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Preambule 

Soucieux d'apporter une reflexion positive de sante publique sur la gestion des dechets, le 

Comite de sante environnementale du Quebec (CSE) a voulu dans ce document, non 

seulement exposer les faits et les evidences connus concernant les implications de sante 

publique de la gestion des dechets au Quebec, mais egalement estimer les impacts moins 

connus des nouveaux modes de gestion par rapport a notre gestion traditionnelle. 

La probtematique actuelle de la gestion des dechets comporte un impact psychosocial, par la 

creation de tensions et de conflits au sein des communautes concernees. Nous en sommes 

au point oCi Ton peut se demander si I'agitation autour des dossiers locaux de gestion des 

dechets n'outrepasse pas les risques reels de contamination de la population. 

En essayant de donner I'heure juste sur les impacts de sante connus des divers modes de 

gestion des dechets, nous esperons eclairer le debat afin de prevenir les impacts sociaux 

evitables, mais aussi proposer un cadre de comprehension de la gestion des dechets qui soit 

utile aux decideurs et a ceux que la problematique concerne. Nous poussons la reflexion 

jusqu'a proposer une strategie de gestion qui, d'apres nous, est la plus a meme de controler 

les risques h la sante connus de la gestion des dechets. 

Les recommandations presentees en conclusion sont adressees aux divers paliers 

gouvernementaux concernes et devront etre considerees comme des pistes d'actions pour 

contrer les impacts sur la sante tant physique que psychosociale associes a la gestion des 

dechets. 

Nous esperons que le contenu du document donnera au lecteur une meilleure comprehension 

des risques auxquels la gestion des dechets expose les populations et favorisera une approche 

eclairee plus positive et preventive par les decideurs et les citoyens concernes. 

Enfin, il est important de signaler que les connaissances et les techniques de gestion des 

dechets evoluent tres rapidement, de telle sorte que la qualite premiere du scenario de gestion 

des dechets devra toujours etre sa polyvalence et sa souplesse. II ne faudra done pas 

considerer notre strategie et nos recommandations comme un absolu, mais bien plus comme 

une description des objectifs a atteindre, les methodes devant continuellement s'adapter aux 

nouvelles realites et a chaque cas particulier. 

Pierre Gosselin, m.d. 

President 

Comite de sante environnementale du Quebec 



Sommaire 

Les intervenants de sante publique sont de plus en plus souvent impliques dans les d^bats 

publics sur la gestion des dechets. Le Comite de Sante Environnementale (CSE) du Quebec 

considere necessaire de prendre position sur les principes qui devraient guider les decideurs 

quant au respect de la sante publique lors du choix d'une strategie de gestion des dechets. 

A partir de caracterisations recentes de nos dechets et d'une revue de la l itterature sur les 

modes de traitement et d'elimination actuels, le document identifie les impacts sur la sante 

publique de la gestion actuelle des dechets solides municipaux, cherche a estimer leur 

importance relative, et propose une strategie realiste pour minimiser les effets sur la sante. 

Outre les quantites demesurees de dechets que notre societe produit, I'analyse de la 

problematique met en evidence le fait que certaines categories de dechets, comme les dechets 

dangereux domestiques (DDD), sont prioritalres en terme d'interventions pour la protection 

de la sante publique. La participation de citoyens bien informes aux processus decislonnels 

de gestion des dechets devient de plus en plus une necessite, non seulement pour eviter les 

impacts sociaux en informant la population, mais aussi pour promouvoir la reduction de la 

quantite et du degre de danger des dechets solides municipaux. 

Les residus et dechets solides generes representaient en 1990, d'apres le ministere de 

I'Environnement du Quebec (MENVIQ), environ 7,22 millions de tonnes, dont 5,4 millions de 

tonnes sont eliminees a 90 % par I'enfouissement, le reste etant inciner^. Theoriquement une 

gestion integree optimale permettrait de recuperer 70 a 90 % de ces dechets, lesquels 

pourraient ainsi eviter I'etape problematique de t'6limination. 

Depuis 1978 seulement, la societe quebecoise se preoccupe de I'elimination de ses dechets, 

ce qui explique que, malgr^ des normes de plus en plus strictes, nos dechets sont encore 

elimines dans des lieux d'enfouissement sanitaire (LES) qui ne repondent que rarement a 

I'ensemble des normes actuelles. Tout au plus, certains sites sont dotes d'un equipement de 

collecte et de traitement de leurs effluents liquides, souvent inadequats. Or les lixiviats (eaux 

des sites s'6coulant par gravite) sont tres contamin6s et constituent indubitablement la cause 

dominante de pollution des eaux de surface ou de la nappe phr6atique par les lieux 

d'enfouissement sanitaire. Les biogaz produits par la decomposit ion des dechets enfouis 

pourraient aussi porter atteinte a la sante suite a leur dispersion atmosph^rique. 

En consequence, si on persiste a enfouir les dechets comme on le fait maintenant, avec leur 

portion de dechets domestiques dangereux et de putrescibles, chaque lieu d'enfouissement 

sanitaire devrait repondre aux normes les plus strictes d'enfouissement de dechets dangereux. 
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L'incineration qui prend charge d'environ 10 % de nos dechets, produit et disperse des 

contaminants extremement dangereux et persistants notamment les dioxines et les furannes, 

et detruit irr^versiblement des ressources secondaires r^utilisables. Les cendres recoltees par 

les systemes d'epuration des fum^es sont des dechets dangereux qu'il faudra traiter comme 

tels. Cependant l'incineration presente I'avantage d'etre plus facile ^ surveiller et ^ controler 

par I'utilisation de techniques s'adaptant aux normes de plus en plus s6veres d'6missions 

atmospheriques. 

Bien que les evaluations scientifiques concluent g^neralement ^ un risque peu significatif 

d'atteinte ^ la sante publique par les emissions atmospheriques des incinerateurs qui seraient 

conformes aux normes actuelles, nous croyons que l'incineration est un dernier choix 

ecologique qu'il faut limiter a des situations geographiques et economiques particuli6res. 

L'elimination, quelle que soit la technique utilisee, contamine I'environnement et detruit les 

ressources. En definitive, les meilleures solutions de saine gestion des dechets sont un 

ensemble de mesures qui visent a reduire la production de dechets, limitant au minimum le 

recours a l'elimination. Ce type de gestion, qu'on qualifie d'integree, priorise le recours a la 

reduction de production des dechets a la source, ensuite au reemploi des objets reutilisables, 

au recvclage ou re-usinage des objets ayant termine leur cycle d'utilisation et enfin a la 

valorisation qui recupere de toutes les facons possibles les materiaux ou I'^nergie des residus 

n'ayant pu trouver une voie plus interessante. Ce type de gestion qu'on appelle souvent les 

3R-V est conforme aux principes du developpement durable, car il evite de puiser a nouveau 

dans la nature les matieres premieres ainsi recuperees, en diminuant dans tous les cas la 

pollution et I'energie necessaires a la production de quantites equivalentes de materiaux 

vierges. De plus, on croit generalement que la recuperation genererait plus d'emplois qu'elle 

n'en abolirait dans la production du materiau vierge, ce qui n'est certes pas negligeable dans 

le contexte economique actuel. 

Quelles que soient les options de gestion choisies, toute strategie de saine gestion des 

dechets devrait reposer sur la sequence tri a la source, collecte selective, tri secondaire et 

traitement des dechets dangereux et putrescibles, avant la remise en marche des 

recuperables. L'elimination sera, dans tous les cas, maintenue au minimum. 

Le document met en valeur les possibilites d'un modele de collecte selective eprouv6, de type 

sec/humide/dangereux pour atteindre les objectifs elementaires d'une saine gestion des 

dechets, tout en pavant la voie au recours aux 3R-V avant l'elimination finale securitaire. 

Nos interpretations des faits nous conduisent en conclusion a emettre une serie de 

recommandations jugees utiles a I'implantation a court et a moyen termes d'une gestion des 

dechets au Quebec qu'on qualifie de saine, c'est-a-dire de nature a minimiser les impacts 

directs ou psychosociaux de la gestion des dechets. 
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INTRODUCTION 

L'Organisation mondiale de la sante (QMS) decrit le dechet comme etant «quelque chose que 

son proprietaire ne veut plus, en un certain lieu et a un certain moment et qui n'a plus de 

valeur commerciale courante ou percue» (1). La notion meme de dechet est relative dans 

I'espace et dans le temps; le dechet d'aujourd'hui peut fort bien etre une ressource en un 

autre lieu ou a un autre moment. 

La production de dechets est une consequence liee a toute activite vitale, et notre 

consommation occidentale effrenee produit des quantites et une variete de dechets jamais 

egaiees. Si par le passe des gains de sante publique majeurs ont ete realises par la simple 

collecte des ordures menageres, essentiellement organiques a I'epoque, nos dechets actuels 

font apparaTtre des problemes nouveaux et beaucoup plus complexes. 

Les dechets originant de la production des biens de consommation sont de loin les plus 

probiematiques par leur quantite et leur nature; par exemple, la masse des dechets miniers de 

I'extraction du fer seulement represente, a elle seule, dix fois la masse des dechets solides 

generes par la collectivite aux Etats-Unis en 1990 (2). Et que dire des dechets chimiques 

toxiques de I'industrie des derives du petrole ou de ceux de Industrie nucieaire? 

Au Quebec, la responsabilite de gerer les dechets de post-consommation echoit aux 

municipalites, sous un certain controle reglementaire de I'etat. Les citoyens, de plus en plus 

sensibilises aux impacts sur I'environnement de la consommation actuelle par les media ou les 

groupes de pression, sont souvent mal informes. Le phenomene «pas dans ma cour» est ne. 

Des contradictions surgissent : en meme temps qu'on exige une consommation de plus en 

plus grande, on voudrait diminuer la production de dechets a eiiminer. Malgre tout, les 

municipalites doivent prendre des decisions dans un contexte ou personne ne souhaite payer 

le prix financier ou environnemental de la gestion ecologique et durable de ces residus de 

consommation. Or, dans I'argumentation qui se deroule lors des processus decisionnels de 

gestion des dechets, il est un aspect particulierement deiicat pour le decideur : les impacts de 

sante publique apprehendes du mode de gestion a favoriser. 

S'il est relativement facile de prouver la toxicite de ce qui emane d'un dechet eiimine (par 

incineration ou enfouissement), il est pratiquement impossible de prouver un impact de sante 

et son lien de cause a effet. On croit neanmoins que la pollution est responsable, en partie 

du moins, de I'accroissement des cancers ou de I'asthme, notamment. II n'est guere possible 

non plus de calculer les impacts sociaux d'un projet implante dans une population donnee, pas 

plus d'ailleurs que de calculer les impacts sociaux positifs de I'activite economique generee. 

Et les decideurs doivent trancher, malgre et avec toutes ces incertitudes, se faire une opinion 
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et agir souvent a I'encontre de groupes d'interets (promoteurs, industries, etc.) ou de groupes 

de pression (ecologistes) qui ont le plus souvent des arguments valables, quelquefois promus 

avec emotivi te. 

II ne faut pas oublier que le processus decisionnel lui-meme, dans le dossier de gestion des 

dechets, peut engendrer un impact social ou laisser des sequelles dans une communaute 

donnee. 

La problematique de la gestion des dechets solides municipaux est d'abord liee aux quantites 

et a la nature de ceux-ci, mais egalement a une perception sociale tres negative de leur 

infrastructure de gestion. La caracterisation des dechets et une revue de l itterature des 

risques connus de l'enfouissement et de l'incineration apportent quelques lumieres sur les 

failles des modes de gestion actuels et identifie les categories de dechets les plus susceptlbles 

de polluer I'environnement lors de leur elimination. 

Les techniques de gestion font de plus en plus appel a la gestion integree qui repose sur la 

reduction et la recuperation (reemploi-recyclage-valorisation). Les risques pour la sante de ces 

techniques moins conventionnelles de gestion sont estimes globalement a partir des principes 

du developpement durable. La reflexion conduit a proposer une strategie de gestion des 

dechets solides municipaux qui reduirait les risques pour la sante. Nous soumettons quelques 

recommandations aptes a favoriser I'implantation de modeles de saine gestion des dechets 

qui recourent a des politiques et a des Incitatifs economiques sans lesquels le consensus social 

serait diff icile, en raison de I'augmentation probable des couts. 

Bien qu'i ls puissent etre consideres comme les plus probiematiques, les dechets industriels, 

les dechets biomedicaux et enfin les boues d'usine d'epuration ne seront couverts 

qu'accessoirement par le document. 

Nous voulons offrir une perspective de sante publique qui constitue, parmi d'autres, un critere 

socialement important lors du choix de modes de gestion des dechets. Nous croyons que les 

principes de sante publique dont nous faisons ici la promotion peuvent s'arrimer ^ la volonte 

politique favorisant I'atteinte d'un consensus social pour solutionner def ini t ivement ce 

probleme. 
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Chapitre 1 

Etat de situation sur la gestion 
des dechets 





ETAT DE SITUATION 

La connaissance de la production et de la composition des dechets demeure prealable a leur 

gestion rationnelle, tant du point de vue de la sante publique que de I'environnement. 

Cette section tente de faire une synthese sur le sujet a partir des donnees disponibles aupres 

des ministeres responsables et de diverses etudes realisees au Quebec et ailleurs. 

La necessite de connaltre les dechets apparatt d'ailleurs comme une condition essentielle a 

reiaboration d'une gestion integree, en permettant de reveler le potentiel de reduction a la 

source, de reemploi, de recyclage, de valorisation des matieres ou de I'energie et d'estimer 

les besoins d'elimination. Cette connaissance des dechets presuppose une clarification quant 

a son statut. Le dechet constitue I'ensemble des matieres non desirees, compte tenu des 

capacites de production actuelles et des preferences des indlvidus. 

Cette relativite dans la definition est non seulement temporelle mais aussi spatiale. Le reflexe 

de se debarrasser au loin d'un objet non desire constitue un reflexe vleux comme le monde 

et le phenomene «pas dans ma cour» (PDMC) n'est qu'une reactualisation de ce reflexe 

ancestral. 

Toutefois, trois facteurs principaux differencient la situation actuelle de la situation passee : 

la place de plus en plus importante que prend I'hygiene publique en tant que valeur 

sociale fondamentale, et I'emergence d'une ethique environnementale; 

la densif ication de la population, de plus en plus eievee dans les villes, et la rarete des 

espaces libres; 

la complexite et la multiplication des produits non degradables a court terme. 

Ces trois facteurs nous incitent aujourd'hui a gerer de facon plus adequate nos dechets, et 

nous verrons a quelle problematique le modele de gestion choisi devra repondre. 

1.1 Caracterisation des dechets 

1.1.1 Limites d'estimation de la composition des dechets 

Nous retiendrons la typologie suivante qui permet de classifier les dechets selon leur source 

de production. 
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De facon generale, le terme «dechets solides municipaux» regroupe les dechets domestiques 

ou residentiels, les dechets municipaux, les dechets institutionnels, les dechets commerclaux 

et industriels, les dechets de demolition et d'excavation et les autres dechets, notamment les 

pneus et les boues de station d'epuration dont la siccite (pourcentage en poids des materiaux 

solides) est superieure a 20 % (2). 

Les dechets domestiques sont composes des ordures menageres courantes, des dechets 

encombrants tels les refrigerateurs, et des dechets domestiques dangereux. Les dechets 

municipaux sont constitues des residus provenant de I'entretien des rues, des pares et autres 

infrastructures sous la responsabilite des municipalites. Les dechets institutionnels sont 

produits principalement par les ecoles et les hopitaux. Les dechets commerclaux regroupent 

les dechets issus des activites de bureau a caractere commercial, des petits et des grands 

commerces, incluant les centres commerclaux et le secteur de I'allmentation. Les dechets 

industriels sont les rejets des activites de production des divers types d'Industries, geres par 

les municipalites dans le cas qui nous preoccupe. 

Un nouveau concept promu par le ministere de I'Environnement du Quebec dans des projets 

de reglements recents veut que Ton donne un statut temporaire de «residu» a I'ensemble des 

dechets solides municipaux, entre le moment de la collecte et celui ou Ton precede a une 

recuperation des matieres secondaires. Le terme «dechet» ne serait alors attribue q u ' ^ la 

fraction destinee a l'elimination. Le meme concept s'appliquerait aux dechets dangereux, 

d'abord definis comme matieres dangereuses. 

Actuellement les donnees disponibles les plus f iables sont celles qui proviennent de la collecte 

reguliere des dechets domestiques, car cette collecte est generalement sous controle direct 

ou indirect des municipalites. Pour les autres types de dechets, seules quelques etudes nous 

permettent de dresser un profil sommaire de la production. En ce qui a trait ^ la composit ion 

de chaque categorie de dechets produits, il s'avere encore plus difficile d'obtenir des donnees 

fiables. 

II est possible d'obtenir un portrait reveiateur de la composit ion des dechets ^ partir de 

certaines methodes d'echantil lonnage. A cet effet, deux methodes permettent de connaTtre 

les categories de dechets produits. 

La premiere methode consiste ^ seiectionner des echantillons de dechets a partir des vehicules 

se rendant sur les lieux d'elimination, plus particulierement aux lieux d'enfouissement sanitaire 
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(LES). Cette methode est relativement simple, mais elle peut parfois empecher de distinguer 

la part des dechets domestiques ou residentiels de la part des dechets commerciaux (3). De 

plus, le broyage des dechets par les bennes des vehicules de collecte limite la possibilite de 

bien identifier les diverses categories de dechets. Ces dechets, une fois broyes, se meiangent 

et echangent de I'humidite entre eux. Le poids respectif des dechets par categorie est alors 

fausse. 

La seconde methode consiste a effectuer un echantillonnage a partir d'une collecte 

directement chez les citoyens. Cette collecte doit evidemment respecter un certain nombre 

de conditions d'echantillonnage, comme la representativite des menages. Les dechets, une 

fois collectes, sont peses par categorie. Cette methode facilite le classement des dechets en 

plusieurs sous-categories. 

Traditionnellement, les categories qui etaient retenues aux fins de caracterisation des dechets 

etaient au nombre de six a dix. Les besoins de categorisation visaient surtout a etablir la 

relation entre le poids des dechets et leur volume, de meme que leur valeur calorifique. 

Par exemple, il est utile de connaTtre revolution des plastiques au sein des dechets, puisque 

ces derniers ont un volume plusieurs fois superieur a leur poids, ce qui a pour effet d'affecter 

la duree de vie d'un LES, alors que la connaissance du pouvoir calorifique des dechets permet 

d'identifier leur potentiel de valorisation energetique lorsqu'ils sont bruies. Cette valorisation 

energetique permet d'amortir une partie des couts tres eieves d'investissement et d'operation 

des installations. Une abondance de papiers et cartons ou de plastiques signifie pour les 

operateurs des incinerateurs un potentiel de recuperation de I'energie dont la valeur 

commerciale n'est pas negligeable. 

Cependant, le developpement d'une approche axee sur la gestion integree des dechets 

implique une connaissance plus fine des types de dechets, puisque les particularites des 

produits constituent des facteurs essentiels a la commercialisation des divers types de dechets 

sous la forme de ressources secondaires. Les etudes recentes ont tendance a etablir un profil 

des dechets a partir d'un grand nombre de categories. D'apres la litterature, le nombre a peu 

pres optimal serait de I'ordre d'une quarantaine de categories (4). Pour chacune de ces 

categories, il est alors possible d'estimer le potentiel de reduction, de reemploi, de recyclage 

et de valorisation. La caracterisation plus precise s'avere necessaire des qu'on envisage une 

gestion veritablement integree de nos dechets (voir annexe 1). 
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1.1.2 Les dechets produits 

Au Quebec, les donnees relatives a la production totale des dechets demeurent des 

approximations a cause des differentes techniques d'echantil lonnage et des diverses 

estimations utilisees, comme cela a ete souligne precedemment. 

La production des dechets demeure sujette a de fortes variations; elle est dependante de la 

taille de la municipalite, des caracteristiques socio-economiques des menages, de la superficie 

des terrains, et des saisons. 

D'apres les donnees disponibles, on peut estimer la production totale de dechets solides 

municipaux au Quebec a environ une tonne metrique par habitant par annee, soit pres de 3 kg 

par jour par habitant, pour plus de 7,2 millions de tonnes en 1 990 . Selon les donnees les plus 

recentes analyses par le MENVIQ sur I'ensemble des dechets par matiere, par provenance et 

selon le mode d'elimination actuel (voir le tableau 1.1 et I'annexe 2), on constate que 

l'elimination par enfouissement est encore le mode de gestion dominant des dechets, avec 

90 % du total . La recuperation prend charge de 1,55 million de tonnes de residus, dont la 

plus grande part est constltuee de dechets de production industrielle ou des metaux de 

carcasses automobiles. L'incineration traiterait environ 530 0 0 0 tonnes, dont 25 a 35 % de 

la masse sera ult imement enfouie dans des lieux d'enfouissement sous forme de cendres. 

Les collectes seiectives municipales ne recuperent done que 100 0 0 0 tonnes alors que la 

recuperation commerciale ou industrielle prend charge de 1,45 million de tonnes. On peut 

estimer que les collectes seiectives municipales realisent actuellement au Quebec un taux de 

diversion (dechets recuperes / dechets recuperes et eiimines) moyen de moins de 2 % des 

dechets solides municipaux, alors que les collectes seiectives actuellement les plus 

performantes atteindraient un taux de diversion de 10 % (voir chapitre 4 .3 .2) . 
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Tableau 1.1 
Residus et dechets solides produits, recuperes^ et eiimines 

au Quebec en 1990^ (en tonnes metriques) 

Matieres recuperees par collecte selective municipale 
Matieres recuperees par collecte commerciale et industrielle 

Residus verts recuperes et compostes 

Residus eiimines dans les incinerateurs municipaux^ 

Materiaux sees eiimines dans les lieux d'enfouissement'^ 

Autres dechets solides eiimines dans les lieux d'enfouissement 

Total des residus solides produits 

97 000 
1 456 000 

15 000 

413 000 

800 000 

4 438 000 

7 219 000 

Source : (Vlociifi6 cJ'apr6s un tableau de la Direction de la recuperation - recyclage du MENVIQ, 1 9 9 2 , non 
publie (27). 

1 Quanti tes de matieres recuperees de toutes provenances {municipalite, commerces, inst i tut ions et 
industr ies), pour fins de recyclage : 
Papier/carton 
Metaux ferreux 
Metaux non ferreux 

4 1 8 0 0 0 tonnes Verre 
9 6 0 0 0 0 tonnes Plastique 
104 0 0 0 tonnes Pneus 

TOTAL : 1 553 0 0 0 tonnes 

4 0 0 0 0 tonnes 
24 0 0 0 tonnes 
7 0 0 0 tonnes 

De facon generale, les quantites de matieres recuperees et stock6es chez les recuperateurs (verre, pneus, 
etc.} dans I 'attente de marche, n'ont pas et6 incluses. Les quantites recuperees pour fins de reemploi 
(bouteil les, barils, palettes de bois, pneus rechapes, etc.) ne sont pas incluses etant donne le manque 
d ' in format ions f iables. La quanti te r6elle de matieres recuperees et done de residus g6neres au Quebec 
est done superieure aux donnees presentees ici . 

Donnees representatives pour I'annee civile 1 9 9 0 , compiiees ^ I'aide d'enquetes aupres des proprietaires 
de lieux d 'enfouissement sanitaire (quantites eiiminees en 1990) et des recuperateurs et recycleurs du 
Quebec (quantites recuperees en 1991) . Les materiaux recuper6s par collecte selective municipale sont 
est imes ^ I'aide de donnees representatives des principaux programmes en place. Les donnees sont en 
tonnes metr iques et arrondies au millier de tonnes pr6s. 

Les dif ferences signif icatives avec les donnees d'aoOt 1 987 (840 0 0 0 tonnes recuperees sur 6 501 0 0 0 
tonnes generees) sont dues principalement d une reevaluation ^ la hausse des quanti tes de metaux 
recuperes (ajout de 593 0 0 0 tonnes), ^ une augmentat ion des quanti tes de papier/carton recuperes (ajout 
de 122 0 0 0 tonnes) et A une meilleure evaluation des quantites recuperees par col lecte selective 
municipale (voir annexe 2). 

Sans les cendres qui sont incluses dans les dechets eiimin6s dans les lieux d 'enfouissement sanitaire. 

Eiimines dans des depots de materiaux sees et certains lieux d 'enfouissement sanitaire. 
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Selon Morin, h partir de sources diverses, pres de 34,5 % de la masse des dechets est 

constituee de dechets domestiques ou residentiels, 30,8 % de dechets commerciaux et 

institutionnels, 20,7 % de dechets industriels et 14 % de dechets non caracterises (5). 

Au tableau suivant, la composition des dechets est presentee en huit grandes categories. 

Tableau 1.2 
La composition moyenne des dechets au Quebec 

selon le secteur de production (en pourcentage du poids humide) 

CATEGORIE 

Papiers/cartons 
Verres 
Metaux ferreux 
Metaux non ferreux 
Plastiques 
Pneus 
Putrescibles 
Non caracterise 

Total 

DOMESTIQUE 

28,0 
13,1 

7,2 
1,2 
9,6 
1,5 

27,2 
12,2 

100,0 

COMMERCIALE * 

41,5 
4,9 

21,9 
3,0 
5,6 

14,7 
8,3 

100,0 

INDUSTRIELLE 

13,7 
6,4 
6,3 
1,0 
1,6 
0,6 

11,3 
59,1 

100,0 

TOTALE 

25,3 
7,4 

10,5 
1,6 
5,4 
0,6 

17,8 
31 ,3 

100 ,0 

Source : Modif ie d'aprfes Morin, G. 1992 . Provenance, composition, destination et modes d'elimination des 
dechets domestiques au Quebec. Tableaux de donnees comptabilisees en 1 9 8 7 . 

* Les dechets institutionnels sont inclus. 

Ces donnees provenant de sources differentes, il faut etre prudent quant a leur interpretat ion. 

