

organisationnelle des territoires MRC justifie d'elte-merne le bien-fonde d'une 

telle demarche. Nous avons vu dans le chapitre prec6dent que, en moins de 

deux decennies, les organisations publiques et collectives ont fapnne el 

favnnent toujours le dynamisme territorial des MRC du Quebec. Leur presence 

trahit ainsi le sentiment d'appartenance des acteurs locaux enven celles-ci. 

lSO Proulx, M U  (1995) ROs8.u~ d'inlbmtion et dvn@mhues k a k . .  Publications du 
GRIR. UQAC a prows de Meier. R. (1974) Plennina for an Ulbm W M ,  Cambridge, Mass.. 
MIT Press. 
13' Sedeur public, parapublic, priv6 et collectif. 



5.1.1 Perspective essentiellement tenitoriale 

Nos recherches reposent sur la presence de structures, de corporations 

et de cornites sectoriels permanents et ponctuels dans ies sedeurs mentionnes 

prec6demment'32. La compilation du nombre total d'oqanisations actives a 

I'khelon supra-local compose I'indice global qui alors indique le niveau de la 

Dynamique Organisationnelle Territoriales (DOT) des MRC. 

I1 s'agit d'une analyse essentiellement temton'ale. Nos recherches se sont 

preoccupbs majoritairement de la presence de toutes les organisations dont le 

champ d'intervention se moule aux limites de leur territoire MRC et non de 

I'efficacite politique des conseiis MRC et de leur corporation. Un cadre 

institutionnel s'est construit , parfois supporte par le dynamisme du conseil MRCl 

parfois en s'en detachant pleinement. 

Cette compilation a pennis la creation de cinq types, identifiant un meme 

nombre de tendances. Tour a tour, ils expriment le dynamisrne organisationnel 

des territoires en cause. 

'" Se rapporter au chapitre IV 



Tableau 5.1 

DYNAMl9UE ORGANISATIONNEUE DES TERRlTOlRES MRC (Don 

I 1 / Dynamique trbblev6e I 

1 1 Dynamique t h  faible I 

2 

3 

4 

Source : conception de I'auteure 

5.12 Affirmation d'une aim de gestion 

L'analyse approfondie de la typologie concern* nous pennet de tracer le 

profil evolutif de la DOT pour chaque territoire MRC du Quebec pour les cinq 

dernieres annbs. Si les premiers resultats confinnent a nouveau la presence 

dtin@alites entre les differents territoires MRC du Quebec, ils n'en temoignent 

pas moins de IYvolution generale de ces demiers. 

Le nombre de territoires MRC caracterises par le dynamisme 

organisationnel le plus eleve en 1992 (type 1) n'a malencontreusement pas 

majore en 1998. D'un autre dte, la plupart des tenitoires les plus ma1 en point 

en cette @ride ont su int6grer de nouvelles activites au sein de cet 6chelon en 

cette @ride. Si 18 temtoires MRC traduisaient un dynamisme organisationnel 

tres faible (type 5) en 1992, il est interessant de constater que cette cat@orie 

n'en reprbsente que 6 en 1998. Bien que I'evolution de la dynamique 

organisationnelle ne soit pas drastique, un mouvement progressif sul tout de 

mdme son cours. 

Dynrmiqw Bkvb 

Dynamique moyenne 

Dynunipue faible 



La presence de temtoires MRC au dynamisme faible diminue d'une 

p&iode a I'autre, et le nombre de MRC a dynamisme tres faible s'estompe. Et 

outre leun fonctions de base en amenagement, la plupart de ces tenitoires 

MRC (type 5) ont tout de meme su faire place a la fois a la creation d'une 

societe de developpement, et a calle d'une SOLID€ (416). Tout cela indique bien 

!'inter& pour le developpement socio4conom1que vehicule au sein de ces 

temtoires. 

La part la plus importante des tenitoires MRC gravite dans un dynamisme 

moyen (type 3). C'est le cas de 50,0% des tenitoires MRC etudies en 1998. 11 

semble qu'il existe une barriere statistique que bon nombre de temtoires ne 

puissent franchir depuis quelques ann6es. Retenons aussi que la plupart de 

ceux qui illustraient un dynamisme organisationnel faible m6me tres faible 

auparavant, et qui ont progresse ces demieres annbs, y sont repertories. Les 

types 4 et 5 sont d'ailleurs les seuls a avoir vraiment perdu de leur notoriete en 

cette periode (tableau 5.2). 



Tableau 5.2 

CUSSEMENT DE LA DOT 11992 & 19981 

Source : Compilation de I'auteure 

L'observation des tendances issues de notre typdogie de la DOT nous 

confirme le chemin parcouru. Bien que la tres grande rnajorite des territoires 

MRC se retrouvent dans un dynamisme rnoyen en 1998. a peine 30% de ceux- 

ci eprouvent de rblles difficultes dans le deploiement organisationnel merc6en. 

II s'agit d'une nette progression car, cinq annbs plus tdt, plus de la moitie 

(547%) des tenitoires traduisaient un dynamisme organisationnel latent par 

rapport au mouvement general (tableau 5.3). 

5 

'" RBsultats n'induent pas Collineo-del'Oulaouais. 

Total 9513" I 96 I L 

18 1 18,9% -1 2 6 1 6,3% -f 2,6% 
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Tableau 5.3 

~ / O L U ~ ' ~ O N  DE LA TENDANCE DE LA DOT ( 1992 b 1998) 

Source : compilation de l'auteure 

Ces observations nous confirment sans wntredit I'evolution de 

I'occupation organisationnetle des territoires MRC que nous anticipions depuis 

ces cinq dernieres annees. A I'oppos6, ces resultats nous amenent 6galement 

a nous questionner sur les facteun qui influent sur les quelques micro-r6gions 

qui ne se prevalent peu ou pas de leur r6le potentiel de referent tenitorial et ce, 

apres tant d'annbs. L'interet porte a ces territoires contrecourants ne traduit 

que le desir de comprendre leurs reticences ou leur desinterQt envers ce cadre 

institutionnel. D6couvrir ce qui stagne leur dynamisme organisationnel put, par 

la force des choses, pernettre la decouverte de ce qui pourrait le stirnuler. A ce 

titre, il apparait pertinent a ce moment d'identifier quelques variables qut 

caracterisent les tenitoires MRC aux antipodes de la typologie props&. 



5.2 Analyse comparative (type 1 et type 5) : des disparith qui se 
confirment 

Les rh l ta ts  parfois dichotomiques engendres par cette recherche 

soucieuse du cadre institutionnel des territoires MRC peuvent s'appuyer sur un 

certain nombre de variables independantes aux presents travaux tetles : la 

population, le pourcentage de population wrale el urrbaine, la densite de 

population, la superficie, le nombte de munEci,lt& locales, I'industrie 

dominante, les revenus par habitant, le taux d'actlvit6 el finalement, le taux de 

chdmage sur le ternloire. Ces variables ont ete utilides afin d'etablir me 

corr6lation marquee, pouvant petitatre nous klairer sur les facteurs qui 

engendrent une deficience organisationnelle sur des territoires MRC etablis 

pourtant depuis pres de 20 ans. 