De plus, dans le tableau 1.2, on devrait egalement considerer les dechets de construct ion et 

d'excavation, qui dans certains cas peuvent etre relativement importants. Une etude de 

Serrener Consultation inc. realisee a Montreal au site du Centre de traitement et d'el imination 

des dechets (Carriere Miron) a reveie que les dechets de demolition etaient equivalents au tiers 

des dechets residentiels, et que la terre excavee aurait represente a elle seule les deux tiers 

de la masse des dechets residentiels(6). 

Notons que la production des dechets est en progression au Canada et au Quebec, a I'instar 

des autres pays occidentaux(7), bien qu'elle semble relativement stable dans certaines 
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regions. Cette tendance suit revolution generale des revenus et des habitudes de 

consommation des menages. 

La composition des dechets varie selon la taille des municipalites et les caracteristiques socio-

economiques locales; a titre d'exemple, on presente dans le tableau 1.3 quelques donnees 

recensees dans diverses municipalites quebecoises, qui mettent en evidence des variations 

locales de la composition des dechets. 

Tableau 1.3 
Composition des dichets domestiques par categorie 

selon differentes municipalites et agglomerations 
(en pourcentage) 

Categorie 

Papiers/cartons 

Verre 

Plastiques 

Metaux ferreux 

Metaux non-ferreux 

Bois 

Materiaux putrescibles 

Autres 

Munici
palite* 

26-30 

11 

11 

5,5 

1,2 

2,1-2,3 

30-31 

12-13 

Regie** 

31,9 

4,4 

7,3 

4,8 

— 

6,3 

27,2 

18,1 

Laval 

36,9 

4,3 

8,8 

5,9 

0,4 

3,6 

32,2 

7,9 

CUQ 

32,2 

7,5 

8,1 

6,0 

0,8 

2,4 

32,2 

10,7 

Mtl 

31,2 

6,1 

6,5 

3,7 

0,7 

2,3 

33,8 

15,6 

Sources : Bureau des dei6gues special, 1990; GRAIGE-UQAM, 1990; R6gie intermunicipale de gestion des 
dechets sur I'lle de Montreal. 

Mtl : Montreal 
CUQ : Communaute Urbaine de Quebec 
* Municipalite type avec une population de 20 000 d 60 000 habitants 
* * Regie intermunicipale de gestion des dechets sur I'lle de Montreal 

Ces grandes categories, qui repondent a un profil rapide de la production et de la composition 

des dechets, ne sont pas suffisamment precises pour eclairer la decision quant h ['adoption 

d'objectifs clairs de recuperation (10). 

13 



ETAT DE SITUATION 

Comme il a ete souligne precedemment, il faut done etablir un bilan plus precis. Des etudes 

de composit ion plus detailiees sont necessaires afin de mieux identifier le potentiel de 

recuperation et de valorisation des dechets d'une part, et le potentiel de risque d'autre part 

(4). 

Des etudes plus detailiees permettraient notamment d'identifier les dechets qui posent des 

problemes pour la sante, tels les dechets domestiques dangereux. 

1.1.3 Les dechets dangereux domestiques 

Les dechets dangereux les plus courants que Ton retrouve dans les dechets solides 

municipaux (de provenance domestique ou des petits producteurs industriels, commerciaux 

ou institutionnels) sont les huiles a moteur, les solvants, les peintures, les autres produits 

chimiques et liquides, les piles eiectriques et les batteries d'auto. 

Le tableau 1.4 enumere les produits domestiques courants qui doivent etre consideres comme 

dangereux. Les substances ainsi categorisees ont des proprietes toxiques, explosives ou 

corrosives capables de generer des effets nocifs sur I'environnement et la sante. 

Dans son rapport, la Commission Charbonneau estime de 0,5 a 1 % la proportion de dechets 

dangereux retrouves dans nos lieux d'enfouissement sanitaire (14). Cependant, les lieux 

d'enfouissement sanitaire plus anciens ont pu recevoir des quantites significatives de dechets 

dangereux de provenance industrielle, commerciale ou institutionnelle. Cela signifie qu 'un site 

comme le CTED (Carriere Miron) avec ses 34 millions de tonnes de dechets solides municipaux 

pourrait contenir de 1 70 0 0 0 a 340 0 0 0 tonnes de dechets dangereux. 

Les seules caracterisations quebecoises disponibles sont issues de campagnes de collecte par 

depot volontaire, qui collectent ce que les gens percoivent comme dangereux, soit les 

peintures, huiles ou solvants principalement. Ce type de donnees n'est pas representatif 

qualitativement de I'ensemble des dechets dangereux domestiques, ni bien sur 

quantitat ivement, puisque trop parcellaires. Une autre etude recente estime a 2,7 % la 

fraction des dechets solides municipaux qui serait des dechets dangereux de petits 

producteurs industriels, commerciaux ou institutionnels, dans une communaute industrielle 

albertaine (26). 
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Le tableau suivant enumere les residus domestiques qui devraient etre consideres comme 

dangereux et caracterises comme tels. 

Tableau 1.4 
Liste des produits domestiques dangereux habituels 

Dans la cuisine : 
Nettoyeurs (casseroles, vitres, fours, 
drains) 
Cires (planchers, meubles) 
Aerosols divers 
Insecticides 

Dans la salle de bain : 
Nettoyeurs (baignoire, ceramique. 
toi lette) 
Desinfectants 
Lotions, cremes 
Medicaments 

Dans I'atelier : 
Peintures (a I'huile, au latex) 
Apprets (bouche-pores, antirouille) 
Vernis 
Huiles 
Nettoyeurs 
Decapants 
Diluants 
Solvants 
Preservatifs pour le bois 
Colles 

Dans le garage : 
. Essence 
. Diesel 
. Antigel 
. Huiles (moteur, transmission, freins) 
. Liquide pour pare-brise 
. Cires 
. Batteries 

Dans le jardin : 
. Engrais 
. Herbicides 
. Insecticides 
. Fongicides 
. Raticides 
. Produits d'entretien pour la piscine 

Dans la maison en general : 
. Solvants pour nettoyage a sec 
. Naphtaline 
. Produits de developpement photographi-

que 
. Piles eiectriques 

Source : Adapte du Programme de collecte de dechets domestiques dangereux de la Ville de Mercier. Laidlaw. 
(1992). Non publi6. 

L'etude realisee par le projet pilote de Guelph en Ontario, donne une meilleure estimation des 

dechets dangereux domestiques. Cette etude est basee sur une caracterisation rigoureuse des 

dechets collectes de quelques 565 residences engagees a un tri a la source pour une collecte 

de type sec/humide. Malgre des demarches personnatisees de sensibilisation combinees a 

I'acces h un depot de dechets dangereux, la caracterisation a reveie que 16,5 % des 
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echantillons de dechets domestiques contenaient des ampoules eiectriques, 11,8 % des 

aerosols et 6,5 % des batteries. Par ailleurs, 1,3 % des dechets contenait des liquides 

chimiques ou nettoyants, 0,8 % contenait des solvants, 0,5 % des combustibles ou des huiles 

et 2,8 % des peintures, generalement sechees. Des medicaments ont ete retrouves dans 

2,8 % des echantillons. Au total , on a retrouve 0,3 % de la masse et 1,9 % du volume total 

en dechets dangereux, malgre la disponibilite d'un depot de dechets domestiques dangereux 

(16). On doit dire que le fait de considerer, par exemple, les ampoules eiectriques comme 

dechets domestiques dangereux pour des raisons de securite rend difficile I ' interpretation des 

donnees quantitatives de ce rapport. D'autre part, il s'agissait d'un quartier str ictement 

residentiel sans les commerces et institutions qui sont des petits producteurs tres signif icatifs 

de dechets dangereux susceptibles de se retrouver dans les LES. 

Quoiqu'il en soit, une portion des dechets solides municipaux sont des dechets dangereux. 

A moins de traitement d'elimination ou de stabilisation specifique, il est clair que les dechets 

solides municipaux dangereux se retrouvent dans un centre d'el imination, en posit ion de 

pouvoir exprimer leur potentiel dangereux. Volatilises, decomposes en sous-produits ou 

lixiviant directement, ils sont une cause evidente de pollution environnementale lors de leur 

elimination. 

De nombreuses questions demeurent sans reponse concernant la quanti te, la nature et le 

devenir de ces dechets domestiques dangereux. Les bois traites, les ampoules eiectriques, 

les recouvrements asphaltes de toiture, les cannettes sous pression et tous les contenants 

meme vides de matieres dangereuses doivent-ils etre classifies comme dangereux? Quel serait 

alors leur traitement? De toute facon, la demarche d'intervention devra debuter par un tri et 

une caracterisation rigoureux (12-13), d'autant plus necessaires que leurs couts de collecte 

et d'elimination sont en general trds eieves. 

1.2 Composantes psychosociales de la gestion des dechets 

Bien qu'i ls soient les principaux producteurs des dechets domestiques, les citoyens sont 

encore trop peu consultes quant a la gestion et k l 'elimination finale des dechets. Pourtant, 

depuis quelques annees, des groupes de citoyens se sont formes un peu partout au Quebec 

afin de faire valoir la pertinence de leur intervention et de leur opinion en matidre de gestion 

des dechets. Ces groupes sont en general nes de situations confl ictuelles associees h la 

presente gestion des dechets ou encore h des decisions d' implantat ion de nouvelles 
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technologies de gestion de dechets : nouveaux incinerateurs, utilisation des dechets comme 

combustible en milieu industriel, agrandissement, modification ou creation de lieux 

d'enfouissement. Quelles sont les raisons de ces prises de position? 

1.2.1 Le phenomene «Pas dans ma cour» 

Au cours des quinze dernieres annees, une conscience environnementale s'est progressive-

ment developpee dans la population. La couverture de plus en plus importante faite par les 

medias de toutes les situations et catastrophes a caractere environnemental a travers le 

monde a beaucoup contribue a cette prise de conscience de I'importance d'un environnement 

sain. 

On retrouve plusieurs definitions differentes du PDMC. Sauriol le decrit de la facon suivante : 

«... un phenomene bien reel qui cristallise les peurs et les apprehensions des gens face a une 

deterioration anticipee de leur qualite de vie... C'est un reflexe de defense tout a fait legitime 

face a un projet qui est percu comme une agression» (17). 

Le PDMC est quelquefois etiquete comme syndrome, ce qui lui donne une connotation 

pejorative regrettable, puisqu'il s'agit simplement d'un probleme d'acceptabilite sociale d'un 

projet par les citoyens concernes. 

Ce phenomene est la reaction negative d'un individu ou d'une collectivite face a I'implantation 

d'equipements ou de services; cette reaction est une reponse a la perception de la situation 

par les indlvidus et se base sur plusieurs sentiments, en particulier (18-19) : 

un sentiment d'injustlce sociale quand une communaute doit assumer les 

responsabilites d'une autre communaute, tel l'enfouissement de dechets provenant 

d'une autre region; 

un sentiment de devalorisation et d'humiliation : impression d'etre la «poubelle» du 

Quebec; 
un sentiment de crainte et d'inquietude base sur un manque d'information complete 

ou credible; 
un sentiment de non confiance envers les administrations, qu'elles soient publiques, 

privees ou qu'il s'agisse d'eius; 

un sentiment de crainte face a la possibilite de perte de valeurs immobilieres et de 

ralentissement du developpement de la communaute; 
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un sentiment d'opposition face a des erreurs d'amenagement du territoire, face a des 

techniques connues comme non securitaires ou encore face a I ' imposition, de facon 

autoritaire, d'une situation; 

enfin, le PDMC peut aussi naitre d'un sentiment d'opportunisme ou de partisanerie 

politique. Par exemple, pour gagner des elections ou pour forcer la mise en place d'un 

autre mode de gestion des dechets. 

En fait , le phenomene PDMC repose essentiellement sur la perception du risque. II devient 

done important de comprendre les facteurs qui influencent la perception du risque (18-19). 

1.2.2 Les determinants de la perception du risque 

Si, comme on I'a vu precedemment, le PDMC est issu de sentiments et de perceptions, 

certaines caracteristiques propres aux situations font en sorte que le risque sera percu comme 

plus grand et, par consequent, produit plus d'anxiete dans la population. II est interessant de 

noter que, plus les caracteristiques reunies sont nombreuses, plus la reaction anticipee sera 

grande. Les principales caracteristiques a considerer, pour prevoir le niveau d'anxiete et de 

reaction des populations, sont les suivantes (20-21-22-23) : 

le risque est d'origine artificielle plutot que d'origlne naturelte; 

le risque est involontaire, impose par un tiers. II n'y a en general aucune part icipation 

des citoyens au choix des sites et des technologies; 

la communaute n'a aucun controle sur le risque qui lui est impose (ex. : compagnie 

privee); 

la repartition des risques et des benefices est injuste ou inequitable (benefices dans une 

region, risques dans une autre); 

les risques sont percus comme plus grands que les benefices; 

l 'exposltion au risque n'est pas detectable (ex. : polluants de I'air, radiations); 

le risque n'est pas familier (par opposition ^ ceux dont on a conscience de longue 

date); 

la source qui engendre le risque (le promoteur) est consideree comme non fiable 

(negligences anterieures, appat du gain, desir de performance financiere); 

I'organisme responsable de la surveillance de la situation a risque a une reputation ou 

une histoire de laisser-faire; 
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les problemes de sante qui peuvent etre occasionnes sont severes (cancers, malforma

tions); 

les experts sont en desaccord quant au niveau de risque; 

il existe des objections ethiques ou morales. 

1.2.3 Etat de la situation actuelle 

La majorite des caracteristiques qui viennent d'etre enumerees s'appliquent a la situation 

actuelle de la gestion des dechets. En effet, il s'agit d'un risque dont I'origine est artificielle 

puisque les dechets sont produits par I'homme et que leur elimination suppose I'utilisation de 

technologies. Les risques occasionnes par les lieux d'elimination sont imposes aux citoyens, 

puisqu'en general ceux-ci ne sont pas impliques dans le choix des sites ou des technologies. 

Le phenomene, frequemment rencontre, d'exportation des dechets rend la situation injuste 

lorsque les dechets produits dans une region sont eiimines dans une autre. L'injustice est 

encore plus criante si les benefices de la transaction vont a une entreprise privee alors que les 

risques sont encourus par toute la communaute. 

Les donnees d'operation des entreprises privees sont confidentielles et il est tres difficile pour 

la population d'obtenir des informations completes sur la gestion des lieux d'elimination, sur 

leurs emissions dans I'air, dans les sols et dans I'eau. De plus la source qui engendre le risque 

est presque toujours consideree comme non fiable a cause des antecedents historiques peu 

reluisants de la gestion des dechets un peu partout au Quebec. Enfin, i'Etat et ses organismes 

qui sont responsables de la surveillance de la situation a risque ont perdu la confiance de la 

population et ne disposeraient pas des ressources humaines et financieres a la hauteur de leur 

responsabilite (24). 

Quant aux polluants qui sont produits par les differentes techniques de gestion, ils sont 

difficiles a detecter dans I'environnement, leur taux d'emission est souvent mal connu et, de 

plus, les differences d'opinion entre les experts quant aux risques pour la sante sont 

nombreuses. A cette situation s'ajoute le fait qu'un bon nombre des substances identifiees 

dans les emissions ne sont pas inoffensives (cancerigenes, mutagenes etc.), et sont percues 

par les citoyens comme tres dangereuses pour la sante. 

Enfin une nouvelle dimension tres importante s'ajoute maintenant quand on parle de gestion 

des dechets : il s'agit de la dimension ethique et sociale. Au cours des dernieres annees, la 
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conservation des ressources, la protection de I'environnement et le developpement durable 

sont devenus des valeurs de plus en plus importantes pour notre societe. Dans cette optique, 

l'elimination pure et simple des dechets devient de moins en moins acceptable et les 

alternatives de gestion deviennent des voies priviiegiees de gestion des dechets. Cette 

modification dans les valeurs se manifeste ^ deux niveaux : chez les citoyens et chez les eius 

municipaux. Considerons d'abord I'attitude des citoyens. Selon une etude realisee par la Ville 

de Montreal en 1990, 91 % des citoyens interroges etaient prets a modifier leur facon de 

gerer leurs dechets et ^ les trier a chaque semaine, 89 % etaient en faveur de rendre cette 

mesure obligatoire et, chose encore plus significative, 57 % des personnes interrogees etaient 

pretes a debourser un montant suppiementaire pour implanter une collecte selective. II est 

a noter que ceux qui ont repondu non aux frais suppiementaires appartenaient en general a 

des groupes moins bien nantis, comme les personnes agees et les milieux socio-economiques 

defavorises (25). 

Cette modification de I'attitude de la population en ce qui a trait a la gestion des dechets se 

reflete aussi au niveau des municipalites du Quebec puisque plus de 500 d'entre elles ont 

implante une collecte selective. Les dechets d'autrefois sont de plus en plus consideres 

comme des ressources. 

Toutes ces considerations nous ramenent a une meme conclusion. Les populations 

questionnent de plus en plus les decisions portant sur la gestion des dechets domestiques. 

Une bonne facon d'eviter les impacts sociaux et les tensions quelquefois violentes qui se 

preparent est d'impliquer, des le debut, la population dans les prises de decisions concernant 

la gestion des dechets, mais surtout d'offrir les controles et les garanties caracteristiques 

d'une saine gestion. 

1.3 Conclusion 

Notre societe genere beaucoup de rebuts de consommation et cette production de dechets 

continue globalement de s'accroitre. Encore aujourd'hui 90 % des dechets solides municipaux 

sont enfouis, a I'echelle provinciale. Un maigre 2 % est recupere et le reste est incinere. Le 

recyclage est essentiellement le fait des industries et commerces, et ces matieres secondaires 

n'entrent jamais dans le flux municipal de dechets. 
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Les etudes de caracterisation existantes des dechets solides municipaux peuvent etre 

considerees comme des estimations valables des quelques categories etudiees. Le manque 

de precision de la categorisation et des methodologies variables d'echantillonnage limitent 

cependant la comparaison entre les etudes. Ces etudes ne peuvent que difficilement servir 

^ estimer le potentiel reel de recuperation ou a evaluer les impacts potentiels pour la sante de 

la population. La composition des dechets variant considerablement selon les municipalites, 

des etudes de caracterisation plus detailiees sont necessaires k la planification de programmes 

de gestion integree. 

Le public est tres sensibilise aux nuisances que constitue la proximite d'un centre de 

traitement des dechets. Cette conscientisation est devenue, au fil des ans, un des ecueils 

importants de la prise de decision concernant la gestion des dechets. 

Seules la transparence de information par les organismes responsables et la participation du 

public payeur de taxes au processus decisionnel de gestion des dechets semblent pouvoir 

contrer les impacts sociaux associes au PDMC. 

Apres ce survol des donnees et etudes disponibles, nous passons au volet des risques pour 

la sante publique relies a la gestion de ces dechets, dans les chapitres 2, 3 et 4. 
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L'incineration et la sante publique 





INCINERATION 

L'incineration n'a pas tres bonne presse, au Quebec, mais presente I'avantage d'avoir ete tres 

etudiee scientifiquement. Bien qu'encore controverses, meme dans les milieux scientifiques, 

certains principes peuvent guider les decisions. 

La litterature sur la nature, les quantites et le devenir des emissions atmospheriques de 

l'incineration est extremement abondante et il s'agit certainement du mode de gestion des 

dechets le mieux connu, probablement parce que plus visible que la technique 

d'enfouissement. 

II est hors de question de voutoir faire un resume exhaustif de la litterature toxicologique ou 

epidemiologique existante et notre expertise sera plutot employee k en extraire, pour le 

lecteur, les problemes dominants et les faits ou opinions scientifiques qui font consensus, a 

tout le moins dans le milieu quebecois de la sante publique. 

Le lecteur curieux pourra aisement approfondir les faits que nous retenons, a partir de la 

bibliographie et d'une foule d'autres sources non citees mais facilement disponibles. 

2.1 Bilan de la situation actuelle 

Au Quebec, selon le MENVIQ, de 516 000 a 560 000 tonnes de dechets solides ont ete 

incineres en 1990 (tableau 1.1), sur une production totale de dechets de 7 219 000 tonnes. 

Compte tenu des cendres ainsi produites (de 25 k 30 % du poids), il s'agit d'une elimination 

d'environ 413 000 tonnes. 

L'incinerateur des Carrieres (Montreal), ceux de la Communaute urbaine de Quebec (CUQ) et 

de St-David brulent des dechets municipaux solides. Les autres incinerateurs en fonction au 

Quebec ne traitent pas des dechets solides municipaux, mais plutot des dechets dangereux, 

biomedicaux et des boues d'usine d'epuration. Des projets de nouveaux incinerateurs sont 

regulierement discutes un peu partout dans la province. 

Au Quebec l'incineration des dechets solides domestiques prenait done charge, en 1990, 

d'environ 10 % des dechets solides. A titre de comparaison, le Japon brule de 43 a 53 % de 

ses dechets, I'ex-Allemagne de I'Ouest, 27 % et les Etats-Unis, 15 % (2). Partout en 

Occident, on favorise l'incineration comme mode de gestion des dechets solides municipaux. 

Cependant, la Californie, I'Ontario, le Danemark, et recemment la Hollande, ont mis en place 

un moratoire sur le developpement de nouveaux projets. 
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Outre le principe de fonctionnement par combustion, chaque incinerateur a des caracterist i

ques qui lui sont propres selon le type de four. Pour le traitement des dechets domestiques 

de masse, sans tr i , tel que pratique en general actuellement, le four rotatif est le plus courant. 

II s'accompagne d'un systeme de combustion d'appoint pour eiever la temperature au besoin, 

d'une chambre de combustion secondaire des gaz de combustion et d 'un systeme de f i l tration 

tres variable en fonction de I'age de l'incinerateur et des caracteristiques d'emissions 

atmospheriques recherchees. 

Le monde de la sante publique s'interesse a tous les contaminants emis par les incinerateurs 

qui pourraient eventuellement affecter la sante : les emissions atmospheriques, les cendres 

volantes captees par le systeme d'epuration et les residus de traitement des gaz. Les cendres 

de grille, bien que moins polluantes, demeurent importantes par leur quanti te. 

Contrairement a l'enfouissement, il est relativement facile de mesurer et de controler les 

emissions d'incineration, a I'exception des pertes fugitives de matieres dangereuses sur le site 

pendant la manutention et I'entreposage qui precedent l ' incineration. 

2.2 Les emissions atmospheriques 

La combustion complete des composes organiques, caracterises par leur atome de carbone, 

devrait theoriquement ne produire que du bioxyde de carbone (CO^) et de I'eau qui seraient 

rejetes dans I'atmosphere. Chaque tonne de dechets domestiques incineres produit environ 

5 0 0 0 m^ de gaz de combustion dont le CO2 et I'eau representent 99 % du volume sous forme 

de vapeurs. 

Si ces composes peuvent contribuer k I'effet de serre, les quantites totales emises par 

l' incineration demeurent marginales comparativement aux emissions provenant des activites 

economiques et des sources naturelles. En fait, les contaminants probiematiques se 

retrouvent dans le 1 % de composes presents a I'etat de trace et sont quant i tat ivement non 

negligeables compte tenu de la capacite des incinerateurs. 

2.2.1 Caracterisation 

Parmi les composes polluants emis par l'incineration les plus abondants dans ce 1 %, on 

retrouve les oxydes d'azote (NO,), le dioxyde de soufre (SO^), le monoxyde de carbone (CO), 

les acides chlorhydrique et sulfurique, et les hydrocarbures tels les chlorobenzenes. Enfin les 
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poussieres combinent tant les metaux (tels le plomb, le cadmium, le zinc, le chrome) que les 

hydrocarbures aromatiques polychlores (HAP), et bien sur les BPC, dioxines et furannes (5). 

Les etudes de caracterisation des emissions atmospheriques d'incinerateurs sont particuliere

ment abondantes dans la litterature. Beaucoup d'incinerateurs existants, du moins en 

Occident, ont fait I'objet d'etudes repetees selon revolution des technologies et des normes 

d'emissions dans le temps. 

Si les quantites emises varient considerablement selon la nature des dechets et leur humidite, 

et selon I'age, le type d'incinerateur, son mode d'operation, le facteur le plus important 

demeure le systeme d'epuration des fumees de combustion. 

La nature des polluants emis est assez constante. Le tableau 2.1 indique les ordres de 

grandeur des quantites emises par les incinerateurs sans dispositif d'antipollution, en 

comparaison avec les lignes directrices emises par le Conseil Canadien des Ministres de 

I'Environnement (CCME) auxquelles a adhere le MENVIQ (6). 
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Tableau 2.1 
Lignes directrices etablies par le Conseil canadien des ministres de TEnvironnement 

pour les emissions de quatre contaminants a la cheminee des incinerateurs : 
chlorure d'hydrogene, monoxyde de carbone, dioxines et furannes totaux 

et particules en suspension 

Contaminant 

Chlorure d'hydrogene (HCl) 

Monoxyde de carbone (CO) 

Concentrations totales de 
dioxines et de furannes"* 

Particules en suspension 

Lignes directrices actuelles * 

Concentrations^ 

75mg/m^ (50 
ppmvs) ou 
elimination a 
90 % ' 

57mg/m^ (50 
ppm-vs)"^ 

0,5 ng/m^ 

20 mg/m^ 

Methode de 
surveillance 

Continue, sur une 
moyenne courante 
de 24 heures 

Continue, sur un 
moyenne courante 
de 24 heures 

Tel que precise 
par I'organisme de 
reglementation 
responsable 

Tel que precise 
par I'organisme de 
reglementation 
responsable 

Incinerateur 
desuet sans 

dispositif 
antipollution^ 

4 3 0 ppmvs 

1 50 ppmvs 

2 5 0 ng/m^ 

6 300 mg/m^ 

Source : Gouvernement du Canada. 
Ot tawa. Chap. 25 : 2 1 . 

1 9 9 1 . Le plan vert du Canada. L'^tat de I'environnement au Canada. 

ppmvs = 
mg/m^ = 
ng/m^ = 

parties par million en volume sec 
mill igrammes par metre cube 
nanogrammes par metre cube 

toutes les mesures (volume sec excepte) portent sur les gaz de combust ion k une temperature de 2 5 ° et a 
une pression de 101,3 kPa. 
la moins restrictive de ces exigences seulement. 
les systemes de combustibles derives des dechets devraient maintenir une limite de 1 14mg/m^ (1 GO ppmvs). 
mesurees sous forme de facteurs internationaux d'equivalence de la toxici te d'apres des essais relatifs ^ des 
isomeres (types) donnes des dioxines et des furannes. 

Les lignes directrices emanent du Conseil canadien des ministres de I'Environnement, 1 9 8 9 b Certaines 
provinces peuvent s'en servir comme base de reference pour leurs reglements. Ces emissions reduites sont 
considerees sans danger. Elles sont possibles lorsque les incinerateurs sont 6quipes de disposit i fs antipol lut ion 
(depoussiereurs h couche fi l trante par voie sfeche), que les conditions de combust ion sont bonnes (melange 
approprie de dechets combustibles) et que i'oxygene represente 11 % du melange. Les concentrat ions emises 
par un incinerateur sans dispositif antipollution sont fournies h t i tre de comparaison. 
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On constate que I'application des lignes directrices reduit considerablement les emissions 

atmospheriques des contaminants les plus dangereux pour I'environnement et la sante, mais 

aussi d'autres contaminants cites au tableau 2.2. 

Tableau 2.2 
Emissions prevues de 11 contaminants (pour lesquels aucune ligne directrice 

n'a ete etablie quant aux emissions a Tincinerateur) 
provenant d'incinerateurs exploites conformement aux lignes directrices 

du Conseil canadien des ministres de I'Environnement (CCME) 
pour les quatre contaminants indiques au tableau 2.1 

Les concentrations a la cheminee d'un incinerateur sans dispositif antipollution 
sont fournies a titre de comparaison. 

Contaminant 

Dioxyde de soufre 

Oxydes d'azote (NO^ a 
I'etat de NO2) 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycl iques (HAP) 

BPC 

Pentachlorophenol 

Polychlorobenzene 

Plomb 

Cadmium 

Mercure 

Arsenic 

Chrome 

Amissions" types prevues 
d'un incinerateur conforme 
aux criteres du CCME 

260 mg/m^ (100 ppmvs) 

4 0 0 mg/m^ (210 ppmvs) 

5 //g/m^ 

1 /vg/m^ 

1 /yg/m^ 

1 /yg/m^ 

50 //g/m^ 

100/yg/m^ 

200 //g/m^ 

1 //g/m^ 

10 / /g /m^ 

^missions^ d'un incinera
teur desuet sans dispositif 
antipollution 

260 mg/m^ (100 ppmvs) 

4 0 0 mg/m^ (210 ppmvs) 

70 pglvn^ 

3 /yg/m^ 

2,7/yg/m^ 

1 2 /yg/m' 

34 0 0 0 pQlm^ 

1 500 / /g /m^ 

3 2 0 /yg/m^ 

130 /yg/m^ 

2 0 0 0 )yg/m^ 

Source : 

ppmvs = 
mg/m^ = 
/yg/m^ = 
a : 

Gouvernement du Canada. 1991. Le plan vert du Canada. L'Stat de i'environnement au Canada. 
Ottawa. Chap. 25: 2 1 . 
parties par million en volume sec 
milligrammes par metre cube 
microgramme par metre cube 

Toutes les mesures portent sur les gaz de combustion d une temperature de 25°C et i 101,3 kPa. 

Les lignes directrices emanent du Conseil canadien des ministres de I'Environnement, 1 989b. Certaines provinces 
peuvent s'en servir comme base de reference pour leurs reglements. Les autres donnees proviennent du Bureau 
de la gestion des dechets, Environnement Canada. 
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Dans ces etudes, les mesures portent sur les emissions d'incinerateurs de dechets solides 

municipaux. Or les incinerateurs de dechets dangereux, plus severement controles, obtiennent 

des resultats largement superieurs en termes de controle des emissions. Par exemple d'apres 

Oppelt, les emissions des dibenzodioxines polychlorees (PCDD) et des dibenzofurannes 

polychlores (PCDF), sont de I'ordre de trois a mille fois moins eievees pour les incinerateurs 

de dechets dangereux que pour les 22 incinerateurs de dechets domestiques consideres, alors 

que les emissions de metaux sont comparables (8). C'est dire que les controles techniques 

disponibles peuvent depasser les lignes directrices du CCME pour les incinerateurs de dechets 

domestiques, et encore plus les normes quebecoises, moins recentes, qui f igurent a 

I'annexe 6. 

2.2.2 Toxicite des emissions atmospheriques 

Selon les sources consultees (3-4-5-8-9), il semble y avoir un consensus pour affirmer que les 

dioxines et furannes constituent les substances les plus dangereuses emises lors de 

l'incineration des dechets solides municipaux. 

Les dioxines (PCDD) et les furannes (PCDF) ferment une famille de quelques 2 1 0 composes 

organochlores parmi lesquels se retrouvent les toxiques les plus puissants connus, notamment 

le 2,3,7,8 TCDD. Sa toxicite aigue est telle que des concentrations de 4 0 parties par 

quadrillon, soit I'equivalent d'un de k coudre dans 50 0 0 0 piscines olymplques, est letale pour 

la truite (7). Par souci de simplification le 2,3,7,8 TCDD, dix fois plus toxique que le 2 ,3 ,7 ,8 , 

TCDF par exemple, est devenu I'etalon toxique de la famille, et on comptabil ise la toxici te 

globale en equivalent TCDD. 

Comme les BPC auxquels ils sont d'ailleurs souvent associes, les dioxines et furannes sont 

diff ici lement biodegradables, avec en consequence une demi-vie prolongee. Ils se concentrent 

dans les graisses des organismes vivants et sont bioaccumuables tout au long de la chaine 

alimentaire, Le phenomene de bio-amplification se repercute au sommet de cette chaTne et 

les mammiferes les plus carnivores, les plus gros et de plus longue vie sont les plus 

contamines; parmi ceux-ci figure I'homme mais aussi tous les predateurs des especes les plus 

exposees, notamment des poissons de zones contaminees par des rejets industriels. 

Les effets teratogenes et mutagenes des dioxines ont ete observes chez des oiseaux 

piscivores, pouvant annuler compietement la reproduction de certaines colonies (7). Ils sont 

les cancerigenes les plus puissants connus chez I'animal. Ils sont probablement cancerigenes 
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chez I'humain et classes B (cancerigene humain probable) selon la classification de I'EPA pour 

le potentiel cancerigene des produits. Aux doses d'exposition courantes, la cancerogenicite 

est le seul effet evaluable scientifiquement. Les expositions les plus eievees, accidentelles et 

aigues ou professionnelles en general, peuvent causer une forme d'affection dermatologique, 

le chloracne, et une atteinte hepatique. Par ailleurs, ils seront excretes dans le lait maternel, 

exposant ainsi les nourrissons, population vulnerable, a leurs effets toxiques. 

Bien que peut-etre moins inquietants, les effets des autres contaminants des emissions 

atmospheriques de l'incineration n'en sont pas moins reels. Le cadmium, egalement 

cancerigene, s'echappe en concentration significative et peut etre absorbe par voie respiratoire 

et contaminer les aliments et I'eau de consommation, comme les autres metaux. Le cadmium, 

identifie comme le polluant le plus important de l'incineration de dechets dangereux (8-10) est 

aussi present dans les emissions d'incinerateurs de dechets solides municipaux. D'apres 

Levine, dans deux etudes d'evaluation de risque sur 2 1 , le risque cancerigene a depasse le 

seuil critique d'exces de cancer de un sur un million (27). Les dioxydes d'azote, les dioxydes 

de soufre et I'acide chlorhydrique sont des irritants respiratoires qui contribuent aux depots 

acides et a leur cortege d'effets. Les composes organiques volatils (COV) contribuent a la 

destruction de la couche d'ozone. 

Les quantites totales de contaminants emises par l'incineration demeurent marginales par 

rapport aux sources associees a I'activite economique et aux sources naturelles. D'apres 

Statistique Canada, au Quebec en 1985, les emissions de l'incineration representaient 6 600 

tonnes de poussieres sur 310 000 tonnes totales emises par I'activite economique (2 %), 

I'oxyde d'azote 1 900 tonnes sur 240 000 tonnes (1 %), le monoxyde de carbone 78 000 

tonnes sur 2 millions (4 %), tous les hydrocarbures 1 5 000 tonnes sur 400 000 tonnes (4 %) 

et les COV 7 600 tonnes sur 360 000 tonnes (2 %) (25). Travis estime que les 130 

incinerateurs de dechets solides municipaux americains seraient responsables de 1 a 4 % des 

emissions totales americaines de dioxines et furannes (en equivalent TCDD), loin derriere le 

transport, source la plus importante identifiee avec 13 % des emissions totales (9). 

Si tous les dechets etaient incineres, les emissions seraient multipliees par un facteur de dix 

environ; l'incineration deviendrait une source dominante pour plusieurs de ces contaminants 

et une des premieres pour les dioxines et furannes. C'est une des raisons pour lesquelles il 

importe de diminuer le recours a l'incineration des dechets solides municipaux. 

2.2.3 L'exposltion de la population 

- 33 



INCINERATION 

En raison de leurs caracteristiques propres, les dioxines et furannes sont identifies comme les 

contaminants toxiques de l'incineration les plus dommageables pour la sante; ils ont fait I'objet 

de nombreuses recherches. Ces etudes ont evalue la dispersion des contaminants a partir de 

la cheminee, selon les conditions climatiques qui prevalent, de sorte que maintenant des 

modeles mathematiques peuvent estimer de facon fiable les concentrations auxquelles seront 

exposees les populations environnantes d'un incinerateur donne. On peut meme estimer les 

doses absorbees par une population s'approvisionnant exclusivement de legumes de leur 

potager durant leur vie entiere, ou de produits carnes d'elevage ou des eaux de surface locales 

(9). 

Les etudes d'evaluation de risque visent k etablir les predictions d' impacts sur la sante. Dans 

les faits, on cherche a estimer le nombre de cancers attribuables a I'exposition aux emissions 

atmospheriques d'un incinerateur donne, si 100 0 0 0 ou un million d'individus y etaient 

exposes de facon continue pendant toute leur vie (70 ans). 

On estime que I'apport atmospherique en dioxines et furannes du a un incinerateur respectant 

les normes d'emission ou les recommandations du CCME represente environ 5 % de 

I'absorption totale a vie d'un individu expose de facon maximale, le reste provenant 

essentiellement de source alimentaire. 

Le pire scenario d'exposit ion, a savoir le cas d'un individu expose la vie durant (c'est-^-dire 

une periode de 70 ans) aux retombees maximales d'un incinerateur repondant aux normes, 

et ne consommant que des legumes du potager, aurait pour effet d'augmenter de 20 % 

seulement le total de dioxines et furannes absorbes pendant sa vie. 

2 .2 .4 Les risques a la sante 

Les evaluations de risque rapportees par les etudes serieuses concluent k des risques tres 

faibles de cancer, le plus souvent non significatifs, c'est-^-dire sous le niveau de un cas de 

cancer sur un million d'individus exposes a vie. 

De son cote, l'etude du DSC Maisonneuve-Rosemont portant sur les emissions de l' incinera

teur des Carrieres, le plus gros incinerateur quebecois situe en plein coeur de Montreal, permet 

de se faire une idee des impacts dus k l ' incineration au Quebec. L'etude conclut que la 

combustion controiee des dechets municipaux presente certains avantages, mais qu'elle 

liberera des substances auparavant maintenues dans un etat inerte dans les dechets, 
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entramera la formation de nouveaux polluants liberes dans I'air ou dans les cendres, et 

entrainera la destruction definitive de quantites considerables de ressources naturelles 

renouvelables ou non (3). 

Les estimations du risque pour la sante des populations exposees aux polluants emis par les 

incinerateurs modernes (et meme par certains plus vieux tel l'incinerateur des Carrieres) 

indiquent que ce risque est relativement faible lorsque compare a celui que cette meme 

population court en etant exposee aux memes polluants par I'intermediaire d'autres sources, 

notamment par I'alimentation. En effet, 95 % de I'exposition quotidienne aux dioxines, 

furannes, BPC, HAP et metaux comme le plomb et le mercure provient des aliments ou de la 

cigarette (3-8-9). Cependant, la presence de ces contaminants dans les aliments origine de 

I'activite humaine, dont fait partie l'incineration. 

Friege pretend que le contenu en PCDF et PCDD des dechets domestiques varie de 7,8 a 

50 ng/kg; un incinerateur moderne, avec une emission de 3 ^ 6 ng/m^ n'en libererait pas plus 

que le contenu meme des dechets (26). Cependant, la charge des dioxines et furannes dans 

les cendres ne semble pas comptabilisee dans ce calcul. II est en general reconnu que les 

incinerateurs de dechets solides municipaux sont des producteurs nets de ces contaminants, 

ce qui ne sera pas necessairement le cas pour un incinerateur de dechets dangereux brulant 

des dioxines, par exemple. 

Les impacts a la sante des autres contaminants atmospheriques de l'incineration sont tres peu 

etudies. On ne peut exclure par exemple que les concentrations des gaz acides, notamment 

dans certaines situations climatiques particulieres comme I'inversion thermique, puissent 

affecter la fonction respiratoire d'individus vulnerables ou hypersensibles. Les etudes 

epidemiologiques de ces effets non specifiques sont tres onereuses et difficilement 

concluantes sur le lien de causalite; neanmoins ces effets sont biologiquement plausibles. 

Le cadmium retrouve dans les poussieres d'incineration serait cancerigene; on estime qu'il est 

le risque cancerigene dominant de l'incineration des dechets dangereux, puisque les dioxines 

et furannes sont beaucoup mieux detruits par la technique d'incineration de dechets 

dangereux que par celle de dechets solides municipaux. 

Le plomb est de mieux en mieux connu pour ses effets sur le developpement psychomoteur 

des enfants, meme a tres faible niveau d'exposition. Cependant I'apport de plomb du aux 

retombees atmospheriques, meme pour les pires cas evalues d'exposition aux fumees de 

l'incineration, demeure marginal lorsque compare a I'apport de source alimentaire. 
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Selon Carrier et Travis, il serait sage de s'abstenir de mettre en circulation inuti lement des 

substances dangereuses bio-accumulables et peu ou pas biodegradables, ou a tout le moins 

de ne pas depasser la capacite de la nature de les inactiver dans le temps, pour eviter d'elever 

la charge environnementale globale (9-11). La sante publique ne peut que souscrire a cette 

opinion en raison des risques potentiels reels des emissions atmospheriques de l ' incineration 

des dechets solides municipaux sur la sante de la population exposee. Enfin, une information 

objective la plus complete possible sur les risques connus d'atteinte a leur sante devrait etre 

systematiquement rendue disponible aux communautes exposees a l ' incineration de dechets. 

2.3 Les cendres 

La gestion des cendres d'incineration, particulierement leur enfouissement, suscite des 

inquietudes chez la population en raison de preoccupations de sante, auxquelles s'ajoute le 

souci de preservation de la qualite de I'environnement et de la qualite de vie. Ces 

preoccupations sont justifiees puisque Ton salt qu'une partie des cendres s'apparentent, par 

leur contenu en contaminants, k des dechets dangereux. Ces dechets doivent done etre geres 

de la facon la plus adequate possible. 

2.3.1 Caracterisation 

Les cendres sont produites par le processus de combustion et de recuperation des particules 

et contaminants lors de l'incineration des dechets (12). On compte deux types de cendres 

qui different par leurs contenus et leurs proprietes (13). 

Les cendres de grille (aussi nommees cendres de fond ou machefers) sont les principaux 

residus issus de la combustion des dechets. Ces cendres constituent generalement de 80 et 

a 90 % des cendres produites par l' incineration. Les cendres de grille se composent de 

grosses et lourdes particules imbruiees et de divers debris metall iques, de verre et plastique 

fondu, plus ou moins grossiers. Ces cendres sont physiquement stables, peu solubles et 

possedent un fort pouvoir tampon. Leur pH est alcalin. Elles contiennent des metaux sous 

une forme generalement peu lixiviable et ne contiennent pas ou tres peu de dioxines et de 

furannes (7,12,14). 

Les cendres volantes sont des residus d'incineration disperses avec les eff luents gazeux. Ce 

sont de fines et legeres particules captees par les systemes d'epuration des fumees. Les 
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cendres volantes sont beaucoup plus solubles que les cendres de grille. Elles contiennent 

davantage de composes organiques insolubles (dioxines, furannes, HAP, BPC); ceux-ci ne 

lixivient generalement pas aux tests de laboratoire. Les metaux contenus dans les cendres 

volantes sont generalement sous une forme disponible a la lixiviation : le plomb et le zinc se 

retrouvent en tres fortes concentrations dans le lixiviat des cendres volantes. 

L'incinerateur de la Communaute urbaine de Quebec (CUQ) qui fut etudie (12) produit 

egalement des chaux usees, une sorte de cendres volantes. Elles proviennent de I'injection 

dans les effluents gazeux de chaux pour neutraliser les gaz acides. Les chaux sont ensuite 

captees par les depoussiereurs k manches. Les chaux usees sont tres contaminees en 

composes organiques et en metaux. La concentration des lixiviats en contaminants y est tres 

eievee. 

En considerant les normes de lixiviation du Reglement sur les dechets dangereux, on pourrait 

techniquement deduire que les cendres volantes sont des dechets dangereux. Par centre, le 

Reglement sur les dechets solides definit les residus d'incineration comme des dechets solides. 

II faut done retenir que, pris independamment, les deux types de cendres ont des proprietes 

relativement differentes. Les cendres de grille sont tres importantes en terme de quantite par 

rapport aux autres, mais les contaminants qu'elles contiennent sont plutot stables. Les 

cendres volantes sont davantage contaminees et les contaminants sont beaucoup plus 

solubles dans I'eau. Cependant, lorsque les cendres volantes et les cendres de grille sont 

melangees, I'ensemble presente generalement les proprietes des cendres de grille, notamment 

des lixiviats peu contamines. 
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Le tableau 2.3 permet d'apprecier les differences de contenu en composes organiques et 

inorganiques entre les cendres volantes et les cendres de grille (cendres lourdes). 

Tableau 2.3 
Analyse des contaminants releves dans les cendres 

lourdes et les cendres volantes d'un incinerateur^ 

Composes 

Composes organiques 
Dioxines 
Furannes 
Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) 

Composes inorganiques 
Cadmium 
Chrome 
Mercure 
Plomb 
Zinc 

Gamme type de concentrations de certains 
contaminants detectes dans les 

Cendres lourdes' 

(ng/g) 
n.d. - 0 . 1 6 

n.d. 
0.23 - 968 

ipgiQ) 
n.d. - 18 

9 8 4 - 3 170 
2,1 - 3 , 4 

1 000 - 9 900 
1 3 0 0 - 5 210 

Cendres volantes 

(ng/g) 
0,7 - 1 0 4 0 

1 ,4 - 373 
1 8 - 5 6 4 0 

(/^g/g) 
23 - 1 0 8 0 
86 - 1 0 7 0 

8,0 - 54 
1 4 0 0 - 26 0 0 0 
4 700 - 70 0 0 0 

Source : Sawell et col l . (1990), tire de Gouvernement du Canada, Le plan vert du Canada, L'Etat de 
i'environnement, Ot tawa, 1 9 9 1 , p. 25 -15 . 

n.d. = non detecte 
ng/g = nanogramme par gramme 
//g/g = microgramme par gramme 
a : Incinerateur de dechets non conditionnes. 

: cendres de grille 

2.3.2 Toxicite des cendres 

Au prealable, notons que nous ne disposons que de tres peu de litterature concernant la 

toxicite des cendres en tant que telles chez I'humain. Stern et coll. ont evalue les risques de 

cancer que representait pour le voisinage un depot de cendres. Ce site a recu, entre 1954 et 

1973, uniquement des cendres de grille provenant d'un incinerateur municipal ne disposant 

pas de systeme d'epuration. Les resultats d'analyses des sols et du modele d'exposit ion ont 

indique que les concentrations de plomb detectees sur le site etaient considerablement 

au-dessus des niveaux recommandes par les Centers for Disease Control (CDC) americains et 
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pourraient conduire a une concentration eievee de plomb dans le sang des enfants. Par 

centre, le potentiel d'effets sur la sante des autres substances mesurees etait considere 

minime, n'accroissant pas significativement le risque de cancer. Les auteurs precisent que 

ce depot n'a pas recu de cendres volantes et que les resultats de leur etude ne sont pas 

necessairement applicables aux sites qui en recevraient (1 5). 

La litterature scientifique nous apprend que les dioxines, les furannes, le plomb et le cadmium 

provenant de cendres volantes sont bio-disponibles et bio-accumulables chez les poissons 

(14-16). Des animaux exposes a de tres hautes concentrations de cendres volantes dans I'air 

ont montre des problemes pulmonaires aigus et ont accumuie des concentrations anormales 

de metaux, de dioxines et furannes (14-17). 

Aucun impact phytotoxique n'a ete observe sur la vegetation d'une zone humide d'eau douce 

situee a proximite d'un depot de cendres d'incinerateur. Meme si le sol et les plantes peuvent 

accumuler des metaux lourds, il semble que la phytotoxicite des cendres volantes soit 

davantage due aux sels qu'elles contiennent qu'aux metaux (14). 

A defaut de donnees plus specifiques chez I'humain, on peut tout de meme examiner les 

effets sur la sante de chacun des contaminants ayant des concentrations eievees dans les 

cendres. Pour plus de details, le lecteur pourra consulter l'etude portant sur les cendres de 

l'incinerateur de la CUQ (12). 

Certains contaminants detectes dans les cendres et dans leurs lixiviats pourraient avoir un 

impact sur la sante d'individus qui y seraient suffisamment exposes. Parmi les metaux, le 

plomb pourrait etre particulierement preoccupant. Les effets de I'exposition au plomb chez 

les jeunes enfants et chez I'enfant a naTtre (I'exposition pendant la grossesse) pourraient 

engendrer des effets adverses. L'exposltion chronique au plomb affecte principalement les 

systemes sanguins (anemie), urinaire et nerveux (changements de comportement et du 

caractere, difficultes d'apprentissage chez I'enfant). Une telle exposition peut egalement 

affecter le developpement foetal (18-19). Le cadmium et le mercure peuvent causer des 

effets sur la sante dont les plus importants sont respectivement des atteintes renales (20) et 

du systeme nerveux. Par centre, ces metaux necessitent des doses journalieres assez 

importantes d'ou I'existence d'une certaine marge de securite. Le zinc n'implique pas d'effet 

majeur sur la sante (21). 

Les composes organiques, particulierement les dioxines et les furannes, sont plus redoutables 

etant donne leur potentiel de cancerogenicite a des doses relativement faibles (11). Certains 

- 39 



INCINERATION 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des cancerigenes prouves ou suspectes 

chez I'homme ou I'animal. 

2.3.3 L'exposltion de la population 

La population peut entrer en contact avec les cendres ou les contaminants des cendres, soit 

directement au site d'enfouissement, soit hors du site. 

Un site bien gere ne permettra habituellement pas que d'autres personnes, outre les 

travailleurs, puissent frequenter ces lieux. En ce qui concerne les travailleurs, les voies 

d'exposition possibles sont principalement I'inhalation ou I'ingestion directe des cendres. La 

possibilite d'une ingestion est douteuse, par centre I'inhalation comporte un risque qui doit 

etre considere. 

Hors du site, la population en general peut entrer en contact avec les cendres. II peut y avoir 

contact lors du transport des cendres de l'incinerateur au site d'enfouissement. II faut 

s'assurer que les cendres ne puissent d'aucune facon etre dispersees dans I'air ou couler du 

camion qui les transporte. En effet, les cendres sont souvent mouiliees a l'incinerateur 

puisqu'elles doivent etre eteintes avant d'etre enfouies. Cela restreint la possibilite de 

dispersion dans I'air mais augmente les probabilites que les contaminants s'ecoulent. Le 

transport par camion etanche s'impose. 

Une fois deposees sur le site, il est possible que les cendres puissent diffuser dans 

I'environnement a I'exterieur du site. 

Les cendres volantes sont de fines particules qui peuvent etre soulevees par le vent et 

pourraient done diffuser par I'air hors du site si elles sont enfouies separement des cendres 

de grille. Les cendres volantes sont par centre souvent melangees aux cendres de grille avant 

l'enfouissement afin de les eteindre dans la fosse d'extinction de l'incinerateur. Le risque de 

dispersion par le vent est alors reduit considerablement. 

Les cours d'eau a proximite et I'eau souterraine doivent devenir des objets de preoccupation, 

particulierement si ces eaux sont utilisees pour I'une ou I'autre des fins suivantes : eau 

potable, activites recreatives (baignade, kayak, etc., ou il y a possibilite d'ingestion ou 

d'absorptien cutanee) et peche sportive impliquant la consommation de poissons contamines. 

On doit envisager serieusement la possibilite que les contaminants des cendres puissent 
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lixivier hors du site d'enfouissement. Des evaluations de I'etancheite du site, c'est-a-dire une 

connaissance des caracteristiques hydrogeologiques, de I'environnement physique a proximite 

du site et de I'utilisation qui en est faite par la population, des evaluations des conditions de 

transport, de transbordement sur le site permettront, entre autres, d'evaluer si une exposition 

de la population est possible. On sait d'ores et deja que les travailleurs du site peuvent etre 

exposes par I'inhalation de fines particules de cendres, si celles-ci ne sont pas mouiliees. 