5.2.1 Analyse des caract6ristiques gh6rales (type 1 versus type 5) 

Des les premiers resultats obsewes, if est facile de discerner un veritable 

clivage entre les territoires MRC au dynamisme tres eleve (type I),  compares a 

ceux qui exposent un dynamisme tds faible (type 5) et ce, tout autant en 

1992'~,  qu'en 1998. 

5.2.1 .I DBmographie 

Pour debuter, notom qu'il existe une coupure demographique importante 

entre ces deux niveaux de dynamisme organisationnet. Les territoires MRC du 

'% Voir tableau 5.4 concernant les r&ultats de 1992 



type 1 representent une population moyenne de 48 169 habitants sur leur 

territoire aloe que les territoires MRC peu organids a cet 6chelon ont en 

moyenne de dew fois plus de population, soit 134 073 habitants. De plus, il est 

interessant de constater que les temtoires MRC au dynamisme organisationnel 

le plus efeve ont une variation de population 91-96 en croissance de 7,9296. 

Celles des types les plus faibles ont progresse de 7,08% en cette meme 

Mriode. 

5.2.1.2 Urbanisation et ruralitd 

De maniere tout aussi contradictoire, le pourcentage de la population 

urbaine et rurale sur les temtoires observes revele des &arts insouppnnes 

jusqu'alors. En 1992, les temtoires MRC issus du type I representaient en 

moyenne une population urbaine de 39,136 alors que les 18 temtoires du type 5 

devoilaient une population urbaine de I'ordre de 70,OW. Nous devons avouer 

cependant que les resultats de 1998 moderent ces donn6es. Lt&art passera de 

543% pour les tenitoires MRC du type 1 a 60,9% pour les autres. Cependant, il 

est important de mentionner que 4 temtoires MRC(66,7%) repertories dans le 

type 5 se retrouvent parmi les vingt territoires MRC les plus urbains de la 

province. 

5.2.1.3 Densit6 de population 

Le mouvement de disparites se poursuit avec les d o n n b  sur la densit6 

de population notant 40,8 habitantslkm2 pour les temtoires MRC du type 1 et 

485,l habitantdkm2 pour les tetritoires repertorib dans le type 5. Seul le 



territoire de la MRC des Chutes-de-la4 haudiere contrevient reel tement a cette 

vague avec ses 84,l habitantslkm2(tout en etant du type 1). 

5.2.1.4 itendue des territoires 

Les statistiques a propos de I'etendue desdits temtoires MRC sont toutes 

aussi revelatrices, malgre des b r t s  wnsiderables entre les territoires MRC 

d'une meme categorie. Si 4 tenitoires MRC sur les 6 (66,7%) au dynamisrne le 

plus faible sont parrni les MRC les plus restreintes, les 2 autres (Caniapiscau et 

Sept-Rivieres) sont parmi les plus vastes. Cela n'empkhera pas de reveler 

une moyenne de 2 552 km2 pour les MRC du type 1 et de 427 km2 pour les 

autres. 

Finalement, notons que les territoires MRC a la DOT tres elevh 

regroupent pl usieurs petites et moyennes municipalites locates (moyenne de 1 6 

municipalites). Ceux du type 5 logent des villes de plus grandes importances 

(moyenne de 5,3 municipalites). 

5.2.2 Analyse statistique du profil6conomique (type 1 versus type 5) 

5.2.2.1 Industrie dominante 

Encore une fois, il est etonnant de constater des differences aussi 

tranchantes dans le type d'industries qui domine les territoires en cause. Dans 

les territoires faisant preuve du plus grand dynamisme, 85'7% (6R) relevent 

d'adivites ouvrant principalement dans le domaine du his.  Les autres sembtent 

majoritairement concernbs par la traitement des produits m6talliques 

(66,716). Cela s'explique en partie, par le fait que la majorite des territoires du 
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TABLEAU 5.5 



MRC 1BW poppopS6 %urb a k q p o p  ruporlkie nbr-mun Ind-domito Ravanu Tn-act 1%-chb Tot-org c o q ~ ~ ~ p ' 1 0 0 '  
bvmmhme Ws Bkv4 

1 Lac-Saint-Jean-€st 52401 65,l 19,2 2733 17 Bois, alimentation 14300 60,5 15,s 24 0,0005 
2 Coaticook 15919 41,8 13,7 1164 14 Bois 12700 64,5 6,5 24 0,001 5 
3 Domainedu-Roy 33860 45,8 l l 8  3 8652 11 80is 13800 59,O 14,8 22 0,0006 
4 Abitibi 25280 44,5 3,2 8004 18 80ts 14900 61,2 14,5 21 0,0008 
5 Matane 23723 52,1 7,2 3312 16 BO~S 13700 55,1 20,6 20 0,0008 
6 Portneuf 45185 45,1 11,5 3924 24 B O ~  13800 57,7 11,5 20 0,0004 
7 Chutes-de-la-Chaudibe 75598 84,1 180,4 419 8 Produils rn6taItqucs 14500 71,7 7,8 20 0,0003 

totd 144SW r3d nld 7666 4B 70700 rrld nld 103 nld i 
m n m  6 843 40,8 2552 16 14940 60,8 1 3  20,6 0,OOOS 1 

Dvnamisme ids  Mble 
1 Caniapiscau 4446 72,7 0,07 59434 2 Prod rniMrauw et chimiques nld 65,6 15,2 5 0,112 
2 Sept-Rivihs 31080 82,O 1,17 31080 6 Bob, produits meta~iques 1 7700 65,6 15,2 5 0,016 
3 Sherbrcmke 132430 87,O 308,7 429 10 Produits rnCtaWques 15700 63,3 10,4 5 O W 4  
4 Rouville 33090 36,5 60,7 545 14 Froduits mttatliques 15900 67,2 9,2 4 0,012 
5 Lava1 346439 100,O 1348,5 245 1 Produits rn6taMqucs 18700 65,4 9,2 4 0,001 



type 1 sont situes en regions eloignes, a proximite des ressources forestieres. 

dont elles sont souvent dependantes k~norn i~uernen t .~~~  

5.2.2.2 Secteurs socio4conorniques de base 

L'etude des liens entre la DOT des MRC et la situation 4conomique de 

ces demieres nous revele, la aussi, certains faits notoires. En effet, la presque 

totalite des territoires MRC traduisant toujours me DOT tres faible (type 5) en 

1998 demontrent une situation economique plutdt saine. D'un autre wte, les 

territoires MRC les mieux organises ne se demarquent guere sur ce plan. Ceux 

qui exploitent le moins leur dimension organisationnelle se positionnent tous 

avec les rneilleurs resultats en ce qui a trait au taux dgactivit6, au taux de 

ch6mage et selon les revenus par habitant1# 

La moitie des territoires MRC du type 5 logent pami les 25 MRC du 

Quebec ayant le taux de ch6mage le plus bas, ce qui peut en dire long sur la 

situation konomique de ces milieux pourtant peu outilles du d t e  des 

organisations mehnnes. Pour leur part, les territoires au dynamisme 

organisationnel eleve se contentent d'une moyenne plus ou moins acceptable, 

a I'exception faite des donnees concernant le taux de chbmage, plut6t 

inquietantes. Dans les details, on parle ici d'un taux de chbmage moyen pour les 

territoires MRC du type 1 de I'ordre de 13,8%. Les micro-reions du type 5 ont 

un taux moyen de chbmage par territoire MRC de 9,336. Les a r t s  sont tout 

'= Citons en exemple, Ie Saguenay-Lac-St-Jean (r6gion 021, I'Abitibi-Temimmingue (reion 
08) '" Donn8es statistiques: BSQ 1 991 et 1996 



aussi palpables en ce qui a trait au revenu par habitant ainsi qu'au taux 

d'activites identifie sur chaque territoire de ces MRC. 