2.3.4 Les risques a la sante 

Pour que des effets sur la sante se manifestent, 11 faut que des indlvidus soient exposes aux 

contaminants des cendres et qu'ils le soient a des quantites suffisantes pour induire des effets 

sur la sante; la voie d'exposition est done importante. Denison et Silbergeld considerent 

qu'une tres large fraction des particules de cendres volantes est respirable ( < 1 0 microns) 

(22). Les metaux des cendres volantes, comme le cadmium et le plomb, sont partiellement 

solubles dans I'eau. SI ces particules parviennent a penetrer profondement dans les poumons, 

elles pourraient etre solubilisees dans les liquides biologlques et etre mobllisees dans 

I'organisme. Les dioxines et furannes sont solldement lies aux particules des cendres 

volantes, toutefois leur temps de sejour en profondeur dans les poumons pourrait etre 

suffisamment long pour qu'un transfert et une mobilisation de ces composes soient possibles 

(14). 

Les risques a la sante ne sont pas distribues egalement dans la population. De facon generale, 

les enfants et les personnes agees sont plus vulnerables en raison de certaines 

caracteristiques physiologiques qui leur sont propres. II est evident, par ailleurs, que le risque 

pour la sante augmente en fonction de I'importance de I'exposition. Pour les cendres de grille, 

le risque d'inhalation est faible pusqu'elles sont plutot lourdes et generalement mouiliees. Les 

risques deeoulant de la lixiviation des cendres de grille sont eux aussi reduits puisque celles-ci 

sont peu contaminees, peu solubles et plutot stables. Les risques deeoulant de I'ingestion 

sont les plus significatifs mais peuvent etre reduits en evitant I'exposition. 

Selon ces auteurs, le risque le plus important concernant les cendres volantes demeure le 

potentiel d'inhalation directe et I'absorption par les poumons ou encore I'ingestion directe de 

particules de cendres. La lixiviation des metaux et possiblement des composes organiques 

des cendres volantes comportent egalement un risque dans la mesure ou ces lixiviats 

contaminent I'environnement hors du site et exposent la population. 
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2.4 L'incineration optimale 

Nous tentons ici d'identifier des principes qui permettraient de pratiquer l ' incineration sans 

porter atteinte a la sante ou aux milieux de vie. 

2.4.1 Le choix du site 

Bien que faibles selon rensemble des evaluations de risques, les risques d'atteinte a la sante 

ne sont pas nuls, notamment dans les quelques kilometres avoisinant un incinerateur. Les 

effets planetaires des emissions atmospheriques de polluants par I'augmentation du bruit de 

fond deviendront d'autant plus significatifs que l'incineration deviendrait un recours usuel 

d'elimination. 

Compte tenu des etudes de dispersion des fumees d'incineration, le moins mauvais 

emplacement serait a quelques kilometres de tout habitat, ou dans des zones ou la densite de 

population au-dela de cette limite rend improbable statistiquement I'apparition d'effets 

nefastes. A tout le moins, et c 'est la seule certitude, cette technique ne devrait etre autorisee 

que dans des pares industriels, en conformite avec des normes d'isolement reglementees. II 

serait souhaitable que des criteres de localisation soient clairement definis et reglementes a 

cet effet. 

La participation du public au processus decisionnel le plus tot possible, a la phase meme de 

conception du projet, est determinante. Les impacts sociaux, meme intangibles ou 

difficilement mesurables, (voir chapitre 1.2} sont devenus dominants dans le cas 

d'implantation de sites d'incineration de dechets solides domestiques. Les activites 

d'information et de concertation sont les meilleures methodes de controle du risque d'atteinte 

a la sante psychosociale de la population concernee et devraient maintenant faire partie 

in teg ran te des etudes d'impacts et du controle des risques. Un droit de regard permanent de 

la population et de I'Etat sur I'operation de l'incinerateur, de fagon a assurer un controle 

rigoureux selon les meilleures techniques disponibles, devrait rendre possible ridentification 

de sites adequats. 

2.4.2 Technologie optimale d'incineration des dechets solides 

Theoriquement l' incineration devrait permettre de disposer d'un dechet en ne produisant que 

du CO2, de la vapeur d'eau et des cendres inertes. En realite, il en est bien autrement car les 
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emissions des cheminees des incinerateurs comprennent des particules, des composes 

organiques volatils, des metaux et des gaz, alors que les cendres ne sont pas totalement 

inertes. Tel que deja discute, les impacts pour la sante sont dus a ces emissions et a ces 

residus. 

Une technologie d'incineration Ideale qui minimise les impacts a la sante doit done avoir une 

effieacite de destruction maximale et un niveau minimal d'emission de particules polluantes 

et de residus. 

Effieacite de destruction et d'elimination; normes 

II ne suffit pas de considerer seulement I'efficacite de destruction (ED) mais surtout refficaeite 

de destruction et d'elimination (EDE) pour evaluer le rendement optimal d'un incinerateur. 

L'EDE s'exprime done en pourcentage d'effieaeite de destruction et d'elimination pour un 

produit organique donne. Aux Etats-Unis, I'Environmental Protection Agency (EPA) a emis des 

normes d'effieaeite pour les incinerateurs de produits dangereux (10). Des pourcentages 

d'effieaeite de destruction et d'elimination ont ainsi ete etablis : 

pour les principaux composes organiques dangereux - 99,99 % 

- pour les BPC, dioxines et furannes = 99,9999 % 

- pour I'acide chlorhydrique (HCL) = 90 % 

Dans la litterature en general, I'EDE est done un parametre important pour revaluation du 

controle des emissions des incinerateurs. Pour I'EPA la determination de I'EDE pour les 

principaux composes dangereux organiques represente la meilleure methode pour determiner 

refficaeite d'un incinerateur (10). Dans un recent contrat de destruction des huiles 

contaminees au BPC, le MENVIQ a exige le respect des normes les plus strictes existantes. 

Au Canada, nous ne retrouvons pas de telles normes d'effieaeite de destruction et 

d'elimination pour des substances autres que I'acide chlorhydrique. Cependant dans les lignes 

directrices relatives au fonctionnement et aux emissions des incinerateurs de dechets solides 

urbains, le CCME a etabli des limites d'emissions pour les parametres suivants (6) : 

Particules 

Acide chlorhydrique 

Monoxyde de carbone 

Dioxines - furannes 

20 mg/m^ 

75 mg/m^ ou EDE 90 % 

57 mg/m^ (50 ppmvs) 

0,5 ng/m^ 
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Pour le monoxyde de carbone, la norme fixee par I'EPA est de 100 ppm. D'apres Santoleri 

et col l . , cette norme assure un pourcentage de destruction et d'el imination de 99 ,99 % (24). 

Les normes quebecoises du Reglement sur la qualite de I'atmosphere (actuellement en 

revision) ne concernent que remission des poussieres et leur contenu en matieres imbruiees, 

et les emissions d'acide chlorhydrique (voir annexe 6). L'harmonisation des normes 

quebecoises d'incineration aux recommandations du CCME serait certainement une 

amelioration tres souhaitable de notre reglementation, si Ton veut s'assurer de minimiser les 

risques a la sante publique originant de ces emissions. 

// n 'existe pas actuellement au Quebec de regies de surveillance pour les principaux produits 

organiques dangereux et les metaux emis par les cheminees des incinerateurs. Du point de 

vue de la protection de la sante publique, le monitoring de ces emissions est tres important. 

L 'evaluation de ces emissions devrait etre faite au moins une fois I'an. En plus de determiner 

le rendement d'un incinerateur, en etablissant son effieacite de destruction et d'elimination 

pour les principaux produits organiques dangereux, les niveaux d'emissions donnent une 

bonne idee de son importance comme source de pollution. Ces dosages servent aussi aux 

intervenants de sante publique pour determiner I'impact sur la sante que peuvent representor 

les emissions. II serait done important que les resultats de ces echantillonnages soient 

transmis a I'organisme de surveillance prevu, et soient aussi interpretes par les intervenants 

de sante publique; autrement dit, ces donnees devraient etre publiques. 

2.4.3 La gestion des cendres 

A cause du contenu et de la toxicite des cendres volantes, on doit utiliser la meilleure 

technologie disponible pour disposer de ces cendres de facon a eviter toute exposit ion de la 

population. Les technologies evoluant rapidement et les situations particulieres des lieux 

destines a recevoir ces substances necessitant une evaluation au cas par cas, il serait risque 

par consequent de recommander une methode de gestion unique. II semble toutefois logique 

de penser qu'une stabilisation par une firme speeialisee dans le trai tement des dechets 

dangereux assure une meilleure securite k long terme. Certaines autres mesures doivent 

egalement etre instituees pour minimiser I'exposition humaine aux toxiques : 

- le transport des cendres doit etre effeetue par camions etanehes et fermes si les cendres 

volantes sont transportees separement des cendres de grille; 
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sur le lieu d'enfouissement, on doit eviter toute dispersion des cendres dans I'atmosphere, 

en les mouillant, en les ensaehant hermetiquement ou par tout autre moyen reconnu 

efficace pour ce faire; 

les travailleurs impliques dans la manipulation des cendres volantes doivent utiliser les 

mesures de protection appropriees; 

les eaux d'effluents des lieux d'enfouissement sanitaire reeevant des cendres doivent etre 

surveiliees et traitees avant leur rejet si elles ne reneontrent pas les normes de rejet du 

Reglement sur les dechets solides; 

la vocation du site ne doit sous aucun pretexte etre modifiee dans le futur et ce, pour 

eviter que des indlvidus puissent etre eventuellement exposes aux contaminants qui sont 

contenus dans les cendres. 

2.5 Conclusion 

La litterature scientifique fait consensus sur le faible risque d'atteinte a la sante lie aux 

emissions atmospheriques des incinerateurs possedant une technologie de depollution 

adequate. Toutefois, la possibilite de bio-accumulatlon des substances chimiques toxiques 

peut faire eraindre a long terme d'eventuels effets sur la sante k cause de I'augmentation du 

bruit de fond, et done de I'augmentation de I'exposition de la population a long terme. 

Les recentes technologies d'epuration de I'air a la sortie des cheminees ont prouve leur 

effieacite k reduire la charge en contaminants disperses dans I'environnement. Ces 

technologies ont toutefois le desavantage de produire des residus de plus en plus contamines, 

concentres dans les cendres volantes ou chaux usees. Les voies d'exposition considerees les 

plus a risque sont I'inhalation et I'ingestion directe de ces particules, ou la contamination 

indirecte des eaux par le lixiviat de leur enfouissement. La toxicite des cendres volantes exige 

une attitude prudente et I'utilisation de la meilleure technologie disponible pour eviter toute 

exposition de la population. L'enfouissement des cendres de grille est beaucoup moins a 

risque mais demande tout de meme une attitude prudente. 
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ENFOUISSEMENT 

La technique traditionnelle de disposition des dechets au Quebec a toujours consiste a 

identifier un trou queleonque ou une falaise donnant sur la mer, et a y deverser les dechets. 

Ce n'est qu'avec I'urbanisation recente et la rarefaction des espaces disponibles qu'ont ete 

implantees de veritables techniques de gestion des dechets. Depuis 20 ans, une reglementa

tion provinciale encadre les techniques d'enfouissement; la loi de zonage, plus recente, 

encadre le choix du site par les MRC et la municipalite ou le secteur prive. 

Curieusement l'enfouissement, pourtant largement utilise depuis toujours, a fait I'objet de tres 

peu d'etudes, comparativement a l'incineration. Les impacts environnementaux et sanitaires 

de l'enfouissement ont ete tout a fait negliges jusqu'a recemment, et les etudes ne cessent 

de nous alerter depuis lors. De plus, la pollution generee par le site d'enfouissement est de 

longue duree et pratiquement incontrolable a posteriori. 

C'est pourquoi, nous nous attardons un peu plus sur les effluents de l'enfouissement qui, 

meme en etant moins bien connus, sont les plus susceptibles de nous ereer de douloureuses 

prises de conscience dans les prochaines annees. C'est d'ailleurs au chapitre de 

l'enfouissement que la gestion des dechets devra apporter les plus importantes ameliorations 

si Ton s'oriente vers une authentique saine gestion de nos dechets. L'enfouissement est le 

seul mode de gestion des dechets dont on ne pourra jamais se passer meme apres avoir fait 

tout ce qui est possible pour en restreindre I'utilisation. 

3.1 Bilan de la situation actuelle 

En 1992, si en principe chaque citoyen beneficie d'une collecte des dechets, rares sont les 

communautes qui beneficient de sites adequats concus et geres selon les normes moder

nes (1). C'est dire qu'encore actuellement sur 7 219 000 tonnes de dechets annuellement 

produits au Quebec (voir tableau 3.1), 5 400 000 tonnes sont eiiminees; environ 90% sont 

enfouis souvent sans les garanties maintenant exigees par le MENVIQ pour la protection de 

la sante et de I'environnement, dans les LES, les depotoirs, les depots en tranchee ou de 

materiaux sees. 
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Tableau 3.1 
Populations desservies et quantites 

de dechets traites selon les m6thodes d'elimination 

Methodes 

Incineration 

Enfouissement 
sanitaire 

Depots en tranchee 
et en milieu 
nordique 

Depotoirs 

Depots de 
materiaux sees 

Total 

Nombre de 
lieux 

d'elimination 

3 

69 

366 

44 

97 

579 

Pourcentage de la 
population 
desservie 

22 

73 

3 

2 

100 

Quantite 
acheminee 

(tonnes) 

527 0 0 0 

3 953 0 0 0 

102 0 0 0 

58 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 

5 4 0 0 0 0 0 

Pourcentage 
de la 

quantite 

10 

72 

2 

1 

15 

100 

Source : Ministere de I'Environnement du Quebec, 1993 

Au Quebec, les dechets sont enfouis suivant la methode traditionnelle qui consiste en un 

compaetage des dechets en couches successives puis a leur dissimulation quotidienne sous 

un materiau de reeouvrement approprie. 

Deux methodes principales peuvent etre utilisees : les tranehees et la sureievation. Les 

tranchees sont des fosses que Ton creuse avant d'y enfouir les dechets. Leurs dimensions 

varient en fonct ion des conditions hydrogeologiques et du volume de dechets a enfouir. Le 

sol excave peut etre utilise comme materiau de reeouvrement. Bien souvent, la methode en 

sureievation par laquelle les dechets sont enfouis au-dessus du profil du terrain, est utilisee 

en concomitance avec celle des tranchees. 

La couche de dechets, qui ne doit pas depasser deux metres d'epaisseur, est recouverte au 

fur et a mesure de sa progression par du materiau de reeouvrement d'une epaisseur d'au 

moins 20 centimetres, et le front de dechargement est recouvert a la f in de la journee (3). 

Ces specifications peuvent etre plus ou moins respectees car les autorites sont dans 
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I'lncapacite d'exereer une surveillance constante des lieux d'enfouissement sanitaire. La 

figure 3.2 illustre differentes methodes d'enfouissement des dechets; I'enfouissement en 

carriere est utilise pour quelques sites au Quebec (4). 

Le reeouvrement des dechets est une etape essentielle dans les procedures d'enfouissement 

sanitaire. En effet, la couche de materiau de reeouvrement permet une diminution des 

desagrements causes par un amas de dechets en decomposition. Les buts fixes par le reeou

vrement des dechets sont (5) : 

diminution du degagement d'odeurs; 

- reduction de la frequentation du site par les oiseaux, les rongeurs et les insectes; 

- retention des larves d'insectes enfouies k I'interieur de la masse de dechets; 
reduction des risques d'incendie; 

limitation de la formation de poches de gaz; 

aceroissement de la valeur esthetique. 

Le materiau de reeouvrement utilise doit respecter les normes edictees par ['article 48 du 

Reglement sur les dechets solides (Q-2, r.14) de la Loi sur la qualite de I'environnement du 

Quebec (L.R.Q., Q-2). 

Tableau 3.2 

Methodes d'enfouissement des dechets 

fl& 
En sureievation 

En tranchee 

En carriere 
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3.2 Les vecteurs de contamination par les lieux d'enfouissement sanitaire 

3.2.1 Les eaux de lixiviation 

Le lixiviat est le resultat de la percolation des eaux d'Infi l tration a travers les dechets. Le 

relaehement du lixiviat debute une fois que le sol et la masse de dechets ont atteint leur 

capacite maximale de retention d'eau. Le pouvoir de retention d'eau est fonct ion de la nature, 

du contenu en humidite et de la densite des dechets. 

Dans un lieu d'enfouissement sanitaire, I'eau provient principalement des precipitations, mais 

aussi, dans une molndre mesure, de trois autres sources soit : 

de la decomposition de la matiere organique; 

de I'humidite comprise dans les dechets lors de l 'enfouissement; 

de I'eau souterraine en contact avec les dechets. 

Une partie seulement des precipitations atteignant le site s'infiltre a travers la couche de 

dechets enfouis. En effet, les phenomenes de ruissellement et d'evapotranspiration entrament 

la perte d'une certaine partie de I'affluent liquide. II est a noter que la production de lixiviat 

varie au cours de I'annee. 

On peut definir le lixiviat comme etant un melange complexe et tres variable comprenant des 

microorganismes, des composes organiques et inorganiques ainsi que des matieres en suspen

sion; le tout, dans un milieux aqueux (6). Le lixiviat est aussi generalement caracterise par 

une odeur forte et une couleur foncee. L'age du site, et par le fait meme son degre de 

stabilisation ont un effet significatif sur la composition du lixiviat. 

Le lixiviat peut aussi contenir des composes organiques plus toxiques. Ces substances 

ehlorees ou aromatiques peuvent provenir de dechets domestiques, de dechets dangereux 

deposes illegalement ou deposes avant la mise en vigueur de la reglementation sur les dechets 

solides ainsi que de certains dechets industriels. Plusieurs produits d'usage courant contien

nent des composes chimiques dangereux et des residus de ceux-ci se retrouvent to t ou tard 

dans un lieu d'enfouissement sanitaire. Or, a I'evidence les substances chimiques 

dangereuses constituent le risque majeur de contamination par le l ixiviat. Comment ces 

substances sont-elles produites pour etre disponibles a la lixiviation? Proviennent-elles 

directement des dechets ou sont-elles produites par les reactions chimiques et biochimiques 

qui ont cours dans la masse de dechets? Comme tous les lieux d'enfouissement sanitaire 
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recoivent actuellement leur portion estimee de 0,5 a 1 % des dechets totaux de dechets 

dangereux domestiques (7), il est plausible que les substances dangereuses du lixiviat en 

proviennent majoritalrement. Mais il est egalement certain que les decompositions 

biochimiques peuvent produire certaines substances organiques dangereuses sur place. Si 

dans le cas des metaux, il est clair que I'atome de mercure du lixiviat provient soit du dechet, 

soit du sol, soit de I'eau qui penetre le site, il n'y a pas de telle evidence pour les dechets 

organiques. 

Deux tableaux tires d'une etude d'Environnement Canada dans quatre sites quebecois a 

vocations differentes (tableau 3.3), et de Van Coillie et al. (tableau 3.4) permettent de se faire 

une idee de I'importance des contaminations biologiques et chimiques des effluents et lixiviats 

par rapport aux eaux potables ou naturelles. 

Tableau 3.3 
Contamination bacterienne des effluents de quatre lieux d'enfouissement sanitaire 

Indicateurs 
ou Especes 

(Nombre par 100 ml) 

Coliformes totaux 

Coliformes fecaux 

Streptocoques fecaux 

Bacteries 
heterotrophes 
(n/100 ml a 35X) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Aeromonas hvdroohila 

Nombre de colonies de 
Proteus SPP 

Resistance bacterienne 
a 3 antibiotiques et -l-

Site 
A 

(dechets 
industriels) 

223 

< 1 0 

170 

1 1 4 X 1 0 ' 

1 600 

100 

32 

100 % 

Site 
B 

(dechets 
domestiques) 

13 

< 1 0 

13 

3,6 X 10 ' 

37 

100 

_ 

-

Site 
C 

(dechets 
agricoles) 

397 

83 

47 

32 X 10 ' 

666 

100 

18 

28 % 

Site 
D 

(dechets 
mixtes) 

< 1 0 

< 1 0 

10 

1 X 1 0 ' 

5 

100 

-

-

Normes 
de I'eau 
potable 

et/ou 
naturelle 

10 

0* 

0* 

0 

0 

0 

-

Source: ENVIRONNEMENT CANADA. 1980. R6f6rences sur la quality des eaux. Guide des parametres de 
la qualite des eaux. Direction g^n^rale des eaux int^rieures, Ottawa. 

* Corrig6 selon les normes actuelles de I'eau potable. 
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Tableau 3.4 
Depassements flagrants des parametres physico-chimiques du lixiviat brut 

dans quatre sites verifies 

Sites 

A 

B 

C 

D 

Contaminants 

Ammoniaque 
Cyanure 
Huiles et graisses 
0 0 0 
Cadmium 
Phenols 
B.P.C. 
Phosphate 
Fer 
DBG 
Composes organiques volatils 

Ammoniaque 
Phenols 
Cadmium 
Fer 
DOG 
Cyanure 
DBG 
Manganese 
Huiles et graisses 

Ammoniaque 
Huiles et graisses 
Cyanure 
Cadmium 
Phenols 
Compose organiques volatils 

Ammoniaque 
Phenols 
DCG 
DBO 
Cadmium 
Fer 
Cyanure 
Sulfates 
Composes organiques volatils 
Carbone organique 
Manganese 
Huiles et graisses 

Concentration mesuree 

(386 mg/L) 
(8200 //g/L) 

(47 mg/L) 
(1086 mg O^ll) 

(20 //g/L) 
(46 //g/L) 

(0.4 //g/L) 
(2.2 mg/L) 
(3.0 mg/L) 

(155 mg O /̂L) 
(150//g/L) 

(34 mg/L) 
(88 //g/L) 
(14//g/L) 
(15 mg/L) 

(404 mg Oj/L) 
(180//g/L) 

(283 mg O /̂L) 
(2700 //g/L) 

(2 mg/L) 

(8 mg/L) 
(18 mg/L) 

(377 //g/L) 
(13//g/L) 
(16//g/L) 
(98 //g/L) 

(94 mg/L) 
(752 //g/L) 

(1680 mg O /̂L) 
(1503 mg O /̂L) 

(26 //g/L) 
(13.5 mg/L) 
(183//g/L) 
(680 //g/L) 
(260 //g/L) 
(709 mg/L) 

(3300 //g/L) 
(3 mg/L) 

oepassement flagrant des 
effluents (>10X) par rapport 
aux eaux naturelles' 

19,300x 
1,640x 

235x 
109x 
100x 
46x 
40x 
22x 
22x 
15x 
15x 

1,700x 
88x 
70x 
50x 
40x 
36x 
28x 
13x 
lOx 

400x 
90x 
75x 
65x 
16x 
10x' 

4.700X 
752x 
168x 
150x 
130x 
45x 
37x 
34x 
26x'' 
24x 
16x 
15x 

Source : VAN COILLIE, R.. BERMIONGHAM. BLAISE C. V^ZEAU R.. LAKSHMINARAYANA J.S.S. 1990. 
Integrated ecotoxicological evaluation of effluents from dumpsites. Advance in Environmental Science 
and Technology. Academic Press of New York 22(12) : 161-191. 

a) Information sur les normes = voir Environnement Canada (1980a)^ 
b) Differents composes organiques volatils ont provoque des mutations k ou prds de 10 mg/L (Rokoch and Lovast, 

1979) et nous avons utilise cette valeur comme critere de comparaison. 

56 



ENFOUISSEMENT 

La meme etude eeotoxicologique faite par bioessais ne laisse aucun doute sur le potentiel 

toxique aigu, subaigu et chronique de telles quantites de contaminants sur les organismes 

vivants (9). En ce sens, I'utilisation de bioessais standardises, comme norme reglementaire 

de rejet des effluents, paraTt compiementaire aux traditionnelles normes chimiques et 

biologiques et represente la voie de I'avenir. 

Les catastrophes environnementales reliees a la gestion des dechets dangereux, par exemple 

Love Canal ou les lagunes de Mercier, ont oriente les recherches sur des lixiviats de lieux 

d'enfouissement de dechets solides et sur la qualite de la nappe phreatique sous-jaeente. 

L'eau des nappes phreatiques deviendra en effet un vecteur dominant de pollution puis de 

contamination humaine dans le territoire des panaches de contamination. 

Une etude de I'Environmental Protection Agency (EPA), a reveie que sur les 127 lieux 

d'enfouissement americains seieetionnes, 26 % ont presente des contaminations de la nappe 

phreatique principalement par les hydrocarbures halogenes ou aromatiques et par les metaux. 

Parmi 77 substances organiques recherchees, on retrouve systematiquement plusieurs 

cancerigenes tels le benzene, le chlorure de vinyle, le tetraehlorure de carbone, les chlorophe-

nols qui sont abondants dans I'eau des nappes phreatiques contaminees, et des metaux tels 

le cadmium, le chrome, le zinc, le mercure, le plomb, etc. (10). 

D'autre part des etudes recentes tendent a demontrer que les lixiviats de lieux 

d'enfouissement des dechets municipaux actuels s'apparentent a ceux de dechets dangereux 

(11), et que l'enfouissement de dechets industriels n'aurait que peu ou pas d'effet detectable 

sur la pollution engendree par ces sites (12). 

Ces deux references confirment que Ton devrait etablir des normes et criteres d'enfouisse

ment similaires pour les sites d'enfouissement industriels, dangereux, ou solides municipaux 

actuels. II est de plus en plus clair que Ton doit tout simplement interdire l'enfouissement de 

dechets dangereux, fussent-ils domestiques, dans des sites de dechets solides municipaux 

avant un traitement de stabilisation adequat (1-7-11-12-13-14). 

On peut retenir que les dechets dangereux domestiques constituent une grande part des 

dangers de l'enfouissement pour I'environnement et la sante, par la contamination de I'eau 

des nappes phreatiques. Les isoler de la masse des dechets pourrait reduire la complexite et 

les couts de l'enfouissement sanitaire dans le futur et eiiminer une large part des dangers de 

contamination environnementale susceptible de generer des effets nocifs pour la sante des 

populations avoisinantes. 
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3.2.2 Les biogaz 

II y a emission de composes gazeux lorsqu'un compose liquide ou solide atteint son seuil de 

volatil isation (sa pression de vapeur). Trois mecanismes peuvent lui permettre d'attelndre cet 

etat : une volatilisation directe (c'est-a-dire sans modification chimique du compose), des 

reactions chimiques et la decomposition biologique; certaines substances peuvent se volatiliser 

selon plus d'un meeanisme (15). Plusieurs composes organiques volatils s'echappent de cette 

facon car les conditions presentes sur le site leur permettent de s'aceumuler sous forme 

gazeuse. D'autre part, la decomposition biologique en I'absence d'oxygene (anaerobie) a pour 

resultat final la methanisation des dechets organiques. 