5.2.3 Parcours de la DOT (1992-1998) par les territoires MRC 

Les donnbs que nous avons observbs prec6demment nous permettent 

de constater la progression de la DOT; notamment au sein des territoires plus 

urbains. Afin de confirmer cette tendance, nous avons cru pertinent d'obsewer, 

de fapn plus spkifique, la teneur de cette demiere. 

A I'aide du taux de variation (YO) 1992-1998 de la DOT pour I'ensembte 

des territoires MRC du Quebec (carte 5), nous avons pu classer le parcoun des 

micro-regions du Quebec en 5 classes qui se presentent comme suit : 

Tableau 5.6 

Parcoum DOT 
l99WlS98 

PARCOURS A 
PARCOURS B 
PARCOURS C 
PARCOURS 0 
PARCOURS E 

NON DlSPONlBLE 

Description Nombre 36 
de MRC 

Progression tres elev6e 26 27,1% 
Progression Wv6e 5 S,2% 

Progression moyenne 18 l8,8% 
Progression faibk 17 17J% 

Progression M s  faible ou 29 30,296 
r6gression 

n/d 1 1 ,m 
Source : Conception de I'auteure 

Nous remarquons avec etonnement que plusieun territoires MRC ont un 

parcours r6gressif. Mais la progression exceptionnelle de quelques territoires 

MRC en cette Miode (1 992-Ig98) eu pour effet d'augmenter cette moyenne de 

maniere tres significative. 







Cette observation nous amene a nous questionner sur le profil de ces 

territoires MRC ayant, d'une @iode a I'autre, modifie sensiblement leur 

dynamique organisationnelle. Nous avons donc tente d'identifier une fois de 

plus, a i'aide d'indicateurs temtoriaux et soc i~nomiques ,  les composantes 

majeures des differents parmun (progressifs ou r6gressifs) effectues par le 

territoires MRC. 

Cet exercice nous a clairement demontre le progres enonne parcounr par 

un certain nombre de tenitoires MRC urbains. En effet, en ce qui conceme la 

DOT, des caracteristiques rnajeures separent les territoires MRC ayant des 

parcours opposes (tableau 5.7). Les territoires MRC repertories dans le 

parcours A sont en moyenne plus populeux, plus udains et ils ont une Me 

densit6 de population. Ajoutons a cela qu'ils ont un taw de chomage plus faNe 

doubld d'un taux d'activitte beaucoup plus Blev6. 

Tableau 5.7 

Analvse comosrative du wrcoum de la DOT M992-1998) 

MOYENWP- %pop- D ~ s m  TAUX TAUX 
lMRc ImMlNE POP, A- cH~MAGE 

PARCOURS A 84 067 65,O 250.3 63,4% 11,2% 
PARCOURS 8 48 561 60.1 75,9 W,4% 12,096 
PARCOURS C 37 368 48,8 27'1 61,3% 13,0% 
PARCOURS 0 43 158 50,3 55,6 61,1% 13.5% 
PARCOURS E 25 659 37,s 10,8 56.8% 16,796 

Source : Conception de Pauteum 

En contre partie, les territoires MRC class& dans le parcours E sont 

moins populeux el plus wraux. Leur densite de population est 6galement peu 



elevb. Enfin, sur le plan bnomique, leur taux d'acfivitb moyen s'av6e 

beaucoup plus faible et leur taux de cMTmage plus inquidtant. II va sans dire que 

ce portrait des parcours des territoires MRC selon leur DOT ne nous confinne 

que davantage leur nette progression dans les zones plus urbaines. 

5.2.4 Pdsence d'une agglomhtion urbaine 

A la vue de tous ces resultats, qui nous Welent une profonde distance 

entre les territoires MRC urbains et ruraux, nous avons cru bon observer le 

possible impact de la presence d'une agglomeration urbaine sur I'organisation 

territoriale de la MRC. 

Nous avons, sans tarder, identifie 27 territoires MRC logeant une 

agglomeration urbaine. Nous les avons par la suite repertories suivant la 

typologie de la dynamique organisationnelle territoriale des MRC de 1998 

(tableau 5.6). Observons ces resultats. 

Tableau 5.8 

TERRJTOIRES MRC LOGEANT UNE AGGLOM~RA~ON URBAlNE 

Source : Compilation de I'auteum 



Les territoires MRC qui abritent une agglomeration urbaine sont 

organids de maniere assez disparate. II s'avere que seulement 22,2% de ceux- 

ci revelent une DOT elevee, alon que 40,8% sont moyennement organis&. 

Cependant, cornme nous I'anticiptons, la presence d'une agglomeration urbaine 

en terres mercbnnes semblerait influencer negativement I'indice de 

dynamisme organisationnel qui en dbule .  Effectivement, les resultats nous 

indiquent que 37,036 de ces tenitoires sont issus de types a la DOT faible. 

De plus, nous ne sommes pas surpris de constater que les territoires 

MRC qui abtitent une agglomeration urbaine, tout en amchant B la fois un indice 

organisationnel faible, soient plus urbains (68,4%) que ceux qui logent dans les 

deux premiers types (56,7%). Mais cela ne confirme que la tendance g0nerale 

des territoires MRC a la DOT plus faible que leurs com@res (tableaux 5.7 et 

5.8). 

Tableau 5.9 

AGGLOMCRATION URBAlNE DANS LES TERRITOIRES TR&S ORGANIS& (TYPE 1 8 2) 

BeauceSartigan 
Matane 

I Moyenne 38 598 hat), 56, WO I 
Source : BSQ(98) 
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Territoires MRC a la DOT &levee et faible abritant une agglom6ration urbaine 

Source: Obsenratoire Socb-dconomique des Temtoires du QtWec, UQAC 



Tableau 5.10 

AGGLOM~RAT~ON URBUNE DAMS LES TERRlTOlRES FEU ORGANIS& (TYPES 4 a 5) 

MRC - POWLATIOM 1997 % QOPJJRBAINE 
1 Haut-St-Maurice 16 293 69,3 
2 Sept-RiviW 36 459 81 ,O 
3 Rimouski-Neigette 52 677 66,6 
4 Brome-Missisquoi 45 987 42,O 
5 Sherbrooke 132 430 87,O 
6 Haute-Yamaska 77 006 71,1 
7 Maskoutains 78 754 65,2 
8 Argenteuil 28 505 49,s 
9 Joliette 52 845 66,8 
10 Francheville 140 541 85,O 

Moyenne 66 f50 hab. a 4 %  
Source : BSQ(98) 

5.2.5 Analyse tenitoriale : des zones gdographiques qui s'aff innent 

5.2.5.1 Les zones qui s'affirment 

II est possible de cibler assez aisement, a I1&helle du Quebec, les zones 

territoriales les plus organis6es autour du tertitoire de leun MRC. Du c6te des 

territoires MRC au dynamisme eleve (type 1 & 2). trois zones rnajeures sont 

ident ifia bles. 

Tout d'abord la r6gion du Saguenay-LacStJean (r6gion 02), ou trois 

des quatre MRC qui y sont etablies font preuve d'une vitalite tres notable B ce 

niveau. La MRC Domaine-du-Roy p o s d e  a son seul wMit 14 cornites 

sectoriels. La deuxieme zone est situb complitternent a I'Ouest du Qdbec, 

plus pnkishent dans la t s  vaste -ion administrative d'Abitibi- 

T6miscamingue (@ion 08). La moitie des territoires MRC qui s'y trouvent ont 



su exploiter le cadre institutionnel de leun MRC avec rigueur, faisant ainsi 

partie des types 1 et 2. Finalement une troisieme zone, cette fois-ci identifib 

dans la r&ion de IIEstrie (region 05). La tres grande majorite de ses 

composantes medennes (4ff) de cette r6gion logent dans les types les plus 

dynamiques. 

5.2.5.2 Les zones peu organish 

Du wte des MRC dont le dynamisme organisationnel actuel n'est pas 

des plus reluisants, pour ne pas dire inquietants, notons le cas de la region de la 

Monterbgie (r6gion 16). Completement au sud de la province, plus de 50.0% 

(81 15) des territoires MRC y etant rattaches sont caracterises par un dynamisme 

deficient. Le meme sdnario &vit tout pres, dans les burentides (r6gion 15), 

ou la moitie des cornposantes en titre revelent peu d'organisations qui epousent 

le tenitoira d'une MRC. Malheureusement, ces deux @ions representent un 

tds  vaste bassin de population. Une troisieme zone capte 6galement notre 

attention: la r6gion de la C&te-Nord (?@ion 09). Cette r&ion n'affiche guere de 

meilleurs resultats puisque pres de 60% (315) de ses territoires MRC n'exploitent 

peu ou pas leur aire de gestion micro-r6gionale. Ce constat est tout de m6me 

surprenant puisque les caracteristiques physiques de cette r6gion 

correspondent, plus souvent qu'autrement, a celles li&s aux territoires propices 

au d6ploiement de leur cadre organisationnel. Par contre, le cas des territoires 

MRC du type 4 et 5 faisant partie de cette r6gion, tels Sept-Rivieres et 

Caniapiscau, s'avere particulier. lls ont une vaste superficie tout en se 



dernarquant par leur fai ble popu~ation'~'. Ils sont pourtant tres urbains (Sept- 

Rivieres :82,O%; Caniapiscau :72,7%). On te sait, dans plusieurs cas les 

probDmes majeurs tiennent lieu de raison plus intendment dans les territoires 

MRC plus urbains. Deja en 1983, les maires des zones urbanisbs 

manifestaient peu d'enthousiasme dans la creation de cet echelon territorial. 

Cela transparait toujours dans les donnks actuelles. Ceux-ci n'avaient, 

sern ble-tailt point I'intention de perdre leurs prerogatives dans la gestion des 

services qu'ils possdaient deja, au profit de la structure MRC. C'est d'ailleun 

I'un des nombreux constats identifies par Fortin et Parent en 1982. 

A la lumiere de tout ceci, on ne peut passer outre le rapprochement de 

ce qui camterisait les territoires MRC participationnistes et technocratiques de 

FoRin et Parent en 1983. Si Iron obsewe sommairement le cas des territoires 

MRC issus du type 5 en 1998, nous constatons que 3 sur 6 devoilaient leur 

tendance technocratique en 1983. Ce n'est pourtant pas le cas pour le territoire 

MRC de Laval, qui correspond cependant aux caracteristiques generales et 

hnomiques des territoires les plus technocratiques. Peutdtre pourrions nous, 

a ce moment-ci, etablir un parallele entre ces deux portraits issus de dewc 

contextes qui traduisent pourtant des constantes, et peuvent possiblement nous 

6clairer davantage sur I'essence m6me des milieux micro-kgionaux. 

'" Sept-Riviiaes (1, I? hablkm2), Caniapiscau (0'07 habkmZ) 



5.3 L'indice global : structures formelles et corporations versus 
comit&s sectoriels 

Nos recherches se sont p r ~ u p 6 e s  essentiellement de la presence de 

I'ensemble des organisations territorialis6es a I'interieur des temtoires MRC du 

Quebec, structures et comites confondus. Nous desirons ici bien mettre en 

evidence le fait que notre indice global regroupe a la fots des structures 

formelles, et a la fois des cornites sectoriels. Nous sommes conscients tout de 

meme que le contexte demergence d'une organisation forrnelle et d'un comite 

sectoriel ne soit pas toujours commande par le meme type de dynamisme. Les 

structures emergent ~6gulierement de dkisions gouvemementales, tandis que 

les cornites sectoriels proviennent de besoins plus pr6cis de la collectivite. Nous 

avons cru pertinent d'etudier davantage les composantes &lles de notre 

typologie. 

5.3.1 Structures fomelles et corporations 

De maniere generale, les temtoires MRC du Quebec abritent entre 8 et 

10 structures formelles etlou corporations merdenne (moyenne de 7,8). Les 

structures en matiere d'amdnagement du ternloire, ddY valuation foncidm, de 

gestion des dkhets, les CLE, les CLSC, les SOLD€ et les socidt6s de 

ddveloppement sont les plus muentes a cet khelon. 

Si I'on consulte le tableau 5.9, on remarque que la majorite des territoires 

MRC a la DOT faible renferrnent une quantU de structures en de@ de la 

moyenne mederme. Peu d'entre eux franchissent le cap de 6 ou 7 structures 

fomelles. 



Des 29 territoires MRC revelant une dynamique organisationnelle 

territoriale faible, seulement 6,9% ( ~ 2 9 ) ' ~ '  posswent au moins 8 structures 

fomelles etlou corporations au palier MRC. Retenons halement que 75,8% 

(22129) de ces memes territoires sont reconnus comme faisant partie des 30 

territoires MRC poss6dant le moins de structures forrnelles et de corporations 

au Quebec. Ceux s'etant le moins organises a ce niveau et qui, rnalgre cela, 

logent dans les types a la DOT elevee ont vu emerger pour le part une quantite 

substantielle de comites sectoriels ( voir carte gbgraphique numero 6). 

5.3.2 LYmergence de comitbs sectoriels 

On sait que plusieurs territoires MRC chapeautent depuis un bon moment des 

comites d'amenagement'3gI plus souvent qu'autrement fomes de membres de 

leur conseil MRC."' Parallelement a cela, plusieun temtoires MRC ont 

rapidement vu emerger des comites fomes dYlus et de citoyens prKKccup6s 

par des problematiques etant propres a leur milieu MRC. Ces comites ont 

sowent tenu un rtlle consultatif. Malgre cela, il n'est pas rare que le r6e de ces 

comites consultatifs se soit suffisamment implante dans le milieu, justifiant ainsi 

leur permanence. C'est ce qui explique que nous nous retrouvions en presence 

de comites permanents et temporaires. Mais peu irnporte leur statut officiel, leur 

' X I  Rimouski-Neigette et Haute-Cbte-Nord 
Comite du conseil 

la Ministh des Affaires Municipales (1 996) RdrvJ d.s comites dbmdnauemenl d. 