Le tableau suivant enumere les dechets organiques retrouves dans les lieux d'enfouissement 

sanitaire. 

Tableau 3.5 
Caracterisation des dechets organiques d'un lieu d'enfouissement sanitaire 

(Poids humide) 

Compose 

Papier 
Dechets de jardin 
Dechets aiimentaires 
Plastiques 
Bois 
Cuir, caoutchouc 
Textiles 

TOTAL 

Composition (%) 

50,2 
17,8 
16,8 

5,2 
4,6 
3,4 
2,0 

100,0 

Source: LISK, Donald. 1 9 9 1 . Environmental effects of landfills. The science of 
the total environment : Elsevier Science Publishers, Amsterdam : 41 5 -468 . 

Lailas (17) et Pauss (18) ont decrit en details les processus physiques, chimiques et 

biologiques de decomposit ion des dechets organiques enfouis. Ces trois processus sont 

interdependants (17-18). La decomposition physique resulte de la dislocation des const i tuants 

des dechets (degradation physique, brassage meeanique, rincage). La decomposit ion chimique 

se produit sous forme d'hydrolyse, de dissolution-precipitation, de sorption-desorption ou 
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d'echange d'ions. Le processus biologique implique I'aetion de milliards de micro-organismes 

operant en phase anaerobie, et transforme la partie organique des dechets en biogaz. 

Cette decomposition biologique se produit en quatre phases : aerobie, anaerobie non 

methanogene, aerobie methanogene instable et aerobie methanogene stable qui peuvent 

s'etaler sur plusieurs dizaines d'annees, avec ou sans systeme de captage des biogaz, tel 

qu'illustre au tableau 3.6. 

Tableau 3.6 
Exemple d'une courbe de generation du biogaz 

d'un lieu d'enfouissement sanitaire de 1 500 tonnes par jour pendant 50 ans 

350 

300 

03 
o> O 
O '~~^ 

L_ 

T3 hz 

il 
ca ex l_ * » _ ^ 
<̂D 
cz 
â> 

C3 

250 

2UU 
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inn 

50 

Absence d'un systeme 
de captage du biogaz 

Temps (annee) 

Source ESCHENROEDER A., WOLFFS., TAYLOR A., BURMASTER D. 1990. Health risks of alternatives 
methods of municipal solid waste disposal ^ A Massachussetts Comparison. Alanova 
Incorporated. Conf. paper at Society of Risk analysis 1 990 annual meeting, October 7-10 1990. 
New Orleans ; 32. 
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Le tableau suivant dresse un profil de la nature des gaz de decomposit ion emis par un LES. 

Le pourcentage de chacun des gaz varie selon le stade de decomposit ion et est ici fourni a 

titre indieatif. 

Tableau 3.7 
Composition typique du biogaz emis par un lieu d'enfouissement sanitaire 

Compose 

Methane (CH4) 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Azote (N2) 
Oxygene (O2) 
Hydrogene (H2) 
Sulfure d'hydrogene (H2S) 
Monoxyde de carbone (CO) 
Composes traces 

Pourcentage (%) en volume 

47 ,4 
47 ,0 

3,7 
0,8 
0,1 
0,01 
0,1 
1,0 

Source : LISK, Donald. 1 9 9 1 . Environmental effects of landfills. The science 
of the total environment : Elsevier Science Publishers, Amsterdam : 
4 1 5 - 4 6 8 . 

Plusieurs facteurs influencent la production du biogaz, notamment ceux lies aux conditions 

atmospheriques (temperature de I'air, pression barometrique, precipitation), aux 

caracteristiques du site (topographie, hydrogeologie, type de reeouvrement, type de dechets, 

temperature et contenu en humidite de la masse de dechets...) et au stade de decomposit ion, 

lui-meme relie a I'aneiennete du site. 

Une etude exhaustive recente realisee par le California Air Ressources Board dans 2 2 4 lieux 

d'enfouissement demontrait qu'on ne retrouvait pas toujours les memes composes organiques 

volatils dans I'air ambiant d'un site k un autre et que leurs concentrations maximales 

pouvaient varier (21). Pour un site donne, il se peut que plusieurs des substances enumerees 

soient absentes. Le tableau 3.8 releve les concentrations les plus eievees retrouvees pour 

chacun de ces COV et la proportion des sites ou il fut retrouve. Cette etude demontrait 

egalement que le tetrachlorethylene, le dichloromethane et le benzene etaient les plus souvent 

detectes dans ces sites et pouvaient depasser les normes de qualite de I'air ambiant en 

vigueur en Californie. Ces variations s'expliquent par la quantite et la nature des dechets 

enfouis dans le lieu d'enfouissement sanitaire (dechets domestiques dangereux et aussi 

souvent dechets industriels). 
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Tableau 3.8 
Concentrations maximales des composes organiques volatils dans I'air ambiant 

des lieux d'enfouissement californiens 

Substances 

Benzene 
Chloroforme 
Chlorure de vinyle 
Dibromo-1, 2-ethane 
Dichloro-1, 2-ethane 
Dichloromethane 
Tetraehloroethylene 
Tetrachloromethane 
Trichloroethylene 

pglm^ (ppb) 

140 (43,0) 
38 (7,6) 

43 (16,50) 
50 (6,5) 

75 (17,0) 
4589 (1300,0) 
1853 (269,0) 

96 (15,0) 
710 (130,0) 

% des 224 
lieux d'enfouissement 

37 
12 
5 
5 
13 
49 
50 
18 
29 

Source CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (ARB). 1 989. The landfill gas testing program : a second 
report to the California legislative. Stationary source division, Sacramento, California. 

Ces gaz a I'etat de traces ne representent pas un pourcentage eieve du biogaz total genere 

par un lieu d'enfouissement sanitaire. Cependant, plusieurs de ces composes organiques sont 

reconnus comme etant dangereux pour la sante (22) meme a faible concentration, comme 

nous le verrons dans la section sur les risques k la sante publique. 

3.2.3 Contamination des sols 

Indubitablement, les sols qui ont recu des dechets selon les techniques generalement en 

vigueur jusqu'a ce jour sont contamines; de plus, ils sont chimiquement actifs et physique

ment instables. Meme avec les meilleures techniques de recuperation des biogaz, les lieux 

d'enfouissement sanitaire laisseront echapper une part significative de leur production de 

biogaz pour des decennies, et de leur lixiviat pour plus longtemps encore. 

La reutilisation des sols de lieux d'enfouissement sanitaire pose done un probleme d'ingenierie 

complexe; jusqu'd ce que les mesures de suivi ou de controle fournissent la preuve du 

contraire, on doit considerer que les sites presentent des risques pour la sante publique. C'est 

le prix environnemental minimum ^ assumer lorsqu'on fait le choix d'enfouir nos dechets de 

la fagon usuelle. 
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3.3 Les risques a la sante 

On I'a vu, un lieu d'enfouissement sanitaire peut presenter des dangers pour la sante humaine 

car il contient et emet une multitude de composes potentiellement toxiques pouvant causer 

la contamination de I'eau, de I'atmosphere et du sol, et meme des explosions dans certains 

cas. 

Lors d'une evaluation du risque pour la sante de la population avoisinant les lieux 

d'enfouissement sanitaire, il faut tenir compte de deux voies d'exposit ion directes : I'eau, que 

Ton divise en reseaux hydrographiques de surface et souterrain, et I 'atmosphere. La premiere 

voie fait reference principalement a une contamination par le lixiviat, alors que I'autre refere 

a un ajout de gaz et de composes volatils dans I'atmosphere. Notons que Ton neglige ici la 

possibilite d'un contact direct car les lieux d'enfouissement sanitaire sont peu accessibles a 

la population. Par contre, la reutilisation des sols comme aire de loisirs ou pour la construct ion 

apres la fermeture du site pourrait etre une source d'exposition directe de la populat ion; cette 

reutilisation des lieux d'enfouissement sanitaire doit done etre controiee rigoureusement. 

3.3.1 Les risques associes aux eaux de lixiviation 

On retrouve dans le lixiviat trois classes de substances ou d'organismes ayant la capacite de 

porter atteinte a la sante humaine : les composes inorganiques, les composes organiques, ainsi 

que les microorganismes pathogenes. Les populations peuvent etre exposees par I'absorption 

directe d'eau eontaminee ou lors d'activites recreatives aquatiques. 

Les composes inorganiques : 

Nous considerons ici surtout une classe de composes inorganiques : les metaux lourds. 

Malgre leur presence constante dans les eaux de lixiviation, les sulfates et les ehlorures ne 

comportent que peu de risques pour la sante humaine. Un compose tel le cyanure, bien qu'i l 

possede des effets certains sur la sante, demeure present a des concentrations generalement 

faibles dans le reseau hydrique etant donne sa facilite a former des composes avec des ions 

metalliques et le fait qu'il soit biodegradable (8). 

La concentration en metaux lourds dans le lixiviat est generalement faible, a I 'exception du 

fer et du manganese; les metaux lourds arrivent au lieu d'enfouissement sanitaire dans la 

majorite des cas dans leur etat metallique et sont peu solubles dans l'eau. Les metaux pre-
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sents dans le lixiviat preeipitent sous forme de sels metalliques, particulierement comme 

sulfures metalliques, etant donne les faibles conditions reductrices qui prevalent dans le lixiviat 

(23). Les metaux peuvent etre retires par une attenuation naturelle via des echanges catio-

niques et une adsorption par les colloTdes du sol. II est a noter que Ton peut retrouver dans 

les eaux souterraines non-polluees des concentrations en fer entre 10 et 100 mg/L, et 

10 mg/L en manganese (8). 

Comme les concentrations en metaux lourds dans le lixiviat sont generalement faibles, il est 

peu probable de rencontrer des cas de contamination humaine par les metaux due a des 

lixiviats de lieux d'enfouissement sanitaire. 

Les composes organiques : 

Les composes organiques sont principalement employes comme solvants. On les utilise de 

meme comme agent nettoyant, degraissant, refrigerant ou sechant. Ils peuvent aussi entrer 

dans la composition de produits comme les peintures, les encres, les colorants, les vernis, les 

preservatifs, les pesticides et les detergents (24). 

Une ingestion chronique, meme a de faibles concentrations, de certains composes organiques 

retrouves dans le lixiviat des lieux d'enfouissement sanitaire accroTt considerablement les 

risques de problemes de sante. L'EPA a conclu que I'exposition aux hydrocarbures aliphati-

ques halogenes represente le risque le plus eieve pour la sante (25). 

Les microorganismes pathogenes : 

11 existe plusieurs sources de microorganismes pathogenes dans les dechets solides. On 

retrouve dans nos dechets domestiques des mouchoirs de papier, des selles d'animaux 

domestiques, des couches et des essuie-tout souilies, des residus de jardin, de la nourriture, 

etc.. Quelques sites peuvent recevoir des boues d'usine d'epuration, des dechets industriels 

contamines et des dechets biomedicaux. Le reeouvrement quotidien permet d'eviter, dans une 

certaine mesure, la contamination par des organismes tels les rats, les insectes, les animaux 

domestiques ou sauvages et les oiseaux. Cependant, des microorganismes peuvent etre 

entratnes hors du site par le lixiviat et contaminer les reseaux hydrographiques de surface et 

souterrains. 
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En plus des bacteries habituellement associees aux selles, telle Escherichia coll. plusieurs 

especes de bacteries potentiellement pathogenes peuvent etre presentes dans les selles et les 

dechets; entre autres, les salmonelles, les shigelles et le Vibrio cholerae. Dans le cas des 

virus, plus de 100 types ont ete identifies dans les dechets, ce qui inclut des poliovirus, le 

virus de I'hepatite A, des echovirus, des coxsaekies, des rotavirus, des adenovirus et le virus 

de Norwalk (37), tous impliques dans plusieurs maladies humaines. 

II est evident que les lieux d'enfouissement sanitaire recoivent des microorganismes 

pathogenes en grande quantite. Cependant, comme nous le verrons au chapitre 5 sur le 

compostage, les processus de decomposition qui ont cours dans la masse de dechets 

detruisent la flore pathogene et reduisent les dangers. II s'agit d'un gain majeur de sante 

publique que nous a legue I'invention de Monsieur Poubelle. Les travailleurs des lieux 

d'enfouissement sanitaire devront cependant appliquer des mesures d'hygiene rigoureuses afin 

de reduire les dangers d' infeetion. Le traitement des effluents permet de controler le risque 

de contamination de la population. 

3.3.2 Les risques associes aux biogaz 

Le resultat ultime de la biodegradation des dechets dans un lieu d'enfouissement sanitaire est 

la methanisation. Lors de la phase methanogene, on retrouve principalement du methane (40-

70 %) , du dioxyde de carbone (30-50 %) et des gaz k I'etat de traces (moins de 5 % en 

volume). 

Les risques sanitaires et environnementaux que comportent ces composes gazeux sont de plu

sieurs ordres. On peut en distinguer six dont trois sont relies au methane (15) : 

- des risques pour I'humain, les animaux et les vegetaux relies a la format ion d'ozone 

tropospherique (en basse atmosphere) par des composes organiques non-

methanogenes (voir tableau 3.10); 

- des effets sur la sante relies k certains composes specifiques se degageant du site 

(voir tableau 3.9); 

- une contribution k I'effet de serre suite k remission de methane; 

- des risques d'explosion; 

le degagement d'odeurs; 

- les effets sur le sot et la vegetation sur le site ou pres de celui-ci suite a une migra

t ion dans le sol des gaz. 
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D'autres effets planetaires subtils peuvent etre supposes comme par exemple une 

collaboration des gaz chlores de decomposition a I'amincissement de la couche d'ozone 

stratospherique (haute atmosphere). Mais surtout plusieurs composes se degageant d'un lieu 

d'enfouissement sanitaire possedent la capacite de causer des problemes de sante allant des 

malaises aigus et chroniques, jusqu'aux cancers. Ces substances relativement dangereuses 

sont principalement des composes organiques volatils. Le tableau 3.9 resume leurs effets 

nefastes (26). 

Tableau 3.9 
Resume des effets nefastes sur la sante humaine associes 
aux substances toxiques potentiellement presentes dans 

la composition du biogaz (Exposition chronique - inhalation) 

Benzene 

Chloroforme 

Chlorure de vinyle 

Dibromo-1, 2-ethane 

Dichloro-1, 2-ethane 

Dichloromethane 

Tetraehloroethylene 

Tetrachloromethane 

Trichloroethylene 

Maux de tete, vertiges, anorexie, fatigue, dyspnee, 
effet hematotoxique, foetotoxique chez I'animal, 
cancerigene prouve. 

Nausees, anorexie, depression du systeme nerveux 
central, troubles gastro-lntestlnaux, atteintes hepati-
ques et renales, foetotoxique chez I'animal, canceri
gene probable. 

Possibilites d'alterations sanguines, de perturbation de 
la fonction pulmonaire et du systeme nerveux central, 
cancer du foie, du cerveau et des poumons. 

Teratogene suspecte, cancerigene probable. 

Irritation des yeux et des voies respiratoires, nausees, 
anorexie, douleurs epigastriques, faiblesse, fatigue, 
insomnie, irritabilite, nervosite, dommages aux reins, 
foie et glandes surrenales, cancerigene probable. 

Atteintes hepatiques et renales, cancerigene probable. 

Foetotoxique chez I'animal, cancerigene probable 
chez I'humain. 

Depresseur du systeme nerveux central, foetotoxique 
chez I'animal, cancerigene probable chez I'humain. 

Depresseur du systeme nerveux central, foetotoxique 
chez I'animal, cancerigene probable chez I'humain. 

Source : DROUIN L., RICHER N., GOLBERG M. 1 992. Risques associes au biogaz des sites d'enfouissement 
sanitaires. Conference au 4^ colloque de formation en sant6 environnementale. Octobre 1992, 
Quebec : 24. 
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L'ozone, qui se forme suite a des reactions photochimiques impliquant des composes 

organiques non-methanogenes et des oxydes d'azote, est susceptible d'entrainer plusieurs 

effets negatifs sur la sante humaine ainsi que sur la vegetation (voir tableau 3.10) . 

Aucune etude epidemiologique satisfaisante n'a ete effectuee a ce jour afin de verifier les 

risques theoriques pour la sante des gens vis-a-vis remission de composes gazeux par un lieu 

d'enfouissement sanitaire (26). On se base, jusqu'a maintenant, sur des recherches qui ont 

evalue la toxicite des substances retrouvees sur les lieux d'enfouissement sanitaire pour 

evaluer les risques pour la sante de la population environnante, selon les types et la quantite 

de gaz retrouves sur le site etudie. 

Le methane genere suite a la decomposition anaerobie des dechets a des effets sur I'environ

nement, mais peut aussi mettre en danger les gens circulant pres des sites. Premierement, 

I 'accumulation du biogaz dans des endroits clos, sur le site ou suite a une migration laterale, 

peut entramer une asphyxie, des explosions et des incendies pouvant causer des dommages 

a la propriete, des blessures et des pertes de vie. D'apres une etude de Fuortes, I ' lnfiltration 

des biogaz au travers des fondations d'un edifice aurait ete la cause de I'apparition du syn

drome des tours a bureaux (ou des batiments malsains) chez les personnes qui s'y trouvaient 

(27). Le methane est un des gaz a effet de serre et participe au rechauffement global de la 

planete. 

Le tableau suivant resume les effets sanitaires apprehendes des gaz s'echappant des LES. 
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Tableau 3.10 
Effets sur la sante associes a remission de gaz d'un lieu d'enfouissement sanitaire 

Composante 

Ozone 

Substances 
toxiques 

Methane 

Odeurs 

Effets sanitaires 

- Alterations de la fonction pulmonaire 
- Aggravation de maladies respiratoires pre-existantes 
- Dommages aux poumons. 

- Leucemie, 
- Anemie aplasique, 
- Myelomas multiples, 
- Changements cytogenetiques, 
- Possibilite de teratogenicite et toxicite pour les embryons, 
- Dommages au foie, aux poumons, aux reins et au systeme 

nerveux central, 
- Cancerogenicite pour le cerveau, le foie et les poumons 

- Explosions et incendies 
- Asphyxie. 

- Diminution du bien-etre et de la qualite de vie des gens 
demeurant a proximite du site. 

Source : ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). 1991. Air emissions from municipal solid waste 
landfills, Background information for proposed standards and guidelines. Research triangle park, HC, 
Rapport no : EPA/450/3-90/011A : 544. 

A I'exception des cas de migration laterale, les etudes concluent generalement a des niveaux 

d'exposition tres faibles des populations aux biogaz des lieux d'enfouissement sanitaire, mais 

les lieux d'enfouissement sanitaire sont susceptibles de degager des odeurs dont les effets sur 

la sante sont difficiles k evaluer. D'apres une etude realisee aupres de personnes demeurant 

a proximite d'un LES, cette proximite entrame une diminution de la qualite de vie et, plus 

important encore, des modifications dans le comportement des personnes exposees. II 

pourrait s'ensuivre des problemes sociaux varies, et quelquefois importants (15). C'est 

pourquoi une concertation avec les populations concernees est encore une fois si importante 

lors de modifications ou d'implantation de projets de lieux d'enfouissement sanitaire. 
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3.4 L'enfouissement optimal 

Si Ton persiste a enfouir des dechets dangereux et des putrescibles non neutralises ou 

adequatement stabilises dans nos sites, il est evident que le choix du site et la gestion de leurs 

emissions deviennent primordiaux pour controler les dangers de pollution affectant 

eventuellement la sante publique. Les criteres d'etancheite du site sont de loin les plus 

importants pour retarder I'ecoulement des lixiviats polluants qui devront par ailleurs etre 

collectes et adequatement traites avant leur rejet dans la nature. Les normes d'enfouissement 

du MENVIQ evoluent en ce sens, et il importe dans tous les cas de s'assurer que les lieux 

d'enfouissement sanitaire ne contaminent pas I'environnement. Nous presentons ici un bref 

rappel des notions scientifiques de base utilisees pour la gestion de l 'enfouissement et qui 

sont sous-jacentes a la reglementation environnementale. 

3.4.1 Conditions hydrogeologiques du lieu d'enfouissement 

La reglementation quebecoise concernant les lieux d'enfouissement sanitaire repose 

actuellement sur le principe de I'attenuation naturelle, qui consiste a permettre I 'enfouissement 

de dechets domestiques directement dans le sol. On assume que leur diffusion dans le sol 

altere et minimise les proprietes toxiques des contaminants ainsi liberes. 

L'attenuation naturelle s'effectue au moyen de processus physiques, biologiques et physico-

chimiques. II existe six mecanismes majeurs qui regissent l 'attenuation naturelle des impacts 

des contaminants sur le sol et l'eau souterraine (28). 

La filtration meeanique : 

La fi l tration meeanique restreint le debit des contaminants en suspension. 

L'effieacite avec laquelle s'effectue cette attenuation des particules en 

suspension depend de la nature et de I'epaisseur de la couche de sol. 

La precipitation : 

Des changements dans les conditions micro-environnementales comme la 

temperature, le pH et la composition de la solution peuvent amener une 

immobilisation de quelques contaminants qui sont ensuite convertis en 

composes insolubles. 
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L'adsorption : 

II y a formation d'un lien chimique entre le contaminant soluble et le mineral, 

I'oxyde hydreux et la matiere organique du sol. Le degre d'adsorption depend 

de la capacite d'echange cationique. 

La dilution et la dispersion : 

L'attenuation par la dilution et la dispersion diminue les concentrations des 

contaminants en les meiangeant dans un plus grand volume d'eau souterraine. 

L'activite microbienne : 

L'attenuation par I'activite microbienne est aceomplie par I'utilisation des 

contaminants solubles du lixiviat par les microorganismes souterrains; ceux-ci 

se servent des contaminants comme source de nutriments organiques et inorga

niques pour leur metabolisme. 

L'evaporation : 

Le meeanisme d'evaporation se manifeste lorsque le compose en solution passe 

a retat gazeux et se deplaee dans I'air situe au-dessus de la nappe d'eau. Seuls 

les composes avec une faible pression de vapeur peuvent s'evaporer. 

Le pouvoir attenuateur est different pour chaque sol. II est a noter qu'un seul meeanisme 

d'attenuation n'est pas efficace pour enlever ou reduire les concentrations de contaminants 

du lixiviat. Tous les mecanismes d'attenuation agissent a un queleonque degre dans n'importe 

quel site ou il y a migration de contaminants. Les sols sous-jaeents de nature arglleuse ont 

la propriete de retenir la majorite des metaux lourds comme le plomb, Tarsenic, le zinc, le 

cadmium et le mercure. Les sols sablonneux sont beaucoup moins efficaees que les sols argi-

leux; ils peuvent neanmoins diminuer les concentrations de complexes organiques. Des 

etudes ont demontre que la capacite du sol a retenir ou transformer les contaminants est 

limitee; une fois cette limite atteinte, le comportement des contaminants n'est plus affecte 

par les proprietes attenuatrices du sol (29). 

L'article 29 du Reglement sur les dechets solides (0-2, r.14) decrit les conditions hydrogeolo

giques que doivent rencontrer les LES. Les normes de migration des eaux de lixiviation dans 

le sol sont basees en partie sur les proprietes attenuatrices du sol. 

69 



ENFOUISSEMENT 

L'enfouissement sanitaire des dechets solides doit s'effeetuer sur un terrain ou les conditions 

hydrogeologiques sont telles que les eaux de lixiviation s'infi l trent dans un sol dont le 

coefficient de permeabilite maximal est de 1,9 x 10^° m/s, a moins que ces eaux n'aient fait 

resurgence auparavant. Dans ce dernier cas, elles doivent avoir eircuie pendant plus de 2 ans 

dans un sol dont le coefficient de permeabilite maximal est de 4,8 x 10^° m/s. 

La contamination des eaux souterraines et de surface par le lixiviat ainsi que la migration des 

biogaz constituent les principaux problemes imputables aux lieux d'enfouissement sanitaire. 

Ces problemes sont en etroite relation avec deux parametres hydrogeologiques, soit la porosite 

et la permeabilite des sols. Ces deux parametres determinent a quelle vitesse les 

contaminants liquides ou gazeux migreront au travers les parois du site, avant d'etre liberes 

dans I'air ou les eaux. La porosite est le pourcentage de volume des vides d'une formation 

ou d'une roche coherente, par rapport a son volume total (30). La porosite se definit comme 

la capacite d'un sol a contenir de l'eau ou des gaz dans ses interstices, tandis que la 

permeabilite est la capacite du sol a se laisser traverser par l'eau ou des gaz (31). L'annexe 

3 definit plus precisement ces parametres et fournit des exemples utiles. 

Un lieu d'enfouissement sanitaire optimal doit etre situe dans une formation geologique la 

moins poreuse et la moins permeable possible. L'argile, bien que poreuse, a une tres faible 

permeabilite; elle est le sol de choix pour l 'enfouissement sanitaire a la condit ion d'etre de 

bonne qualite, uniforme et suffisamment epaisse. Les regions depourvues de sols 

suff isamment impermeables devront diminuer artifieiellement la permeabilite, generalement 

a I'aide d'argile. Les geomembranes, malgre leur duree limitee, peuvent etre util isees, de 

preference avec l'argile, pour repondre a tres long terme aux normes reglementaires. Un 

reeouvrement impermeable de la surface du site est necessaire pour reduire la penetration de 

I'eau ou remission des gaz et permettre leur recuperation et leur trai tement. 

3.4.2 La gestion des lixiviats 

Le premier element de gestion des lixiviats est constitue par un systeme performant de 

captation de I'eau de lixiviation, ce qui est loin d'etre partout le cas actuellement (33). La 

gestion des contaminants des lieux d'enfouissement sanitaire au Quebec se limite principale

ment aux eaux de lixiviation. Les methodes de traitement des eaux de lixiviation sont derivees 

des precedes eonventionnels de traitement des eaux usees municipales. Cependant, les 

caracteristiques particulieres du lixiviat amenent des complications dans la methode de 

trai tement. Les f luctuations saisonnieres de debit, de meme que les variations de composit ion 
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chimique du lixiviat influencees par I'age et le degre de stabilisation du site, const i tuent des 

parametres importants a considerer lors de la conception du systeme de trai tement du lixiviat. 

L'eff luent rejete dans le reseau hydrographique de surface ou dans un reseau d'egout pluvial 

doit respecter les normes edictees par l'article 30 du Reglement sur les dechets solides (Q-2, 

r.14). La qualite des eaux souterraines n'est pas reglementee a ce jour, a I 'exception des eaux 

puisees pour la consommation humaine qui doivent rencontrer les normes de qualite du Regle

ment sur l'eau potable (Q-2, r.4.1). 

Le t ra i tement des eaux de lixiviation d'un lieu d'enfouissement sanitaire doit etre vu comme 

un tout , const i tue d'une serie d'etapes jouant un role bien specifique vers I'atteinte d'une 

epuration complete de l 'eau. Chaque etape du traitement permet de resoudre un probleme 

bien precis et consti tue uniquement une composante de la filiere de trai tement. 

De facon generale, la pollution des eaux de lixiviation est soit organique (via la matiere 

organique), soit physieo-ehimique (via les substances organiques et inorganiques). La pollution 

par la matiere organique se traite de facon naturelle par I'activite des bacteries, processus que 

Ton peut aeeelerer par la mise en place de differents systemes de traitement biologique. La 

pollution physieo-ehimique necessite souvent I'utilisation d'un systeme de trai tement plus 

sophistique; on I'associe a la presence de certains metaux et de substances dif f ici lement 

degradables. 

Un resume des differents traitements biologiques et physico-chimiques (34-35) figure a 

I'annexe 4 . Ces trai tements correetement appliques doivent permettre le rejet d'eff luents 

repondant aux normes chimiques actuelles. L'utilisation de bioessais serait probablement plus 

representative de la toxici te globale de l 'effluent que le respect individuel de chacune des 

normes actuelles et il semble maintenant que certains bioessais soient assez bien connus et 

standardises pour etre reglementes. 

3.4 .3 Le traitement des biogaz 

Les sites quebecois munis d'un systeme de captation des biogaz sont I 'exception en 1993 . 

La forte proport ion de methane present dans les gaz de decomposit ion en fait une source 

d'energie dont la valeur calorifique peut aisement etre reeuperee par combust ion directe avec 

ou sans puri f icat ion prealable (37). Le probleme est de capter ces biogaz. Les systemes de 
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captage actuels auraient une effieacite inferieure k 60 % (4) et on peut esperer 80 % ou 90 % 

dans les meilleurs cas (38). 

Pour atteindre ces objectifs, les sites doivent etre l itteralement encapsuies par des 

geomembranes ou de l'argile, en plus d'etre equipes d'un systeme de captage et de trai tement 

qu'on devra entretenir pour des durees de 50 ou 70 ans (voir tableau 3.5), comme les 

systemes de captage des lixiviats (19). Le cas du biogaz est particulierement important 

lorsqu'on prevoit une reutilisation des sols. Le protocole de fermeture des sites dolt done 

prevoir une surveillance jusqu'a la stabilisation definitive du contenu. 

3.5 Conclusion 

Ce bref survol de la litterature concernant les risques associes a l 'enfouissement tel que 

pratique jusqu'ici nous amene k faire les constats suivants, largement tires de Drouin, Richer 

et Goldberg (26) et de Delong (39). 

7. II est plausible que I'exposition de populations ou de travailleurs aux substances 

toxiques identifiees dans les biogaz puisse en trainer ^ court et a long termes 

des effets pour la sante (troubles de reproduction, cancer, effets neurotoxiques, 

symptomes diffus...}. Neanmoins le niveau d'exposition retrouve est tres has 

et les etudes epidemiologiques ont jusqu'a cejour failli a documenter des liens 

causes-effets relies aux biogaz. 

Les etudes en evaluation du risque pour la sante concluent que des excds de 

problemes de sante (notamment le cancer) pourraient survenir, mais souffrent 

pour la trds grande majorite d'une incertitude quant ^ la caracterisation de 

I'exposition rdelle des populations et de la relation dose-reponse des principaux 

COV. 

Les connaissances epidemiologiques accumulees ^ ce jour sont done 

insuffisantes pour nous permettre de tirer des conclusions definitives sur une 

relation possible entre I'exposition aux biogaz des LES eties problemes de sante 

apprehendes, mais suffisantes pour exclure la possibilite d'effets de sante 

importants ou dramatiques qui seraient attribuables aux biogaz. 
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2. Mal controles, les lixiviats peuvent entrafner des effets nocifs par le contact direct ou 

I'absorption d'eaux contaminees par les populations. La contamination de prise d'eau 

de consommation serait le risque le plus probable pouvant affecter la sante publique. 

3. 11 y a assez d'eiements pour conclure que plusieurs lieux d'enfouissement sanitaire 

peuvent constituer une menace potentielle pour la sante publique associee a 

I'exposition chronique aux biogaz mais surtout a I'absorption et au contact d'eaux de 

lixiviation contaminees. 

II est possible avec les techniques modernes de construire un lieu d'enfouissement sanitaire 

optimal qui pourrait controler de fagon acceptable les risques de contamination 

environnementale et humaine. Construit en sol impermeable, dote d'equipements de collecte-

traitement des lixiviats et des biogaz, et recouvert d'un capuchon etanche, un lieu 

d'enfouissement sanitaire ne causerait pas de contamination significative pour I'environnement 

ou la sante. Meme ce site optimal devra etre entretenu et surveille jusqu'a I'epuisement des 

substrats responsables des emissions et des rejets. La question de la reutilisation securitaire 

ulterieure du terrain exigera une evaluation specifique des sols, a priori consideres comme 

contamines a tres long terme. C'est I'orientation actuelle retenue par le MENVIQ, ce qui 

correspond aux exigences souhaitables en termes de sante publique. 
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Chapitre 4 
La reduction des dechets (3R-V) 
et la sante publique 





REDUCTION 

Nous desirons brosser ici une esquisse des diverses avenues de reduction des dechets et 

proceder a revaluation des impacts de sante publique pouvant etre associes a ces filieres. 

Comme les techniques de reduction sont illimitees et qu'il n'y a que peu de litterature qui 

traite directement de cet aspect, revaluation des impacts sur la sante publique se fondera 

principalement sur les impacts environnementaux previslbles, du moins d'apres I'opinion 

consensuelle de I'expertise quebecoise en sante environnementale. 

De facon a lutter centre la production excessive de dechets, la gestion integree propose de 

favoriser d'abord la reduction a la source et le reemploi, ensuite le recyclage et la valorisation, 

puis en dernier recours l'elimination, dont nous avons traite aux deux precedents chapitres. 

Ce modele est habituellement appeie les 3 R-V-E. 

La reduction est une restriction a la source du volume et du poids des dechets. Elle peut etre 

le fait d'Industries ou de commerces par I'adoption de precedes plus efficaees, ou des 

menages par diminution d'aehat, achat en vrac, allongement de la duree de vie des produits, 

reduction des emballages, ete... 

Le reemploi consiste a remettre en usage, sans transformation, ce qui etait considere comme 

un dechet. Le systeme de eonsigne sur les contenants de boisson en est un exemple. 

Le recyclage ramene la matiere reeuperee a une etape de transformation secondaire pour 

ensuite en faire un produit d'usage similaire. Le papier est le dechet le plus souvent recycle, 

mais la majorite des matieres se preteraient au recyclage. Le reemploi et le recyclage 

presentent I'immense avantage de reduire directement la production du materiau vierge et 

leurs couts energetiques et environnementaux, ou quelquefois meme de reduire directement 

leur cout de production. 

La valorisation des matieres transforme un objet considere comme un dechet en une autre 

categorie de matiere. Cette transformation permet I'eeonomie de materiaux vierges, mais les 

objets ainsi produits sont generalement de moindre valeur que le materiau qu'on aura utilise 

pour les produire, contrairement au recyclage. On peut fabriquer des materiaux de 

construction avec le carton use, par exemple, ou reutiliser des dechets organiques comme 

amendement des sols sous forme de compost. 

La valorisation energetique ne recuperera qu'une partie de la valeur calorifique du dechet en 

le detruisant a jamais, mais diminuera d'autant la production d'energie a partir d'autres 

sources; bien que dernier choix avant l'elimination en pure perte, elle lui demeure preferable. 
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II faut distinguer clairement la valorisation energetique de l' incineration simple qui n'est qu 'un 

traitement de reduction de volume et de masse par combustion. 

4.1 La reduction a la source 

La reduction a la source est le premier principe de toute gestion integree des dechets. Plutot 

que de gerer un dechet, la reduction s'attaque a en empecher la production. Bien qu'en amont 

de la gestion des dechets, il s'agit sans doute du moyen le plus eff icace de prevenir les 

impacts directs et indirects sur I'environnement, et consequemment sur la sante, que 

pourraient avoir les differents modes de gestion des dechets. Les effets de la reduction a la 

source sur les quantites de dechets sont tres importants a long terme, cette question est done 

primordiale lorsqu'on parle de developpement durable (1). Cet aspect de la gestion preoccupe 

les divers paliers gouvernementaux et plusieurs secteurs de la population. 

Au niveau federal : le Protocole national sur I'emballage 

Selon les donnees historiques canadiennes et americaines, les emballages sont en constante 

progression depuis les annees soixante-dix. 

Le Protocole national sur I'emballage est le premier effort au niveau canadien qui s'adresse a 

la reduction a la source. II a ete enterine, en 1 990 , par le Conseil canadien des ministres de 

I'Environnement (CCME). Des politiques nationales de gestion de I'emballage devraient 

contribuer a la reduction de 50 % des dechets d'emballage d'ici I'an 2000 . Cette reduction 

vise a contrer une croissance annuelle de 1,1 % de la production des dechets sur le territoire 

canadien et a assurer une stabilisation de la production nationale pour les prochaines annees 

(2). 

Selon le CCME, 80 % des emballages utilises au Canada sont incineres ou enfouis. Au 

Quebec, les emballages representent k eux seuls le quart de nos dechets; leur elimination 

coute 135 millions de dollars par annee, en plus d'etre une perte de richesses naturelles. 

Le besoin constant des producteurs de recourir a des pratiques de modif ication des contenants 

et du contenu de leurs produits afin de les differencier des produits concurrents favorise 

I ' introduction de produits pouvant etre composes de materiaux susceptibles de menacer 

directement ou indirectement I'environnement et la sante humaine. Cette tendance risque 
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fort, d'une part, de rendre encore plus difficile la separation des matieres aux fins de recyclage 

et, d'autre part, d'introduire de nouveaux contaminants. 

Chacune des provinces est associee a I'initiative nationale et est appeiee k cooperer en 

harmonisant ses reglementations avec les orientations du Protocole. 

De plus, le gouvernement federal s'est engage dans un processus de revision des politiques 

et des normes qui regissent la fabrication des produits, dans le sens de la reduction a la source 

(3). 

Au niveau provincial : La Loi sur la qualite de I'environnement 

La Loi sur la societe quebecoise de recuperation et de recyclage 

La Politique de gestion integree des dechets solides du MENVIQ 

La loi permet au ministre de «regir, limiter ou prohiber I'usage de tout contenant, emballage, 

matiere ou produit qu'il determine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destine". 

Elle permet egalement au gouvernement de prescrire tout systeme de consignation de tout 

contenant, emballage, matiere ou produit, dans les cas, conditions et modalites qu'il 

determine; elle permet de fixer une eonsigne payable a I'achatd'un produit ou d'une matiere... 

et determiner la partie non remboursable de cette consigne;» (LRQ, c.Q-2, art.70). 

Avec les nouvelles prescriptions introduites dans ces lois, le Gouvernement du Quebec 

s'assure des pouvoirs pour reglementer I'emballage dans le sens des orientations du Protocole 

national sur I'emballage. II peut eventuellement transformer les prescriptions relatives ci 

I'emballage k d'autres biens de consommation (4). 

La politique emise en 1 989, propose 50 % de reduction des dechets a enfouir d'ici I'an 2000, 

sans augmentation des niveaux de pollution. Elle devrait influencer les decideurs, les 

industries et les consommateurs du Quebec dans les prochaines annees (1). 

En ce qui concerne la reduction a la source, les objectifs de la politique sont d'accroTtre la 

duree de vie des biens dans le but de reduire leurs rejets et les besoins de remplacement, de 

diminuer les quantites de materiaux utilisees dans la fabrication et I'emballage des biens, de 

diminuer le poids et le volume du futur dechet et enfin de reduire les dechets issus du 

processus de fabrication du produit. 
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La politique reconnatt que jusqu'a present les quantites et les volumes de dechets generes ont 

peu preoccupe notre societe et que seuls les imperatifs economiques en faveur de la reduction 

a la source ont prevalu : diminution des couts d'energie et de materiaux, diminution des couts 

de transport du produit, adaptation des produits aux besoins du market ing, adaptation des 

produits a la concurrence. 

Divers moyens sont preconises tels la creation et I'utilisation de produits demandant moins 

de matieres ou d'energie par unite; la prolongation de la vie des biens; le remplacement de 

produits jetables par des produits reutilisables. Des strategies en place devront faire en sorte 

que le consommateur puisse choisir les produits de consommation les moins polluants. 

La politique prevoit des outils d'intervention tels que des modifications des regies d'assistance 

financieres pour les entreprises, la mise en place d'un programme de sensibilisation au niveau 

de la production des biens, ['elaboration d'accords gouvernement-industries pour integrer les 

preoccupations de reduction a la source, en formant par exemple des concepteurs de produits 

aux exigences environnementales. 

Les effets sur les quantites de dechets a eiiminer identifies par la politique sont I'allongement 

de la vie des biens de consommation, la diminution de la consommation des ressources 

renouvelables ou non, la reduction des dechets de production, la diminution du poids et du 

volume des dechets individuels. 

Les normes et reglements quebecois concernant la fabrication et I'utilisation de certains 

produits devraient etre revises dans le sens de la reduction a la source (5). 

Au niveau municipal 

II existe beaucoup de mesures incitatives de reduction a la source des dechets adoptees par 

des communautes urbaines et des municipalites k travers le monde qui ont donne des resultats 

tres interessants (6). 

La Federation canadienne des municipalites appuie directement les initiatives du Protocole 

national sur I'emballage par la diffusion et la promotion des objectifs de reduction a la source 

aupres des entreprises commerciales et industrielles et par la sensibilisation des 

consommateurs (4). 
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Au Quebec, plusieurs municipalites ont adopte des politiques d'achats municipaux, ont fait 

la promotion de comportements aupres des citoyens, et ont subventionne I'achat de 

composteurs domestiques pour les citoyens. La Ville de Montreal a notamment pris une telle 

initiative (7,8,9). 

Au niveau des etabltssement prives et publics 

L'industrie manufacturiere de I'emballage est directement concernee par les efforts de 

reduction a la source, puisqu'elle entrame la consommation de matieres premieres et le 

gaspillage des ressources. Cette Industrie a vu un grand avantage financier dans I'application 

de politiques de reduction a la source : I'achat de matieres premieres, I'utilisation de I'energie, 

le cout des transports et les couts d'elimination etaient diminues. Plusieurs industries 

manufacturieres ont deja mis sur le marche plusieurs produits qui respectent la reduction a la 

source de la quantite et de la toxicite de leurs produits, comme les contenants Enviro-Pack, 

ou les jus de fruits en version concentree. Les imperatifs economiques et les pressions 

sociales sont le plus souvent k I'origine des initiatives (4). 

La plupart des chatnes d'alimentation au Quebec offrent la possibilite d'acheter des aliments 

en vrac. Plusieurs commerces exigent de la part du consommateur un montant pour les sacs 

d'emballage ou reduisent d'autant la facture si les sacs sont rapportes. 

Dans les institutions publiques ou para-publiques, des politiques d'aehat et de reduction a la 

source ou de reduction par recyclage sont mises en place depuis plusieurs annees, par 

exemple au College Rosemont k Montreal (8,10). 

Au niveau des citoyens 

Les groupes environnementaux ont fait un grand travail de sensibilisation aupres des citoyens 

en matiere de promotion de reduction k la source. Les documents et guides d'appoint sont 

tres nombreux et adaptes pour chaque situation. 

Si Ton compare la situation actuelle k celle qui prevalait il y a 20 ans au Quebec, on constate 

qu'il y a une sensibilisation de plus en plus grande et une mobilisation croissante des citoyens 

k reduire les dechets a la source, ci adopter des methodes de reduction telles le compostage, 

le recyclage, la eonsigne et la participation aux collectes speciales (4,7,8). 
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Les consommateurs jouent un role considerable par leur influence sur la demande de certains 

produits, tant a la maison qu'au travail. Le comportement apres achat s'avere lui aussi 

fondamental. En modifiant leurs habitudes de consommation, les citoyens eneouragent et 

appuient les efforts concertes des gouvernements et de I'industrie; ils demontrent ainsi leur 

engagement personnel et leur desir de diminuer le gaspillage en changeant quelques-unes de 

leurs habitudes, et sont un exemple de la prise en charge qui demeure le principe sous-jaeent 

a toute solution durable. 

Dans une perspective de sante publique, toute activite ou politique qui fait la promotion de la 

reduction a la source doit etre soutenue. La reduction a la source releve d'un souci de 

planification preventive; elle tient compte des preoccupations environnementales et influence 

directement le flot des dechets. II s'agit sans doute du mode de gestion le plus complexe a 

appliquer mais qui merite toute I'attention et les efforts necessaires si I'on veut reellement 

diminuer les impacts environnementaux et de sante qu'impHque l'elimination de nos dechets 

dans I'optique du developpement durable. Toutes ces activites sont etroitement dependantes 

de la prise en charge des dechets qui doit viser a s'appliquer le plus pres possible du 

producteur. 

4.2 Le reemploi 

4.2 .1 Definition et notions de base 

Le reemploi se definit comme la reutilisation directe sans retransformation d'objets destines 

a l 'elimination. Si Ton a tendance a penser immediatement a la eonsigne sur les contenants 

de boisson gazeuse ou de biere, on doit egalement considerer le reemploi de boites, de sacs 

en papier, aux centres d'echanges communautaires de vetements ou autres objets et meme 

a la vente au detail en vrac qui favorise le reemploi de contenants d'emballage. 

En fait, le reemploi de ces objets confirme qu'ils n'auraient pas du etre traites comme des 

dechets puisque leur utilisation n'a pas altere leurs proprietes fonctionnelles. Le reemploi offre 

la meilleure performance parmi tous les types de gestion des dechets. On economise la 

totalite de I'energie et de la pollution environnementale liees a la production d'un objet de 

remplacement similaire et la quasi totalite de I'energie ou des impacts environnementaux de 

la retransformation necessaire au recyclage. 
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Le transport vers des centres de conditionnement pour la remise en marche et les effluents 

du conditionnement constituent, lorsqu'ils sont necessaires, la quasi totalite des impacts 

environnementaux du reemploi. Certaines matieres, comme les emballages, se pretent au 

reemploi direct par le consommateur sans aucune etape suppiementaire de transport ou de 

conditionnement. La societe quebecoise est loin d'avoir epuise le recours a cette forme ideale 

de gestion de «deehets». En fait, le reemploi direct par le producteur s'apparente a la 

reduction a la source, I'objet n'ayant en aucun moment ete oriente dans la filiere des dechets. 

En general, lorsqu'un objet meme reutilisable est oriente dans la filiere des dechets, les 

possibilites de reemploi deviennent tres limitees. La collecte et le transport des dechets 

endommageront ou souilleront en general I'objet de facon irremediable et son reemploi 

deviendra difficile. Si la responsabilite d'orienter vers le reemploi un objet reutilisable revient 

en definitive a I'individu, les producteurs ou les collectivites devraient prendre en charge la 

promotion de certaines infrastructures du reemploi, afin d'en ameiiorer la collecte et le tri. 

4.2.2 Le tri et la collecte 

Le tri et la collecte pour le reemploi doivent permettre d'eviter la filiere des dechets. Le tri doit 

etre fait a la source, par le consommateur, pour les objets qui n'auraient pas termine leur cycle 

de vie. Le reemploi peut fort bien etre effeetue directement par le consommateur pour les 

boTtes et les sacs, utiliser un depot, avec ou sans systeme de eonsigne pour les contenants 

de boissons, ou un centre d'echange pour une vaste gamme d'objets. II existe des systemes 

de collecte pour le reemploi, qui sont le plus souvent le fait d'initiatives privees. 

4.2.3 Un exemple : le verre 

Les contenants aiimentaires de verre sont les types d'objets qui se pretent le mieux au 

reemploi directement par le consommateur et aussi par I'intermediaire d'un systeme de 

collecte et de tri centralise. 

II y a quelques annees a peine, la majorite des bouteilles de verre de boissons etaient 

systematiquement reemployees par le consommateur ou consignees par les producteurs. 

L'arrivee de nouvelles matieres plus commodes ou plus economiques pour le producteur a 

pratiquement fait disparaTtre le systeme de eonsigne chez nous, et aux Etats-Unis. Les 

contenants de plastique, de carton cire et multieouche (jetables) ou d'aluminium (consignes 

depuis peu) sont en voie d'eiiminer le reemploi des contenants de verre. Les couts de 
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production, gestion et elimination des contenants jetables sont a la charge complete du 

consommateur et impliquent des consequences sur I'environnement. 

L'utilisation de contenants de verre reutilisables est le meilleur choix ecologique actuel, done 

le meilleur choix economique dans la perspective du developpement durable. Le ou un 

contenant de verre peut completer 50 cycles de reutilisation avant d'etre recycle, on aura 

produit a partir de matiere premiere et eiimine dans la nature 50 contenants de plastique, 

papier cire, metallise ou multicouches (23). 

Le tableau 4.1 illustre les benefices energetiques totaux du reemploi du verre par rapport aux 

contenants d'aluminium, de fer ou de verre neufs et recycles, pour seulement 10 cycles de 

reutilisation du contenant de verre (24). It est a noter que le cout energetique du transport 

est integre dans ce bilan, qui se veut une estimation de la consommation energetique globale. 

Tableau 4.1 
Consommation energetique par utilisation pour un contenant de boisson de 12 onces 

Aluminium a utilisation unique 

Conserve a utilisation unique 

Conserve recyclee 

Verre a utilisation unique 

Aluminium recycle 

Verre recycle 

Verre reemploye 10 fois 

Millier de BTU 

S o u r c e : Adapts de : Argonne National Laboratory. YOUNG J.E. 1 9 9 1 . Discarding the throwaway society. 
World watch paper 101 : 47 
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Une economic d'energie signifie une pollution moindre. Les activites minieres d'extraction de 

la silice pourraient etre considerablement reduites et les cas de silieose que I'on rencontre 

encore parmi les travailleurs des mines d'extraction de silice seraient reduits. Le verre peut, 

a defaut de reemploi, etre indefiniment recycle et les besoins d'extraction miniere ne devraient 

alors couvrir que le remplacement de materiaux perdus et la croissance du marche. 

En parallele, on pourrait assister a la creation, dans les zones densement peupiees, d'une infra

structure de reemploi. Comme la manutention et le transport sont les couts dominants du 

reemploi (21-26), I'industrie du reemploi serait ereatriee d'emplois peu specialises. Le 

reemploi du verre signifie done moins de destruction de la nature, moins de pollution, moins 

d'energie et plus d'emplois. 

4.2.4 Impacts sur la sante publique 

On peut raisonnablement eroire que le recours au reemploi genere un gain net, en preservant 

I'environnement et la sante, par rapport a toutes les autres filieres de gestion des dechets. 

Les effets negatifs reels des operations de reemploi (transport, pollution par les operations de 

conditionnement et leurs effets de sante du travail) paraissent inferieurs a ceux de la 

production de materiau vierge. Le reemploi est done le choix de gestion des dechets qui 

respecte le mieux les principes du developpement durable en ce qu'il s'apparente a une 

reduction a la source. II represente un gain net et direct de reduction du volume ou de la 

masse des dechets, mais surtout le reemploi reduit d'autant les eventuels impacts 

environnementaux et de sante de leur production, et ceci meme par rapport au recyclage. 

4.3 Le recyclage 

4.3.1 Definition et notions de base 

Le terme recyclage inclut generalement toutes les techniques qui permettent de proceder a 

la recuperation de la ressource secondaire. L'etude des differentes techniques englobees dans 

le terme met rapidement en evidence qu'elles n'ont pas toutes la meme valeur ecologique et 

economique. On devrait limiter I'usage du terme recyclage aux techniques qui permettent. 
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apres des operations de retransformation, une remise en marche de la matiere secondaire sous 

la forme d'un objet d'usage similaire a son usage initial. 

Le papier est un exemple qui permet de bien comprendre I'interet du recyclage par rapport a 

d'autres modes de recuperation. Le papier journal peut etre recycle en papier queleonque, 

toutefois sa transformation en materiau de construction constitue une valorisation de matiere. 

L'incineration de ce meme papier dans un four industriel pour produire une energie queleonque 

constitue en realite une valorisation energetique de cette ressource. 

Au Quebec, theoriquement, plus de 80 % des 7 200 0 0 0 tonnes de rebuts de post-

consommation sont recuperables, mais plusieurs conditions doivent etre reunies pour, en 

pratique, esperer un rendement maximum estime a 70 % (19). Le taux moyen de diversion 

(constitue de la somme des dechets recuperes sur la somme des dechets recuperes et jetes) 

est estime a 2 % a partir de donnees recentes du ministere de I'Environnement du Quebec. 