TABLEAU 5.1 1 



Structures, corporations, comites permanents et temporaires (1 998) 



Structures, corporations, comites permanents et temporaires (I 998) 



presence temoigne du dynamisme et des inter& particuliers a chacun des 

temtoires MRC. 

II peut s'averer que les comites traitant de dossiers qui ont trait a 

I'ambnagement du terntoire el 6 /a gestion des dechets soient formes 

uniquement par d e s  fonctionnaires municipaux. "' Le mandat des comites 

debute habituellement par une Qude, suivie de recommandations oficielles 

faites au Conseil MRC. C'est souvent ce qui s'est produit pour de nornbreux 

cornites recenses en 1998 lies a I'amdnagement, au d6veIoppement et 9 

/'en vimnnemenf. 

Une quantite considerable de ces comites xmt constitues par la MRC. 

Cette demarche n'implique pas pour autant la participation de celle-ci a 

I'interieur de ces comites. Plusieurs sont utilids par d'autres organismes tels les 

CRD, les CDE, les groupes de citoyens, etc. 

De fapn plus prkise, nous remaquons que les comites sectoriels 

identifik lors de nos recherches occupent une part de 31,836 dans le 

depouillernent des organisations au palier MRC. La presence ou I'absence 

significative de ce type de comite influence donc forternent la resultante de notre 

typdogie. 

Par exemple, la totalite des territoires MRC qui occupent les rangs du 

type 1 de notm typologie sont parmi les dix tenitoires posdant le plus grand 

nombre de comites sectoriels. Nous remarquons au m6me moment que la 

"' Dans ces cas, on pale de ' corn& technique ' 



totalite des 19 temtoires MRC a la DOT elevb font partie des 25 tenitoires les 

mieux outilles a ce niveau. 

Sur le plan ghgraphique. notons que la mion administrative du 

Saguenay-Lac-St-Jean a su se demarquer dtembI6e sur ce plan avec un indice 

de 8,75 comites sectoriels par territoires MRC sur une moyenne de 3,6. Les 

regions de ItAbitibi-Temiscamingue (7.0) et de I'Estrie (5.3) se distinguent a leur 

tour. D'ailteurs, toutes ces rhions logent de nombreux tenitoires MRC a la DOT 

elev6e (carte 7). 
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5.4 Fortin-Parent : 20 ans plus tard. ..la persistance des rngmes 
histances 

Comme prevu, dans I'intention de tracer le profil evolutif du dynamisme 

des territoires MRC, I'etude de la typologie elaborb par Fortin et Parent en 

1 983, jumel6e aux variables physiques et socio~onomiques des territoires, 

nous pennet d'etablir un parallUe interessant avec celle que nous avons 

effectuee en 1 998. Deux portraits, deux contextes qui traduisent pourtant des 

amstantes. II est vrai que I'etude des chercheun Fortin-Parent s'attarde, par la 

force des choses, uniquement a la formation du conseil MRC et a sa r6gie 

interne. Notons cependant que ce sont la participation des acteurs locaux et 

celle des organismes du milieu au processus qui caracterisent principalement la 

typologie des chercheun. Ces demien insisteront davantage sur la rbpt ion 

du milieu face a ce nouveau palier, plut8t que sur I'etablissement de la 

structure politique en sot. Cela confirme la valeur d'un tel parallele entre les 

deux approches, bien que nos recherches actuelles s'interessent principalement 

a la dimension territoriate des micro-r@ions quebises.  Obsetvons jusqu'a 

quel point les tenitoires MRC qui etaient les plus participationnistes dans le 

processus de formation de leur structure sont ceux qui g6n&ent le dynamisme 

organisationnel le plus considerable a I'heure aduelle. 

5.4.1 Rapprochements entre les deux Btudes 

Les chercheurs Fortin et Parent ont identifie une correlation maqu6e 

entre leur typologie et des variables independantes l i ds  aux caracteristiques 



physiques des tenitoires.'" Les mCmes indicateurs ont donc ete verifies en 

1998 pour les types a dynamisme tres eleve (type 1) ainsi que pour les types a 

dynamisme tres faible (type 5). 

Comme pour les MRC participationnistes, les territoires MRC au 

dynamisme eleve sont moins populeux, 6Ioignds des grands centres dans la 

plupatt des cas, et Ieur connotation urbaine est moins pronone& que les 

territoires MRC au dynamisme organisationnel plus faible. En opposition, dans 

les territoires dont I'activite organisationnelle se fait plus rare, on remarque que 

les territoires MRC sont tds  populeux, p&s des grands centres el plus urbains 

(tableau 5.10). 

I1 est clair que ces variables expliquent , en partie du moins, Ievolution 

des territoires MRC ayant progress6 a contre courant. Cela justifierait le cas de 

5 territoires qui etaient participationnistes en 1983 et qui traduisent pourtant un 

dynamisme faible aujourd'hui : trois d'entre elles sont des MRC tres populeuses 

et a forte connotation urbaine. La formation imm6diate d'une autre r6gie 

(evaluation fonciere dans le cas present) et la participation des organismes du 

milieu au processus de formation expliquent leur dassement dans les MRC 

participationnistes en 1983. Mais dans ces cas pres, on constate que leur 

tendance participationniste Ion de la formation de la structure n'a pas ete 

garante d'un dynamisme ulterieur, puisqu'elles n'ont pas cherche elargir leur 

cadre par la suite. 



Tableau 5.12 

TABLEAU COYPARATIF DES INMCATEURS TERRlTORlAUX DE 1983 ET 1998 

lndicateurs MRC 

T u  DES MRC 

POPULATION DES MRC 

24 507 hab. 

ll,8? hab.1 km2 

42 200 hab. 

35.2 hab.1 km2 

52,296 

Technocratiuues 

-=?2 5343km 

42 480 hab. 

83,s hab.1 km2 

58.3% 

427 km 

134 073 hab. 

485.1 hab.1 km2 

60,9% 

Source : FoRin-Parent (83) BSQ (98) 

Les MRC technocratiques en 1983 qui, hors de toute attente, font preuve 

d'un dynamisme Ueve actuellement, comrne la plupart de leurs semblables 

(4/5), sont caracteriees par un vaste temtoire, me faible connotation u&aine et 

une densite de population en de@ de la moyenne. Tout porte B cmire que, soit 

par un manque de leadership, soit pour tout autre conftit interne encore non- 

identifie, ces territoires MRC aient seulement mis plus de temps que leurs 

comp6res a demaner leur structure sans pour autant repousser volontairement 

son evolution. 



Tableau SA3 

EVOLUTION M LA TYWLOGIE FORTIN-PARENT (1903-1998) 

Dvl~~nrnw~ &ZV~E 

DYNAMIQUE MOYENNE 

DYNAMKNE FUBLE 

DYNAMIQUE TR& FAlE 

omonisd~onnel dre 
I@? 

Total 96 Total 96 
DYNAMIQUE TR& CLEVCE 5 0 

27,6% 5,0% 
3 1 

TOW Tofaf % 

OYNAMIQUE MOYENNE 

DYN~WHIE WBLE 5 7 
n,m 

DYNAMWE lRtS FAIBLE 0 2 

Source : compilation de I'auteure 

L'etude des tenitoires MRC les plus participationnistes et technocratiques 

en 1983 lib au dynamisme organisationnel actuel des tenitoires MRC met en 

rapport une certaine coMlation (annexe 3). Des 29 MRC les plus 

participationnistes en 1983, 24,1% sont panni les plus dynamiques aujourd'hui. 

Cependant prds de 60% des territoires MRC du type 1 de Fortin & Parent logent 

dans un dynamisme moyen (58,6%) alors que malencontreusement IT,% 



d'entre elles n'ont pas progresse, se voyant teinths d'un dynamisrne faible. 

Cependant aucun de ces tenitoires MRC n'est caracterise par un dynamisrne 

tres faible (tableau 5.1 1 ). - 
Des municipalites regionales de comte les plus technocratiques en 1983, 

55% ont su int6grer de nouvelles fonctions et elargir leur cadre pour gagner le 

Figure 2 

~volution des MRC technocratique de 1983 

DOT t d s  dlevde DOT elevb DOT moyenne DOT faibls DOT tds faibk 

Source : conception de I'auteure 



rang des MRC a dynamisme rnoyen (30%) mais aussi, fait marquant. a 

dynamisme eleve (20,030- Malgre cela, pres de la moitie d'entre elles, c'est-a- 

dire 45%, n'ont su volontairement ou non developper leur potentiel institutionnel. 

ce qui est pour le moins revelateur (tableau 5.1 o) ."~  

5.4.2 L'bternel clivage rural-u rbain 

Si les resultats que nous avons obtenus rbrnment ne nous permettent 

pas de confirmer sans 6quivogue I'hypothese proposh par Fortin-Parent au 

debut des a n n h  80, ils nous pennettent cependant d'identifier facilement les 

caracteristiques physiques et socio4conomiques des tendances observees. 

ll faut comprendre cependant que les politiques du Gouvemement en 

matiere de developpement local ces demieres ann6es utilisent de plus en plus 

les micro-regions cornme aire de gestion dans le developpement socio- 

economique des temtoires (CLE, CLD, CLSC, etc.). Cette attitude semble avoir 

un effet d'entrainement sur I'ensemble des interventions locales et r@ionales 

confirmant davantage le territoire MRC en une sorte d'aire naturelle. 

II n'y a pas si longtemps, I'hypothese de Fortin et Parent etait davantage 

plausible si I'on en croit les recherches effectuhs en 1992. A cette epoque, 

80% des territoires MRC du type 4 et 5 etaient des MRC technocratiques en 

1983 alors qu'a wine 5,0% d'entre eux avaient dussi P s'organiser 

efkacement. II semble evident que les cinq demieres annW n'ont que 

confirme davantage le rdle des territoires MRC. 

IQ En 1992.80% des MRC du type 4 et 5 Btaient dSorigim tLechnoaatipue. 



FIGURE 3 





II est tout de merne important de comprendre que ce qui caracterisait les 

MRC participationnistes des technocratiques distingue au rnCme titre les 

territoires MRC les mieux organises aujourd'hui de ceux qui exploitent peu ce 

palier. 

D'un d t e  les temtoires essentiellernent ruraux avec les caracteristiques 

que I'on connait, eux qui ont plus r6gulierement besoin de I'appui de la MRC 

dans la dotation de services a la population et dam I'acquisition 

d'infrastructures cocteuses. Ceux-ci renferment de nombreuses municipalites 

qui ont souvent moins de 5 000 habitants. De plus, dans ces territoires a 

I'6conornie souvent peu diversifiite, tout porte a croire que la formation de 

comites sectoriels et corporations de tout genre s'avoueront parfois une 

reponse a une situation prkaire. Dans ces cas prkis, le palier MRC offre un 

support adhuat, un point d'ancrage, au dynamisme des intervenants locaux 

soucieux du developpement de leur territoire d'appartenance. 

Nous nous trouvons d'un autre c6te aux prises avec les territoires MRC 

tres urbains, logeant plus souvent qu'autrement des villes importantes, qui ont 

dejb en r@ie de nombreux Secfeun de gestion de services a la population et 

des professionnets qui agissent d6ja au niveau de la municipalite. Les petites 

municipalites rurales avoisinantes s'accrochent souvent davantage aux services 

offerts aux grandes villes qu'au territoire de la MRC. 

5.5 Conclusion 

A la lumiere de tout ced, on ne peut passer autre le rapprochement de 

ce qui caraderisaient les tenitoires MRC partici pationnistes des technocratiques 



de Fortin et Parent en 1983. Si I'on observe sommairement le cas des tenitoires 

MRC issus du type 5 en 1998, nous constatons que 50% d'entre eux 

devoilaient deja leur tendance technocratique en 1983. Ce n'est pourtant pas le 

cas pour la MRC de Laval, qui correspond cependant aux caracteristiques 

generales et econorntques des tenitoires les plus technocratiques. 

Panni les territoires MRC dont le dynamisme organisationnel s'avere 

toujours faible, il est interessant de constater que seulement 5 des 96 MRC 

(5,2%) refusent de maniere categorique de s'organiser autour du territoire 

affichant un dynamisme tres faible. Ce qui prouve Men que la progression 

continue. Certains territoires se sont fait tirer I'oreille en 1983, mais rien ne 

prouvent qu'ils ne finiront pas par se porter garants de leurs possibilites. 

Malheureusement, 45% des MRC a tendance technocratiques en 1983 

demontrent toujours un dynamisme faible. Dans ces territoires I'&helon n'est 

pas la reference tenitoriale naturelle. Mats encore la faudrait-il se questionner 

sur les consdquences a long terme sur tes reticences profondes de ces micro- 

r6gions enven ce palier intermediaire. 

Les territoires MRC participationnistes en 1983 ont, a 50% (14/29), su 

int6grer les structures de base telles : I'arnenagernent, la gestion des dkhets et 

I'evaluation fonciere mais aussi ont su favoriser la creation d'organismes de 

d4veloppement social et Bconomique tels : une societe de developpement, une 

SOLID€ et un SADC. 

Certes les recherches effectuhs en 1983 lors de la formation de micro- 

r6gions additionnbs aux caracteristiques des tenitoires MRC actuels diwoilent 



un monde dtin&alites mais elles prouvent 6galernent que la construction 

institutionnelle des territoires MRC progresse, bien que de fawn quelque peu 

aleatoire. C'est particulierement le cas dans les temtoires plus urbains dont les 

composantes et les votontes du milieu sont parfois dichotomiques et les rivalites 

entre les villes plus fortes. 

Nos recherches nous indiquent que nous aurions tort de minorer la 

presence de divers comites sectoriels, ponduels et permanents, qui se forrnent 

ici at la. Its sont en fait d'excellent baromCltres, nous revelant ainsi la dynamique 

et les inter& si particuliers a chaque milieu MRC. Outrepassant le r61e politique 

des conseils MRC et de leur corporation, il nous est desonais possible de 

confirmer le r6le de gestion collective des tenitoires MRC. 