Le recyclage des dechets de post-production, par les fabrieants, est largement repandu 

lorsqu'il est economiquement viable. Le fer, les cartons d'emballages, le papier f in , les 

metaux non ferreux, le verre et les pneus sont pris en charge par des reseaux de recuperation 

independants des dechets municipaux. Ensemble ces collectes representaient plus de 90 % 

du recyclage au Quebec en 1990 (voir tableau 1.1). 

Limites a la fraction moins immediatement rentable des dechets reeyclables, les dechets 

solides municipaux doivent faire I'objet d'un tri ou d'une collecte selective, et generalement 

des deux, pour produire une matiere secondaire de qualite equivalente aux matieres 

secondaires de provenance commerciale ou industrielle. 

Les marches pour les ressources secondaires seraient potentiellement suffisants pour absorber 

la majeure partie des ressources secondaires, mais ils ne sont jamais developpes, faute 

d'approvisionnement de qualite suffisante et de quantite constante (20). La faible densite de 

population au Quebec et au Canada reduit la competit ivite en augmentant considerablement 

les frais de transport, qui representent la fraction la plus importante du cout des matieres 

secondaires recyciees (21). D'apres Miller, le recyclage des dechets solides municipaux ne 

peut actuellement etre economiquement rentable sans subvention publique (55). Le MENVIQ, 

qui vient de lancer un programme de subvention au recyclage ou a la valorisation des pneus, 

le confirme implicitement. Contrairement au reemploi, le recyclage necessite un retour en 

usine des matieres, ou elles sont retransformees. Le verre, le plastique, I 'aluminium ou le fer 

sont fondus et le papier est ramene sous forme de fibres. Dependamment de la matiere ou 

de son usage final, d'autres etapes de production peuvent etre necessaires, comme le 
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desencrage du papier par exemple. Ces operations eonsomment de I'energie et produisent des 

rejets. Le tableau 4.2 estime la consommation energetique et la pollution engendree pour la 

matiere obtenue par recyclage, comparativement au materiau vierge, dans le contexte des 

Etats-Unis. Ce tableau permet aussi d'evaluer les types de materiaux pour lesquels le 

recyclage genere les gains environnementaux les plus grands. 

Tableau 4.2 
Gains environnementaux de l'utilisation de 

materiau recycle par rapport au materiau vierge 
(en pourcentage) 

Reduction de : 

Energie utilisee 

Pollution atmospherique 

Pollution de l'eau 

Residus miniers 

Utilisation d'eau 

Aluminium 

9 0 - 9 7 

95 

97 

-

-

Fer 

47 - 74 

85 

76 

97 

40 

Papier 

23 - 7 4 

74 

35 

-

58 

Verre 

4 - 3 2 

20 

-

80 

50 

Source : ROBERT COWLES LETCHER and MARY T. SHEIL. 1986 Source separation and citizen recycling. 
The solid waste handbook. John Wiley & Sons, New York. Tir6 de POLLOCK C. 1 9 8 7 . Mining urban 
waste ^ The potential for recycling. World Watch paper 76 : 59 . 

4.3.2 Le tri et la collecte 

La popularite du recyclage au cours des dernieres annees a pousse de nombreuses 

municipalites a adopter des pratiques de collecte selective. Celles-ci reposent sur un tri a la 

source effeetue par le consommateur, au moment de se departir de I'objet. 

Les collectes prennent plusieurs formes. Elles peuvent etre centralisees avec des centres de 

depot ou des cloches vertes, ou decentralisees lorsqu'il s'agit d'une collecte selective de porte 

en porte. Dans le premier cas, le cout est moindre, mais le taux de participation est plus faible 

(20%). Dans le second cas, le cout est plus eieve, mais la participation I'est egalement (80%) 

(14,16,59). 

La collecte selective est essentielle k la recuperation puisqu'elle permet de degager les dechets 

«valorisables» du circuit des dechets destines a l'elimination (15). De plus en plus populaire. 
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cette collecte selective est conditionnee par le comportement des citoyens, et doit souvent 

s'adapter a la demande du marche de produits reeyclables ou valorisables. 

Jusqu'a maintenant, le rendement de la collecte en termes de quantites recuperees a ete 

relativement modere. Bien qu'i l ait ete variable selon les municipalites ou les quartiers, le taux 

de diversion (constitue de la somme des dechets recuperes par rapport aux dechets recuperes 

et jetes) est demeure, dans la majorite des cas, inferieur a 10 % (16-17). A Montreal, la mise 

en place de politiques de reduction, reemploi, recuperation, recyclage a detourne des sites 

d'elimination en 1 992 , 23 0 0 0 tonnes de dechets essentiellement domestiques, sur un total 

de 363 4 0 0 tonnes par annee, ce qui represente un rendement^ global de 10,5 % (7). 

Les possibilites theoriques de diversion des dechets sont au maximum de 8 0 a 90 %, 

proportion estimee de matieres recuperables avec un tri maximal. Des modeles europeens de 

collecte selective a deux ou trois volets, sec-humide ou see-humide-deehets, ont realise des 

taux de diversion de I'ordre de 60 a 70 %. 

Le projet pilote de Guelph, en Ontario, s'inspire de ces modeles (17). 

Le projet pilote de Guelph (Ontario) 

Ce projet, initie en 1987 apres une evaluation de cas de sept villes europeennes 
dotees de collecte selective du meme type, visalt a etablir les performances 
comparees et les preferences du public entre cinq adaptations du modele de collecte 
de type sec/humide. 

Le principe de cette collecte est de trier a la source les dechets dits humides qui 
comprennent les dechets de table et de cour (verts) mais aussi les litieres, les 
poussieres ou les cendres domestiques et des materiaux souilies tels les couches, 
serviettes sanitaires, papiers hygieniques divers (mouchoirs, essuie-tout, d'emballage) 
souilies par des putrescibles. Les dechets sees comprennent tout le reste des 
dechets, valorisables ou non, a I'exclusion des dechets domestiques dangereux. Les 
performances et les preferences des consommateurs ont ete evaluees entre cinq 
modalites differentes, distinguant entre I'usage de baes de volumes differents (120 
litres et 240 litres) ou de sacs (bleus et verts); un groupe a permis revaluat ion d'une 
collecte a trois volets : sec, humides et dechets. 

Le rendement global est le rapport de la quantity de matieres r6cup6r6es sur la quantity totale de dechets 
produits multip!i6 par 100 . 
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Dans tous les cas les taux de diversion des dechets sont potentiellement eieves, k plus 
de 60 %, mais la collecte k deux volets avec des baes remporte la palme comme la plus 
performante, a 70 %, et est la preferee des citoyens. 

Un tri secondaire etait effeetue tant pour les dechets humides que pour les sees; le 
compost repondait dans tous les cas aux normes d'utilisation comme amendement des 
sols. Les dechets sees sont tries, conditionnes et recycles ou valorises. Une 
caracterisation en 29 categories a ete effectuee pour les dechets des 565 residences 
domiciliaires incluses au projet et on a retrouve, malgre la disponibilite d'un depot de 
dechets domestiques dangereux et une information explieite, 0,3 % de la masse des 
dechets definis comme dangereux par le projet. 

Enfin, on doit noter qu'aucune institution, commerce ou Industrie ne partlcipait au projet 
pilote a sa premiere phase. Suite a cette experience, la ville generalise ce type de 
collecte a toute la collectivite et des donnees tres Interessantes devraient devenir 
disponibles bientot. 

Nous joignons en annexe 5 quelques feuillets promotionnels obtenus du departement 
d'ingenierie de la ville de Guelph, deerivant le projet, donnant des exemples du tri et 
decrivant les modalites de collecte selective jugees les plus performantes. Un rapport 
preiiminaire du projet et d'autres informations peuvent etre obtenus directement du 
departement d'ingenierie ou du coordonnateur de la gestion des dechets a la ville de 
Guelph (voir chapitre 1, reference 16). 

Outre la participation des citoyens a la collecte selective, le recyclage comme la valorisation 

connaissent aussi une serie de limitations qui commencent par un tri secondaire, presque 

toujours necessaire apres la collecte selective. 

On ne peut parler de collecte selective et de valorisation des dechets sans mentionner les 

risques particuliers des centres de transfert ou de tri qui y sont toujours associes. Les centres 

de transfert sont des sites d'entreposage dont le risque varie en fonction du contenu. Les 

dangers d'incendie, d'explosion ou d'emanation toxique sont dominants, surtout si des gaz 

sont captifs et peuvent atteindre des concentrations eievees. La possibilite d'interaction 

accidentelle de produits reactifs est reelle si des matieres dangereuses, fussent-elles 

domestiques, sont entassees en vrac. 
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Le meme danger prevaut pour les centres de tri ou, de plus, les poussieres organiques, le bruit 

et les risques biologiques deviennent importants. La contamination biologique aerienne dans 

les centres de tri des dechets indifferencies des sacs verts est tres eievee. On impute 

notamment la contamination par les poussieres des litieres; les nombreux organismes presents 

dans les selles d'animaux domestiques peuvent se disperser a I'interieur du centre de t r i , par 

voie aerienne (18). 

II existe plusieurs types de centres de tr i . Le plus courant en Amerique du Nord est le tri 

associe aux Incinerateurs de dechets domestiques qui vise a retirer les dechets inorganiques 

les plus volumineux, tels le verre et le metal. Les incinerateurs quebecois de dechets domesti

ques ne pratiquent aucun tri eiementaire; le sac vert qui parvient au site entre directement 

dans le four, quel que soit son contenu. 

II existe un seul centre de tri au Quebec, a Chertsey, qui traitait jusqu'a recemment le sac vert 

indifferencie; I'operation de tri etait principalement manuelle. Les dechets organiques etaient 

compostes mais le compost ne repondait pas aux criteres de reutilisation comme amendement 

des sols. Pour ameiiorer son effieacite et la qualite du compost et des matieres secondaires, 

la ville se dote actuellement d'une collecte selective de type sec/humide. 

Les centres de tri des matieres valorisables sont les plus frequents et sont en croissance au 

Quebec. Essentiellement ces centres recoivent les matieres secondaires issues de collectes 

seiectives. L'etude sur le rendement du centre de tri d'Arthabaska decrit un de ces centres 

qui recevait en vrac les matieres valorisables identifiees par les citoyens : verre, metal , 

plastique, papier-carton (56). 

Lorsqu'un tri a la source est effeetue, les citoyens isolent les putrescibles des materiaux 

secondaires. II y a peu d'odeurs ou de risques biologiques. On peut y associer I'etape de 

conditionnement (nettoyage, mise en ballots, etc.) et mettre en marche des matieres 

secondaires de qualite equivalente aux matieres du recyclage commercial et industriel. 

Le recours au recyclage depend directement de la qualite du tri qui sera effeetue par le 

citoyen, de I'existence d'une collecte selective bien adaptee et, le plus souvent, d'une 

operation de tri et de conditionnement centralises qui rendent a ttray antes pour I'industrie les 

matieres secondaires remises en marche. La collecte de type sec/humide/dangereux allie les 

caracteristiques necessaires a la reduction des dechets a eiiminer entre autres parle recyclage. 

La generalisation de ce type de collecte representerait, d'apres nous le meilleur incitatif au 
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developpement de marches pour les materiaux recuperes, qui reduiront d'autant les impacts 

negatifs de leur elimination. 

4.3.3 Quelques exemples 

L'eievation des couts d'elimination et la volonte politique de reduire la masse des dechets 

conduisent actuellement a une «rentabilisation» du recyclage qui porte deja ses fruits au 

Quebec. Chacune des matieres a sa problematique propre : le recyclage du papier (fin, carton, 

journal et melange), du metal non ferreux (aluminium, cuivre, plomb) et ferreux, du verre et 

du plastique doivent etre analyses separement afin d'en estimer les impacts possibles de sante 

publique. 

Le papier 

Utile ou meme necessaire a toutes les techniques de gestion des dechets, exception faite de 

l'enfouissement, le papier qui represente de 25 a 35 % des dechets au Quebec constitue le 

creneau principal de reduction du volume des dechets a eiiminer. 

Un dommage environnemental important relie a la production du papier, qui influencera tot ou 

tard la sante, est certainement relie a la destruction des forets, mais aussi a d'autres facteurs 

complexes et intriques. A court terme la pollution par I'industrie des pates et papiers est 

directement dommageable notamment par I'apport de bioxyde de soufre (SO2) ou d'hydrogene 

sulfure (H2S) qui contribuent aux pluies acides. La contamination aquatique generale de cette 

Industrie notamment par les matieres en suspension (MES) est I'une des causes principales 

de deterioration de nos sources d'eau potable et de I'ecosysteme aquatique. La contamination 

des effluents par les dioxines, qui bio-accumulent dans la chaTne alimentaire, pourrait 

egalement avoir un impact sur la sante publique. 

Le Quebec produit plus de 10 millions de tonnes de papier par annee et n'en consomme que 

10 % localement. Recycler au maximum notre papier pourrait done sauver theoriquement 

7 % des arbres coupes par annee, compte tenu des pertes d'environ 30 % dans le processus 

de recyclage. 

Le papier recycle consomme, pour une production equivalente en quantite de 25 a 75 % 

moins d'energie, produit 75 % moins de pollution de I'air, 35 % moins de pollution de l'eau 

et utilise 60 % moins d'eau que le papier vierge (voir tableau 4.2). 
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Cependant, le contexte des annees 90 pose un probleme particulier au Quebec. Pour 

respecter les exigences de certains etats americains, dont New York, notre plus gros client, 

notre papier journal devrait comprendre 30 % de papier recycle en 1993. Ceci nous obligera 

a importer quelques millions de tonnes de papier, dont 30 % sera rejete ulterieurement dans 

la nature sous forme de residus et de boues de desencrage. Bien que ces boues soient 

considerees par certains comme des dechets dangereux (27-28), l 'util isation de plus en plus 

repandue d'encres organiques diminuera le potentiel toxique de ces boues. 

Parmi les quatre types de papier, le carton et le papier brun (Kraft) representent 25 % de la 

consommation quebecoise de papier. Le carton a I'avantage d'etre directement reutilisable. 

Le papier f in, provenant des commerces et institutions, represente 1 5 % des dechets de 

papier du Quebec. Le papier fin recycle est actuellement en forte demande en raison 

d'exigences des consommateurs, malgre un cout de production plus eieve que le papier vierge. 

Comme le papier journal, qui represente 25 % de nos dechets de papier, le papier f in doit etre 

desencre et chaque cycle de desenerage-reeyelage reduit la qualite des fibres. 

Les marches subissent des variations d'offre et de demande tres importantes et on constate 

des prix fortement a la baisse ces dernieres annees, notamment pour te papier journal ou le 

papier melange. Le recyclage du papier journal en provenance des dechets municipaux doit 

actuellement etre largement subventionne par le consommateur, comme celui des papiers 

melanges qui comprend 35 % de dechets de papier et qui trouve diff ici lement preneur. 

Le volume des dechets a eiiminer pourrait etre significativement reduit par le recyclage du 

papier. Dans une perspective de sante publique, les maladies oeeupationnelles ou les 

accidents de travail durant la collecte, les centres de tri et de recyclage auraient un impact 

reel. En contrepartie, le recyclage reduirait les accidents des secteurs forestiers et des pates 

et papiers, consideres parmi les plus a risque par la CSST. La pate recyclee devrait reduire 

d'autant la production de pate vierge, et les accidents de travail qui surviennent lors de sa 

production. 

Globalemen t le rec yclage du papier, par rapport a la fabric a tion de papier vierge, represen terait 

un gain quant aux impacts pour la sante publique par le biais de la conservation d'energie et 

des forets, par la reduction de la pollution, et par la reduction possible des blessures et 

maladies oeeupationnelles. On peut prevoir qu'6 moyen terme la demande de papier^ recycler 

depassera I'offre favorisant ainsi la recuperation des dechets de papier au Quebec, mais aussi 

I'importation de dechets de papier. Quant aux residus de recyclage, on a actuellement peu 
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de raisons de eroire que les boues soient tres toxiques; elles pourraient meme etre valorisees 
en sylviculture (60). 

Les metaux non ferreux 

Les metaux non ferreux constituent seulement 1,6 % de la masse de nos dechets. Le 

recyclage de ces metaux est rentable, et deja bien implante. 

Le recyclage de I'aluminium est largement pratique au Quebec a I'aide d'un systeme de 

eonsigne sur les contenants de boisson. Comme dans le cas du plomb des batteries 

d'automobile, ou du cuivre de I'equipement eieetrique, le secteur prive a accapare les creneaux 

rentables de ce recyclage. Le recyclage d'aluminium reduit de 95 % et plus la quantite 

d'energie et la pollution de I'air ou de l'eau generee par la production du materiau vierge (voir 

tableau 4.2). Comme dans le cas du cuivre, le recyclage ne represente qu'une infime partie 

de notre production, par ailleurs essentiellement destinee k I'exportatlon. 

Le recyclage du plomb des batteries d'automobile comble une large part de la consommation 

tnterieure mais ne reduit pas la pollution puisque notre production quebecoise de plomb est 

secondaire a I'extraction et au raffinage d'autres metaux. Les entreprises de recyclage 

peuvent cependant etre source de contamination environnementale atmospherique ou des sols 

et porter atteinte a la sante des travailleurs ou de la population avoisinante. II s'agit de cas 

rares mais bien connus d'atteinte directe a la sante publique lies a une activite de recyclage. 

Ces dechets aisement recuperables etant deja pris en charge par le secteur prive, il y a peu 

a esperer du recyclage des metaux non ferreux a meme les dechets domestiques municipaux. 

Le verre 

Trie selon sa couleur (blanc, vert, brun), le verre est broye sous forme de calcin et refondu 

sans perdre aucune de ses qualites, autant de fois que desire. Au Quebec, malgre un systeme 

de eonsigne des contenants de boisson, le verre constitue tout de meme pres de 7,5 % de la 

masse de nos dechets. 
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Apres un recours maximum au reemploi, on pourra toujours recycler ou valoriser la port ion du 

verre restante, diminuant ainsi de 7,5 % la masse de dechets a eiiminer et surtout la pollution 

occasionnee lors de la production du materiau vierge. 

Par ailleurs, le verre est un materiau stable qui ne cause aucune pollution de I'environnement, 

autre que par I'espace qu'il occupe. Quelle que soit la technique utilisee, la gestion des 

dechets de verre influencera peu I'environnement ou la sante publique. 

Le fer 

Le recyclage du fer est facile et repandu, du moins pour ses filieres les plus rentables 

(carcasse automobile, rejets post-production des usines, demolit ion...). 

Le recyclage du fer reduit de 50 a 75 % la consommation energetique et de 97 % les residus 

de production par rapport au materiau vierge, en reduisant considerablement la pollution de 

l'eau ou de I'air, de 75 et 85 % respectivement (voir tableau 4.2). 

En fait , I'essentiel des 3,5 a 6 % des dechets de fer de nos lieux d'enfouissement sanitaire 

est constitue de boTtes de conserve. En I'absence de collecte selective, celles-ci sont souvent 

contaminees. De plus certaines boTtes etamees necessiteraient un traitement particulier pour 

etre reeyclables. Enfin le fer se decompose par corrosion et est peu susceptible d'af fecter la 

sante publique. 

Les gains environnementaux et de sante publique du recyclage du fer sont fonction de la 

reduction de pollution environnementale due a I'extraction et de I'energie requise lors de la 

premiere transformation, etapes evitees par le recyclage. 

Les plastiques 

D'apres les caracterisations disponibles (voir chapitre 1), les plastiques const i tuent de 5,4 k 

11 % de la masse des dechets. Cette fraction de dechets est en croissance constante en 

Occident. Malgre une proportion de masse relativement faible, le plastique occuperait, d'apres 

un estime canadien, un volume estime k 17 % des dechets solides en raison de sa faible 

densite et de son eiasticlte (12). 
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Si l'elimination de certains plastiques par enfouissement ou incineration est susceptible 

d'emettre des polluants, la production de tous les plastiques est hautement polluante. La 

petrochimie vient au deuxieme rang des industries polluantes, apres I'energie, par la toxicite 

de ses rejets. Le recyclage du plastique pose un probleme particulier en raison de la variete 

de produits aux proprietes differentes inclus dans cette categorie de materiau. Le recyclage 

exige un tri complique car il n'existe aucune methode facile de distinguer entre les quatre 

categories de plastiques courants et «recyclables» et par exemple, les plastiques thermo-

durcissables (thermoplastiques) ou le plastique dit biodegradable qui ne peuvent pas etre 

recycles actuellement. 

La demande actuelle est assez forte pour les plastiques a recycler et pourrait absorber tous 

les plastiques reeyclables. On eree de nouveaux produits pour ecouler ces plastiques, tels des 

materiaux de construction ou des butoirs de stationnements. La qualite du plastique recycle 

a partir des plastiques melanges ne permet pas, le plus souvent, la production d'objets 

domestiques courants. Les contenants aiimentaires, par reglement, doivent etre produits a 

partir de materiau vierge par exemple. 

Le recyclage actuel du plastique s'apparente plus ^ la valorisation de matiere qu'au recyclage 

et contribue probablement peu a reduire la production du materiau vierge. L'impact de la 

generalisation du recyclage du plastique serait principalement la reduction du volume des 

dechets. Le meme resultat pourrait etre atteint par la valorisation energetique, le plastique 

presentant une haute valeur calorifique caracteristique d'un excellent combustible. Les 

fumees toxiques de combustion, particulierement des vinyles polychlores (PVC), pourraient 

toutefois avoir un impact negatif. 

Les possibilites du recyclage pourraient etre largement ameiiorees par un tri plus selectif, a 

partir de ridentification du type de plastique de I'objet, selon des codes standardises. Ce tri 

entre les differentes categories permettrait un veritable recyclage reduisant la production de 

nouvelles matieres plastiques vierges. 

4.3.4 Impacts pour la sante publique 

Les impacts pour la sante au travail ont surtout ete consideres jusqu'a maintenant. Les rares 

etudes existantes ne concernent que quelques cas particuliers ou le recyclage a genere des 
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problemes dans des entreprises de recuperation du plomb de batteries et dans des centres de 

tri des dechets bruts. 

Le recyclage beneficie actuellement d'un prejuge favorable qui fait consensus, quant k la 

diminution de la consommation d'energie, source dominante de pollution en Occident. Le 

recyclage remporte systematiquement la palme d'economie d'energie par rapport a la 

production du materiau vierge (22). De plus, la production de matiere recyclee genere, a 

quantite egale, beaucoup moins de pollution directe de I'environnement que le materiau vierge 

(23-24-25). 

Renner rapporte quelques donnees convaincantes. Selon cette etude, le recyclage genere un 

emploi pour 465 tonnes de materiau recycle. La compagnie ALCOA estime que deja 30 0 0 0 

emplois aux Etats-Unis (le double de I'industrie de production) sont relies au recyclage de 

I'aluminium. Si 75 % de I'aluminium americain etait recycle, on creerait 375 0 0 0 emplois. 

Ce recyclage genere 10 fois plus d'emplol que l'enfouissement et l ' incineration. En 

Allemagne, on estime que I'augmentation de 1 5 a 90 % de l'util isation de contenants de 

boisson jetables creerait 1 5 000 a 20 000 emplois, mais une perte de 90 0 0 0 emplois due a 

I'abandon du reemploi. Sur le plan social, I'industrie du recyclage, a production egale, genere 

plus d'emploi que la production de materiau vierge (26). Ces emplois seraient par contre de 

qualite moindre, concentres dans les regions densement peupiees et seront to t ou tard 

affectes par la mecanisation. 

Quoique insuffisamment documentes et impossibles a quantifier pour I'instant, les effets 

benefiques anticipes sur la sante publique pouvant etre associes au recyclage sont reels. 

Toutefois, il faut demeurer conscient que le recyclage occasionnera lui aussi des impacts 

negatifs qu'il faudra gerer adequatement, de meme qu'une pollution qu'il faudra controler. 

4.4 La valorisation 

4.4.1 Definition et notions de base 

Etymologiquement, la valorisation refere au fait de donner de la valeur a quelque chose. Toute 

activite de recuperation de dechets donnera indubitablement de la valeur a une matiere 
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autrement perdue et le MENVIQ, dans le projet de loi recent modifiant la Loi sur la qualite de 

I'environnement (juin 1993) definit le terme comme suit : 

«Toute operation visant par la recuperation, le reemploi, le recyclage, le 
compostage, la regeneration ou par toute autre action, a obtenir a partir de ces 
matieres ou objets des elements, des produits ou de I'energie utile». 

L'utilisation du terme dans le present ouvrage se conforme au sens plus etroit du terme, 

generalement donne dans la litterature scientifique quebecoise notamment dans I'acronyme 

de gestion integree «3RVE» ou la valorisation constitue la forme de recuperation qui respecte 

le moins la nature et la noblesse des matieres ainsi traitees. 

La valorisation des dechets est, pour notre usage, une recuperation soit de I'energie 

constituante de la matiere, pour remplacer une autre source d'energie, soit des matieres elles-

memes, pour une utilisation d'un autre type que celle de I'objet original. 

Si le recyclage remet sur le marche la matiere retransformee sous forme d'un objet d'usage 

similaire et de valeur comparable, la valorisation des matieres reduit en general la valeur 

marchande du materiau recupere. La valorisation des matieres reutillse sans les detruire les 

materiaux, contrairement a la valorisation energetique qui ne recupere qu'une fraction de la 

valeur calorifique en produisant des cendres qu'il faudra eiiminer de toute facon. 

Que ce soit pour produire des biens de consommation ou pour en recuperer I'energie, la 

valorisation des ressources secondaires refere a la derniere etape dans la mise en oeuvre d'une 

saine gestion des dechets. II s'agit neanmoins d'une alternative de beaucoup preferable a 

l'elimination des dechets en pure perte. Les operations de tri et de collecte pour fin de 

valorisation sont similaires a celles pour le recyclage, precedemment dec rites. 