Non seulement la majorite des territoires MRC ont su bien integrer leur 

rde en matiere de gestion des services collectifs et supporter des structures 

fonelles, mais la majorite d'entre eux savent faire place aisement a I'arrivb de 

comites de toutes formes. La presence des CLD au sein des territoires MRC ne 

devrait que confirmer ce mouvement. Mais il faut continuer a se pencher 

davantage sur les causes des clivages organisationnels entre les territoires 

MRC en zones urbaines st rurales, ainsi que sur les politiques de 

devetoppement axbs  sur les micro-r6gions qui entrainent, par le fait meme, des 

cons6quences inhales. 



CONCLUSION GENERALE 



Qui aural bien pu predire que les territoires MRC du Quebec 

evolueraient de la sate ? En 1979, lorn du vote de la Loi 125 sur 

I1Amenagement et Urbanisme, leurs prerogatives ne se limitaient pourtant qu'a 

la gestion d'un schema d'amenagement. Sans incitatifs particuliers, un 

mouvement nature! fit de ceux-ci une aire de gestion territoriale majeure, dans 

des domaines d'activites des plus diversifies. Le capital organisationnel de la 

majorite des territoires MRC a depasse progressivement son cadre officiel. Les 

96 tenitoires MRC sont, de cette fapn, I'assise de multiples activites dans le 

domaine des services 8 la population, aux tmvailleurs et aux oqanisations. 

Nos recherches nous ont confirme dternbt6e la construction 

organisationnelle des territoires MRC et ce, en moins de deux decennies 

d'administration supra-locale. En effet, I'etude de la Dynamique 

Otganisationne/lle Temloriale (DOT) des MRC entreprise en 1992, nous revelait 

deja la presence de pres d'un millier d'organisations. Six ans plus tard, en 1998. 

la mise a jour de ces donnks nous demontre, non seulement la progression 

constante de la DOT, mais Iemergence de multiples comites sectoriels qui ne 

cessent de se greffer autour de ce palier. 

Malgre cela, nous ne pouvons passer sous silence les disparites qui 

persistent. La progression organisationnelle des territoires MRC n'est 

malheureusement pas gen&ali&e sur tout I'espace q u e b i s .  Les territoires 

MRC peu organis& se font de plus en plus fares, mais ils existent toujours. 

Nous avons vu que ces disparites ne sont pas Writes. D6jB en 1983, au 

moment de leur formation, les chercheun Fortin et Parent en avaient identifie 



plusieurs. Ce constat d8in6galites a vivement stimule notre inter& pour 

t'evolution de la construction territoriale des MRC, ainsi que pour ses facteurs 

dY mergence. 

En tout premier lieu, les recherches initihs par Fortin et Parent nous ont 

permis de tracer le profil evolutif des territoires. En ce sens, la typologie 

elabor6es par les chercheurs s'est avo& un point de depart essentiel. En 

jurnelant cette recherche a la ndtre, nous avons pu observer le parmun 

entrepris par ces petites r6gions au debut des ann6es 80. Par exemple, nous 

avons vu que, si 80'0% des temtoires anciennernent technocratiques devoilent 

une DOT faible en 1992, six ans plus tard, cela ne sera vrai que pour 45,0% 

d'entre eux. 

Nous avons cependant ete surpris de constater des liens si etroits entre 

les caracteristiques qui composent les temtoires MRC issues des deux 

tendances de chacune des typologies utilisbs. La situation est simple. D'un 

&te, nous nous trouvons en presence de territoires essentiellement ruraux qui. 

au fil du temps, ont su utiliser ce palier comme aire de gestion pour leun 

services publics et collectifs. De I'autre, des territoires urbains qui ne 

reconnaissent pas ou peu le potentiel de ref6rent territorial attribue aux 

territoires MRC. 

Dans cette optique, la creation des territoires MRC n'a malheureusement 

pas obtenu I'effet souhaite. Sachant que Itapparition de ce nouvel melon 

territorial emane, en partie, de la volonte du gouvernement de bn'ser les clivages 

sodaux at pditiques entre les citoyens ruraux et urbains, nous sommes bien loin 



d'un constat de &ussite. Le divage ruraVurbain qui caracteflsait les territoires 

MRC a tendance participationniste et technocratique en 1983 persiste toujoun 

lors de I'etude de la DOT actuelle. 

En contre partie, nous aimenons insister sur la progression de la DOT en 

territoires MRC plus urbanises. Suivant le courant d'une construction territoriale 

en emergence, il semble que les zones urbaines y khappent de moins en 

moins. Dam certaines zones, les tertitoires MRC s'affichent tel un lieu nature1 

ou s'hanonisent les ressources et les plans d'actions des acteurs tocaux, peu 

importe la teneur de la population urbaine. II semble que les r h n t s  efforts du 

gouvernement a utiliser les territoires MRC en une sorte de creuset ou se 

greffent les politiques de developpement local aient eu son effet. Sans nier les 

ecarts, on ne peut que constater leur tendance generale a s'attenuer. 

Notre observation a malheureusement aussi ses limites. Premierement. 

le fait que notre postulat de base suppose I'effet multiplicateur des organisations 

sur le dynamisme territorial des MRC, n'est pas m e  fin en soi. Car il nous est 

impossible de mesurer, dans ce cas-ci, I'efficacite et I'impact r6el des 

organisations presentes sur le territoire. Ajoute a ceta, nous savons que 

I'ensemble des organisations que nous avons repertoribs epouse les limites 

merdnnes. Cependant, de maniere concr&e, les activitb de ces 

organisations n'ont pas toujours un rayonnement me-n. Leurs interventions 

concement parfois les int6r.t~ d'un nombre limite de municipalites locales. 

Ensuite, nous realisms que la diversite el la multiplicite des composantes 

des petites r6gions du Quebec complique leur analyse globale. Les tenitoires. 



MRC se distinguent les uns des autres a un point tel, qu'il est tres ardu de crkr  

des liens sans equivoque. II peut staveref que des territoires MRC repertories 

dans un mCme type soient tout de meme tres contrastants sur des aspects 

rnajeun. II est imwratif d'initier une analyse traitant de leun composantes 

tenitoire par temtoire. 

Dans le contexte d'assainissement des finances puMiques qui sevit 

encore, il y a fort a parier que les efforts du gouvemement en matiere de 

dbncentration des pouvoin locaux ne sont que tes prkeptes d'une 

importante drie de politiques de developpement local ou les territoires MRC 

tiendront un r6le de premier plan. D'ailleurs, depuis 1996, le MAM s'est dote 

d'un plan strat6gique d'action dont la premiere orientation consiste a velorser et 

renforcer les institutions du milieu municipal pour leur pennettre de mieux 

s'acquitter de / e m  mpon~abi l i t6s . '~  La creation des CLD rbpond, a ce titre, 

aux revendications des acteurs locaux voulant menet a bien leurs inter6ts. 

Cependant, elle offre aux dirigeants nationaux la possibilite de transferer les 

problematiques financihs a un melon inferieur. Les territoires MRC se 

trouvent be1 et bien au c ~ u r  de tout cet exercice de consolidation des 

comrnunautes locales. 

Dans nos recherches futures, nous devrons nous pencher plus 

intendment sur tes veritables causes et les impacts de ces clivages rnercbns. 

II est toujours aussi ardu de prdire les causes profondes du refus de quelques 

lY MinistBte des Affaires municipales, be W We ses 80 MS et k dr*lwu du Wbec 
son demiLsHct@, Revue MUNICIPALI~, juin-juillet 1998. p.7 



territoires a s'organiser autour du palier MRC. Pour certains d'entre eux, nous 

pourrions nous questionner sur la pertinence m6me de ce dhupage 

institutionnel. Certains territoires MRC n'ont pas du tout progresse depuis les 

dix demYres ann6es. Bien que peu nombreux, ces derniers n'auront peut4tre 

bien rien a gagner des politiques de developpement local du gouvernement, 

faisant du territoire MRC I'assise des plans d'actions s'y rattachant. 

Au terme de cette recherche, bien dJautres questions demeurent. De 

quelle fawn pouvons-nous veritablement stimuler la construction tenitoriale 

merdnne en zones urbaines? Quel rdle devront approfondir les territoires 

MRC dans le Mur? La promotion du developpement? La gestion des sewices 

municipaux ? Comment stimuler la construction multisectotielle complete des 

territoires MRC? Le gouvernement devrait-il imposer davantage les territoires 

MRC comme les principaux gestionnaires de ses futures pditiques sodo- 

&onorniques? Etc. 

N'oublions-pas, en terminant, que cette participation active des tenitoires 

MRC dans la pratique des politiques de developpement local demeure un fait 

sensiblement nouveau. Retenons qu'au moment de leur creation, les tenitoires 

MRC levaient les voiles sur le r6gime municipal au sein duquel s'etait bati le 

Quebec. Historiquement et socialement, la dunification des urbains et des 

ruraux etait un evenement colossal en soi. Les divages qui persistent a ce 

niveau en temoignent. Quoi qu'il en sol, jusqu'a pr6sent les temtoires MRC ont 

ddmontre leur aptitude Q mo biker les energies produdrices des micro4gions 

qu8Mcoises en zones rurales et semi-rurales. Des centaines d'organisations 



qui ont choisi leun tenitoires MRC respect& dans le deploiement de leurs 

activites le prouvent chaque jour. 
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TWECTOIRE - OES MRC SELON LEUR TYPE - - 

RA NomdelaMRC 1983 1992 1998 

Matane 
La Matapeda 
Rimouski-Neigette 
Les Basques 
Rivi&re-du-Loup 
T8miscouata 
Kamouraska 
Charlevoix-€st 
Charlevoix 
Domaine-du-Roy 
Maria-Chapdelaine 
Lac-Stdean-€st 
Ffirddu-Saguenay 
fie-dJ0rI6ans 
Cbte-de-Beaup& 
Jacques-Cartier 
Portneuf 
~'Erable 
Mdkinac 
Centrede-/a-Maun'cie 
Francheville 
66cancour 
Arthabaska 
Drumtnond 
Nimlet- Yamaska 
Maskinon@ 
Haut-Saint-Maurice 
Le Granit 
L 'Or Blanc/Asbestos 
Haut-Saint-Frangds 
Val-Saint-Fran~is 
Sherbrooke 
Coaticook 
Memphdmagog 
Papineau 
CoIIines-de-l'Outaouais 
Vall&#Wa-Gatineau 
Pontiac 
T6miscamingue 
Rouyn-NomMja 



RA Nom de la MRC 1983 1992 1998 
8 Abitr'bi-Ouest 1 3 2 
8 Abitibi 1 2 1 
8 Vallee-de-/'or 1 3 3 
9 Haute-C6te-Nod 4 4 4 
9 Manicouagan 1 4 3 
9 Sept-Riviems 5 5 5 
9 Caniapiscau 5 5 5 
9 Minganie 1 4 3 
1 1 iles-de-/a-Madeleine 3 3 3 
1 1  Pabok 3 2 3 
1 1 Cdtede-Gaspe 4 3 3 
1 1 Denis-Rivetin 3 3 3 
1 1 Bonaventure 1 4 4 
1 i Avignon 
12 L'tslet 
12 Montmagny 
1 2 Bellechasse 
1 2 Desjardins 
1 2 Chutes-de-la-Chaudiere 
12 NouvelleBeauce 
1 2 Robert-Cliche 
12 Les Etchemins 
1 2 Beauce-Sartigan 
12 LXmiante 
12 Lotbinidm 
13 Lavai 
14 D'Autray 
14 L 'Assomption 
14 Joliette 
14 Matawinie 
14 Montcalm 
14 Les Moulins 
1 5 Deux-Montagnes 
1 5 The&sedeBiain ville 
15 Mimbel 
1 5 Riviere-du-Nod 
15 Aqenteuil 
1 5 Paysd'en-Haut 
1 5 Laurentides 
15 Antoine-Labelle 
I 6 Bmm6-Mississqoi 
16 Haute-Yamaska 1 4 4 



RA Nom de la MRC 1983 1992 1998 
16 Acton 7 4 2 
1 6 Bas-Rkhelieu 2 4 3 
16 Les Maskoutains 7 4 4 
f 6 Rouville 2 5 5 
16 Haut-Richelieu 2 4 4 
1 6 Vall6edu-Rtchelieu 6 5 4 
16 Champlain 5 5 3 
16 Lajemmerais 2 4 3 
16 Rousillon 7 5 4 
I 6 Jardinsde-Napie~iIIe 7 4 3 
1 6 Haut-Saint-Laurent I 4 4 
1 6 Beauhamois-Salabeny 5 5 3 
1 6 Vaudreuil-Soulanqes 6 3 2 

Source:cornpilation de I'auteure 



LIST€ DES ABR&~IATIONS 

BSQ : Bureau de Statistiqua du Quebec 

CAE : Centre d'Aide aux Entreprises 

CDE : Corporation de CMveloppement ~conomique 

Cegep : Centres d'~ttudes G&nbrales et Professionnelles 

CLD : Centres Locaux de DBveloppement 

CLE (98) : Centres Locaux dSEmploi 

CLE (92) : Cornit4 Local pour I'Emploi 

CLSC : Centre Local des Services Communautaires 

CRCD : Conseil Rbgional de Concertation et Developpement 

CRD : Conseil Regional de O&eloppement 

CRIQ : Centre de Recherche lndustrielle du Quebec 

CRO : Communaute Rdgionale de IDutaouais 

CRSSS : Conseil Mgional de la Santd et des Sewices Sociaux 

CUM : Communaute Urbaine de Montdal 

CUQ : Communaut4 Urbaine de Quebec 

DOT : Dynamique Organisationnelle Temtoriale 

MAM : Ministdm des Affaim Municipales 

MlCC : Ministere d'lndustrie et Commerce du Canada 

MRC : Municipalit6 R6gionale de Corn* 

OPDQ : Office de Planificotion de Wveloppement du Quebec 

PQ : Parti Qu6bkois 



SADC : Soci6t4 dSAide au Mveloppement des Collectivites 

SOLIDE : SociW Locale d'lnvestissement dans le D6veloppement de 
I'Emploi 

SOUDEQ : Soci&tb Locales dllnvestissement dans le D6veloppernent de 
I'Emploi du Quebec 

TNO : Territoims nonorganisb 

UCCQ : Union des Canseils de Comt4 du Qu6bec 

UMQ : Union des Municipalites du Quebec 

UMRCQ : Union des Municipalit& Rbgionales de Comtd du Quebec 

UQAC : Universitb du Quebec 8 Chicoutimi 