4.4.2 La valorisation energetique 

Concept relativement nouveau, la valorisation energetique souffre d'une definition assez floue 

qui permet aux promoteurs de I'utiliser comme synonyme d'incineration. On parle de 

valorisation energetique lorsque des dechets organiques remplacent des combustibles. Dans 

certains cas, cette pratique peut simultanement permettre la production d'energie et la 
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destruction securitaire de certains dechets dangereux, comme par exemple la valorisation 

d'huiles ou de solvants dans une cimenterie. 

Utiliser les dechets a haute valeur calorifique comme combustible d'appoint dans un 

incinerateur n'est que de l'incineration simple. Recuperer une fraction de la c ha leur de 

l'incineration des dechets domestiques pour la reutiliser sous forme de vapeur ou cogenerer 

de I'electricite est preferable a l'incineration simple. Cette «recuperation energetique» est 

differente et moins interessante que la valorisation energetique car la production d'energie 

demeure ici un object/'f secondaire du precede. 

La recuperation d'energie par refroidissement des gaz de combustion de l ' incineration favorise 

la production des dioxines et furannes et pourrait exiger des controles techniques 

suppiementaires. L'energie reeuperee peut toutefois etre utilisee et representer un gain 

environnemental par rapport a l'incineration simple ou l 'enfouissement sans valorisation. 

4 .4 .3 La valorisation de matieres 

11 existe plusieurs types de valorisation de matieres et une variete importante de techniques 

pour la pratiquer. La valorisation de matiere diminue la valeur du materiau, contrairement au 

recyclage qui la conserve integralement. 

Un contenant de plastique peut etre recycle en un autre objet semblable, mais le fait de le 

fondre pour faire un butoir de stationnement qui remplacera ceux en beton, materiau moins 

noble et dispendieux, valorise le plastique ainsi reutilise. Transformer du papier et du carton 

en panneau isolant pour la construction reduit la valeur economique du materiau original. 

Utiliser des dechets putrescibles comme substrats dans un bio-reacteur pour produire du 

methane, ou simplement recuperer le methane dans une cellule d'enfouissement sceliee 

representent d'autres formes de valorisation de matieres. La pyrolyse des pneus pour produire 

des combustibles plutot que le recyclage par la pose d'une nouvelle semelle montre egalement 

les valeurs respectives de la valorisation et du recyclage. 

L'exemple type de valorisation des matieres est certainement le compostage des dechets 

organiques. Le compostage permet une reutilisation quasi complete des matieres organiques 

autrement perdues, comme amendement des sols plus ecologique que les engrais chimiques. 

De plus, le compostage serait un traitement de stabilisation efficace du tiers des dechets 
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solides municipaux, diminuant d'autant les eventuels impacts pour la sante dus aux biogaz 

issus de la putrefaction anaerobie dans les lieux d'enfouissement sanitaire. 

La valorisation des dechets organiques putrescibles par compostage est dependante d'un tri 

rigoureux et d'une collecte specifique. Le type de collecte sec/humide/dangereux est 

particulierement bien adapte a la valorisation des dechets putrescibles par le compostage, 

alors que le compostage en vrac des dechets solides produit un compost non conforme pour 

I'amendement des sols. La fraction importante (35 %) des dechets solides qui se pretent a 

ce traitement justifie amplement que I'on s'y attarde. 

4.4.4 Le compostage 

Connue depuis des milienaires, la technologie de compostage est la derniere venue dans la 

gestion des dechets. Le compost represente une avenue tres efficace de la gestion des 

dechets organiques putrescibles (29). 

La reduction de la masse des dechets putrescibles traites par le compostage est de I'ordre de 

60 %, essentiellement par reduction de I'humidite. Les boues de stations d'epuration se 

pretent egalement au compostage. 

Globalement, les dechets organiques putrescibles representent jusqu'a 60 % du contenu des 

sites d'enfouissement. D'emblee, nous eiiminerons les papiers-cartons des dechets a 

composter, etant donne les autres utilisations largement preferables et le peu de gain 

environnemental a composter le papier. Le tiers des dechets solides pourraient done etre 

valorises par le compostage (voir chapitre 1). 

Ce sont essentiellement les dechets verts et les boues de stations d'epuration qui ont fait 

I'objet d'etudes pour le compostage. 
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Notions de base relatives au compostage 

Le compostage consiste en une digestion microbienne aerobique (avec oxygene) des dechets 

organiques. Le processus du compostage peut se resumer selon la formule suivante : 

Matieres organiques -I- Microorganismes + Oxygene 

i 
Produits stabilises (compost) + Bioxyde de carbone (CO2) + Eau -F Chaleur 

La technique de compostage consiste a aerer adequatement les dechets organiques tout en 

controlant des facteurs tels I'humidite, la temperature et la concentration en azote, jusqu'a 

I'obtention d'un produit stable. 

Differentes techniques peuvent etre utilisees selon la nature du substrat et de son volume. 

Les dechets verts seront stabilises de facon adequate en piles aerees naturellement, ou en 

piles statiques en aeration forcee (30). Les dechets organiques contenant des 

microorganismes pathogenes, tels les boues d'epuration, seront stabilises plus securitairement 

par l'util isation de bioreacteurs (31). 

Quelle que soit la technique utilisee, les etapes du precede de compostage sont toujours les 

memes. Apres une breve phase de latenee, la temperature s'eieve sous Taction des 

microorganismes pendant la phase de croissance (phase mesophile). Les microorganismes 

thermotoierants eidveront les temperatures jusqu'e 6 0 ° ou 7 0 ° C et plus, detruisant alors la 

plupart des organismes pathogenes (phase thermophile), puis la phase de refroidissement suit 

lorsque la matiere organique est decomposee (32-35-36-37). 

Des techniques allemandes de compostage plus rapides utilisant une phase anaerobie (precede 

BTA) en circuit ferme semblent prometteuses, mais sont encore peu connues quant a leurs 

impacts (61). Comme toutes les activites humaines sur la matiere, le compostage presente 

certains risques, inconvenients et limites qui doivent etre pris en compte lorsque le procede 

est pratique a I'echelle industrielle. 
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Contaminants associes au compostage 

Le risque biologique 

Un compostage bien pratique reduit les odeurs de putrefaction et les bacteries de facon bien 

superieure a la decomposition anaerobique resultant de leur enfouissement. Le probleme des 

odeurs constitue un defi technique; ce probleme a entraine la fermeture de plusieurs sites aux 

Etats-Unis. 

Sur le plan microbiologique, si des virus peuvent quelquefois survivre, les autres 

microorganismes pathogenes sont detruits par une technique de compostage adequate. En 

fait, le risque biologique dominant est relie aux spores de champignon Aspergillus fumigatus, 

omnipresentes dans toutes les etapes de compostage, et susceptibles d'etre aeroportees. Ces 

spores seront nuisibles principalement pour les individus hypersensibles, allergiques, 

asthmatiques ou immunosupprimes (38-39-40-41-42). 

La manipulation des boues d'usine d'epuration avant leur compostage constitue un risque 

biologique important pour les travailleurs, risque qui sera controle par des mesures de 

prevention strictes (40). Apres le compostage des boues d'epuration, les concentrations 

d'organismes pathogenes sont generalement sous les limites de detection (30-57). Selon 

retude de Goldstern, sur 498 echantillons de compost analyses, deux echantillons contenaient 

des virus mais aucun d'eux ne reveiait la presence d'oeufs de vers pathogenes vivants 

(Helminthes) (58). 

Les risques d'infections provoquees par les microorganismes pathogenes vis-a-vis les 

travailleurs ou les communautes entourant le site de compostage semblent peu eieves selon 

les etudes disponibles (40). 

La survie de certains microorganismes dans le compost mature, notamment certains virus, ne 

semble pas constituer une menace pour la sante publique. A cet egard, le compost des boues 

d'epuration a fait I'objet de plusieurs evaluations. Lors de I'epandage, il est fort possible que 

les microorganismes ne survivent pas a un faible degre d'humidite des sols (30-43-44) et a 

la competition avec la flore indigene (31). Le MENVIQ signale qu'un sol poreux et un taux 

d'humidite eieve pourraient entrafner une contamination des nappes phreatiques par des 

microorganismes pathogenes, mais le risque est faible car les mouvements de ceux-ci dans 

le sol sont restreints (45). 
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Les metaux lourds 

Les metaux lourds presents dans I'environnement peuvent se deposer, entre autres, sur les 

feuilles et les herbes (46). II faut done s'attendre a ce que le compost des dechets verts en 

contienne egalement. 

Dans le cas des boues d'epuration, si les rejets industriels dans les egouts demeurent le 

facteur de contamination le plus evident, I'agressivite des eaux domestiques (PH acide et 

faible contenu mineral) peut engendrer une contamination par le cuivre ou le plomb. Dans les 

regions moins industrialisees, les boues sont generalement moins contaminees (34-47). 

Le cuivre, le nickel, le molybdene, le zinc, le cadmium, le mercure et le plomb sont les metaux 

qui peuvent s'introduire le plus facilement dans la chaTne alimentaire et qui interessent plus 

particulierement le domaine de la sante publique. 

La technique de compostage, en particulier la phase de maturation, reduira les quantites de 

metaux lourds par lessivage et par I'aetion des acides humiques et fulviques qui f ixent les 

metaux et reduisent ainsi leur biodlsponibilite (48). Les risques a la sante sont done diminues 

dans des proportions equivalentes. II est peu probable qu'un compost de dechets verts 

depasse les valeurs maximales proposees par la directive PCE-23-90 d'Environnement Canada 

pour les metaux lourds (49). 

D'apres deux etudes, le compost de dechets domestiques organiques a respecte les normes 

respectives pour tous les types de metaux lourds (17-46). Un compost de boues d'epuration 

est beaucoup plus susceptible de depasser ces normes notamment pour le cuivre, le nickel, 

le zinc, le cadmium, le mercure, le plomb ou le chrome (34-35). Cependant des normes plus 

permissives ont ete etablies pour un usage sylvicole ou agrieole controle des boues 

d'epuration, par le MENVIQ et le MAPAQ (40-41) : 60 % des boues d'epuration du Quebec 

repondraient a ces normes, meme sans traitement de compostage. 

Bien qu'un suivi strict des techniques et de la qualite du compost soit necessaire, il est 

probable que la majorite des composts issus des dechets domestiques organiques soient de 

qualite equivalente aux terreaux de commerce, pour leur contenu en metaux lourds qui 

constitue le probleme dominant de contamination des composts. 
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Composes organiques toxiques 

L'usage domestique ou agrieole de pesticides est une source evidente de contamination d'un 

compost de dechets verts par les composes organiques toxiques. La directive PCE-23-90 

d'Environnement Canada definit qu'un compost ne doit pas contenir de quantites detectables 

de composes organiques halogenes totaux (TOX) pour recevoir I'approbation Eco-Logo. 

Dans tous les cas, les reactions qui ont cours lors du compostage (biodegradation, 

biotransformation, polymerisation, percolation ou evaporation) permettent de diminuer les 

teneurs des composes organiques toxiques dans le compost (37-52) . 

Selon Savage toutefois, l'evaporation de ces toxiques peut representor un risque potentiel 

pour les travailleurs ou la population a proximite d'une aire de compostage. De plus des 

metabolites de la decomposition sont susceptibles d'etre aussi toxiques, voire meme plus, que 

les substances non transformees (53). 

Les risques a la sante 

Les dangers lies a I'exposition de toxiques evapores d'une aire de compostage ou meme 

d'absorption de ces produits k travers la chaTne alimentaire sont tres peu connus (46-54). 

Parmi les substrats du compost theoriquement les plus surs, les dechets de table devraient 

etre les plus securitaires, les dechets de cour (verts) etant de fiabilite variable et les boues 

d'usine d'epuration les plus k surveiller. II faudrait a priori s'assurer que des dechets 

dangereux domestiques ou industriels ne contaminent pas les dechets organiques compostes. 

II faudra ensuite controler la qualite du compost avant usage. 

En pratique le compostage ne semble pas le traitement de stabilisation actuellement favorise 

pour les boues d'epuration des usines quebecoises. Pour des raisons techniques et 

economiques, un traitement de stabilisation, k la chaux notamment, est juge satisfaisant pour 

I'usage agrieole et sylvicole controle. 

Des gains importants pour la sante seraient sans doute engendres par une bonne gestion des 

dechets organiques : production de biogaz diminuee, reduction d'utilisation d'engrais 

chimiques et de pesticides grace a l'utilisation du compost comme amendement des sols. 
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Dans tous les cas une attention particuliere devra etre portee au trai tement des eaux de 

percolation, de condensation ou de lixiviation issues du compostage, susceptibles de 

contaminer les eaux de surface ou la nappe phreatique. 

Des mesures devront aussi controler le degagement d'odeurs et la contaminat ion 

atmospherique par les spores & Aspergillus fumigatus qui demeurent des problemes notables 

du compostage a I'echelle industrielle. 

En respectant ces conditions, le compostage des dechets solides organiques serait une voie 

ideale de valorisation des dechets putrescibles. II serait capable a lui seul de reatiser un taux 

de diversion des dechets de I'ordre de 30 a 35 %, tout en reduisant les effets deieteres sur 

la sante de la gestion des dechets solides municipaux. 

4.5 Conclusion 

Parmi I'ensemble des possibilites de gestion de nos dechets, il est evident que la reduction a 

la source represente une voie ideale pour I'environnement et la sante. Quant aux dechets que 

nous continuerons inevitablement de produire, il faudra faire des choix sociaux qui devront 

s'inscrire dans une perspective de developpement durable. 

Si on accepte I'existence de liens entre consommation d'energie, pollution environnementale 

et impacts sur la sante, on peut estimer globalement que tout recyclage et toute valorisation 

entraTnent un gain pour la sante publique k moyen ou a long terme. Les modes de reduction 

des dechets impliquent principalement une reduction de la consommation d'energie et une 

diminution de l'utilisation et de la production des materiaux vierges. Un bilan pour I'emploi 

serait positlf par rapport a I'industrie primaire. 

En somme, la recuperation des dechets constitue un bon moyen, sinon le plus faci lement 

disponible, de preserver la biosphere en restreignant la destruction massive des ressources que 

notre consommation effrenee genere. La quantite de produits recycles est quant a elle tres 

dependante du tri qui peut etre effeetue, et toute activite qui rapproche le tri de la source de 

production du dechet, ainsi que toute mesure qui peut faciliter la recuperation des matieres 

integres auront un impact sur le potentiel de recyclage des dechets et ul t imement sur la sante 

publique. 
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Enfin, I'ecueil le plus important du recyclage demeure la rentabilite economique. A court 

terme, il est evident que la societe devra subventionner et faciliter le recyclage. Pour une 

realisation a grande echelle, les decideurs devront etre convaincus qu'il s'agit d'un 

investissement rentable a moyen et long termes. 

Le compostage permet une reutilisation des dechets solides putrescibles et humides de table 

et de cour, en reduisant la contamination de I'air et de l'eau par leur enfouissement, et 

egalement en reduisant l'utilisation des engrais chimiques. Neanmoins, il s'agit d'une 

technique souvent dispendieuse de controle deiicat pour eviter des contaminations ou les 

nuisances environnementales, et qui ne sera certainement pas une panacee. 

A mi-chemin entre la valorisation des matieres du compostage et la valorisation energetique 

de l'incineration, on retrouve des techniques de recuperation du methane de la degradation 

des putrescibles, en cellules etanehes. Comme une saine gestion des dechets par 

enfouissement exigera qu'on recupere les biogaz, leur reutilisation comme combustible 

constitue une solution viable, notamment pour les communautes qui rejetteront le compostage 

comme technique de gestion de leurs dechets putrescibles. 

Enfin, dans une perspective de developpement durable, la valorisation energetique ou la 

recuperation energetique apres l'incineration des dechets organiques non recuperables, 

constituent les dernieres alternatives disponibles dans la perspective d'une saine gestion de 

ces ressources. On devra s'assurer, dans ces situations, que les mesures de controle 

reglementaire utilisees correspondent aux risques reels des techniques de valorisation. Ainsi, 

une valorisation massive de pneus (alors appeles residus du point de vue legal), peut presenter 

les memes types de risques, dans les faits, que l'incineration de ces memes pneus appeles 

dechets. 
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des dechets 





STRATEGIE 

Nous proposons une strategie de gestion des dechets pour le Quebec qui tienne compte de 

la protection de la sante publique. Inevitablement, cette strategie tient aussi compte de la 

sante de I'environnement puisque la sante humaine en est tributaire. L 'etude de la situation 

ainsi que les informations que nous avons recueillies nous permettent de degager des priorites 

(voir section 5.2) auxquelles nous devrons travailler afin de diminuer les impacts negatifs sur 

I'environnement et la sante. II demeure de nombreuses incertitudes, mais notre analyse nous 

permet de degager des bases solides pour orienter la gestion des dechets (voir section 5.3). 

Nous avons enfin identifie ce qui pourrait etre realise dans un deuxieme temps pour apporter 

des solutions qui s'lnscrlvent dans I'optique du developpement durable (voir section 5.4). 

Les grandes etapes de cette strategie figurent ici de meme que des recommandations qui, 

nous I'esperons, aideront tous les intervenants dans ce dossier a prendre une telle orientation 

et a mettre en place des politiques de saine gestion des dechets. 

5. 7 Constats de sante publique 

L'analyse des impacts de sante que le reseau de sante publique fait ici de la gestion des 

dechets solides municipaux met en evidence quelques faits difficilement contestables sur 

lesquels baser des solutions. 

Nous produisons au Quebec des quantites impressionnantes de dechets; des societes tout 

aussi avancees en produisent deux a trois fois moins que nous (Europe, Japon). 

Les modes de gestion en cours sont primaires : enfouis a 90% avec des controles 

environnementaux nettement insuffisants, bruies (a 8%) en pleine ville ou par des 

equipements depasses, il n'y a qu'un maigre 2% recupere alors qu'on pourrait 

theoriquement atteindre une recuperation de 60 a 80%. 

- Bien que I'on n 'ait prouve aucune atteinte specifique pour la sante de nos populations en 

relation avec la gestion des dechets, que ce soit par incineration ou enfouissement, des 

contaminations environnementales atteignant I'humain sont plus que plausibles. La 

pollution attribuable a la gestion des dechets est reelle et surtout continue a s'aceumuler 

sur un bruit de fond souvent deja eieve. 

- Que ce soit par l'enfouissement ou l'incineration, I'elimination systematique de 98%> de 

ce que I'eeonomie produit a grands frais pour I'ecosysteme est un non sens qui va a 
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I'encontre de tous les principes du developpement durable. Bien plus que les effets de leur 

elimination, c'est la production des materiaux de remplacement qui affecte I'ecosysteme 

et ultimement la sante humaine. 

II s'agit ici du questionnement majeur qui justifie a lui seul la reforme de notre traditionnelle 

gestion des dechets : pourquoi produire a nouveau, a partir des mines, du petrole ou des 

arbres, des matieres aisement reeyclables que I'on enfouit ou incinere a grands frais sans en 

tirer aucun benefice? 

Par ailleurs, l'analyse de chacun des modes de gestion traditionnels permet d'identifier les 

dechets les plus probiematiques en terme d'impact sur la sante publique. 

Les dechets dangereux de provenance domestique ou des petits producteurs commerciaux, 

institutionnels, ou industriels, sont une source evidente de contamination des dechets 

solides municipaux lorsqu'ils sont eiimines. Ils sont alors susceptibles de s'evaporer ou 

de lixivier dans les eaux des LES pour etre ultimement absorbes d'une fagon ou d'une 

autre par I'humain. 

- Les dechets putrescibles (organiques ou humides) sont responsables des emissions de gaz 

de decomposition lorsqu'ils sont enfouis sans traitement prealable; ils peuvent lixivier des 

composes organiques toxiques dans la nappe phreatique. De plus, ils nuisent par leur 

humidite a la bonne combustion dans les incinerateurs. 

- Certains dechets sees, notamment les plastiques ^ contenu eieve en chlore (PVC), sont 

les principales causes de formation des polluants les plus dangereux de rincineration 

lorsque bruies dans un incinerateur de dechets domestiques. 

De ces quelques constats emanent les principes de base sur lesquels fonder une strategie de 
saine gestion de nos dechets. 

5.2 Interventions prioritaires 

Deja pratique par plusieurs municipalites du Quebec au moyen de depots ou de collectes 

volontaires, te retrait des dechets dangereux du flux des dSchets soh'des municipaux et leur 

traitement securitaire est la toute premiere priority de sant4 publique en matiere de gestion 

des dechets. 
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La meme logique prevaut pour les dechets putrescibles qu'il faudra isoler des autres dechets 

et traiter de facon securitaire. Ces dechets representent une masse considerable estimee au 

tiers des dechets solides municipaux et cette deuxieme priorite de la perspective de sante 

environnementale et publique represente le defi le plus important parce qu'il necessite une 

collecte selective reguliere et une infrastructure de traitement specifique. 

Au-del^ de ces deux actions urgentes, la mise en place de tous les mecanismes de reduction 

des dechets, qui s'appliquerait bien sur en priorite aux dechets dangereux et putrescibles, 

constitue la veritable solution durable de saine gestion des dechets. 

La reduction des dechets offre un potentiel considerable encore tres peu explore, qui a 

l'exemple des protocoles sur I'emballage et de la politique quebecoise de gestion, devra 

reposer sur la responsabilisation totale des producteurs-consommateurs, c'est-a-dire de 

I'ensemble des citoyens. A plus court terme, on pourra rapidement implanter la reduction des 

dechets a eiiminer par la recuperation, c'est-a-dire le reemploi, le recyclage ou la valorisation 

de tout ce qui peut I'etre. 

5.3 Scenario d'implantation d'une saine gestion des dechets 

Controler les impacts de la gestion des dechets necessite done trois flux de dSchets bien 

distincts : les dechets dangereux, les dechets putrescibles (ou humides) et les dechets 

recuperables (ou sees). 

Les experiences de tri apres collecte mixte etant peu concluantes en termes sanitaire, de 

performance ou de rentabilite, il apparatt que le tri doit etre fait ^ la source par le producteur 

du dechet. La segregation des trois filieres de dechets doit etre totale jusqu'^ la derniere 

phase d'elimination, le cas echeant. 

II est evident que la recuperation exigera it un tri secondaire qui pourra varier considerablement 

d'une communaute a une autre en fonction de la recuperation visee ou du traitement 

d'eiimina tion pra tique; neanmoins, le modele de collec te seiec five qu 'on appelle 

sec/humide/dangereux, qui a ete mis ^ I'essai a Guelph, en Ontario, repond aux bases 

minimales d'une saine gestion des dechets. Nous joignons en annexe 5 quelques documents 

promotionnels du modele de Guelph qui permettent de mieux comprendre ce type de collecte 

selective. 
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L 'implantation genera Usee a moyen terme de ce type de collecte favorisera it d'apres nous la 

prise de conscience et la prise en charge totale de ses dechets par chaque producteur et 

inciterait au recyclage au moins des dechets sees faciles a entreposer ou a trier. 

II est par ailleurs evident que si le modele de base de la collecte sec/humide/dangereux devait 

etre generalise, la mise en oeuvre de la strategie de gestion integree pourrait varier 

considerablement en fonction des densites de population, de la recuperation ou des 

equipements de traitement et d'elimination disponibles. 

II est impossible et probablement inutile de tenter de preciser une strategie au-dela des 

principes de base que nous pensons generalisables. La revue des possibilites de gestion de 

quelques ma tieres demon trera neanmoins common t le scenario de collec te 

sec/humide/dangereux est bien adapte a une gestion de nos dechets qui reduirait les impacts 

potentiels de sante publique, et qu'on qualifie en consequence de saine. 

5.4 Autres mesures de mitigation des impacts de sante publique 

La logique de minimiser les risques a la sante publique impose la gestion integree quipriviiegle 

la sequence suivante : d'abord le reemploi, ensuite le recyclage et la valorisation des matieres, 

et en dernier recours, la reduction de masse par incineration et l'elimination par l'enfouisse

ment, avec la recuperation energetique si possible. Cette sequence s 'harmonise parfaitement 

avec la politique de gestion Integree du MENVIQ. 

Nous traitons plus loin de la gestion optimale des deux techniques traditionnelles d'elimination, 

soit l'incineration et l'enfouissement, qui seront reservees aux matieres qui n'auraient pu 

trouver une autre voie. 
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Une strategie ideale unique ne peut etre eiaboree, meme a partir des categories issues d'un 

tri, fut-il optimal. Nous presentons pour chacune des categories suivantes les modes de 

gestion dans I'ordre de priorisation souhaitable pour la protection de la sante publique, et il 

appartiendra a la collectivite de choisir les modes de gestion realistes adaptes aux contraintes 

tant environnementales qu'economiques : 

Les dechets organiques de table et de cour (putrescibles ou humides) 

Les papiers-cartons 

Le verre 

Les plastiques 

Les dechets metalliques ferreux et non-ferreux 

Les dechets dangereux 

Les materiaux sees 

Les autres dechets 

5.4.1 Les dechets organiques de table et de cour (putrescibles - humides) 

Le traitement des dechets organiques de table et de cour debute par une stabilisation des 

matieres organiques. Le compostage est le plus connu de ces traitements : la decomposition 

aerobie constitue un traitement qui reduit la production des biogaz dangereux et permet le 

controle des lixiviats produits, impacts majeurs de l'enfouissement tradltionnel des 

putrescibles. 

La technique bien pratiquee ne presente aucun danger incontrolable pour I'environnement ou 

la sante etpeut produire des matieres secondaires valorisables comme amendement des sols. 

Au pire, le compost peut servir d'excellent absorbent pour remplacer la terre de reeouvrement 

des sites d'enfouissement sanitaires. Le compostage realise une appreciable reduction du 

volume a eiiminer. 

La methanisation est une autre technique de stabilisation possible des dechets organiques. 

IIs'agit en fait d'une putrefaction anaerobie hermetique pour en retirer les biogaz. Le methane 

recupere peut etre remis en marche etie volume des putrescibles ainsi traites est considerable

ment reduit, laissant place a de nouveaux dechets. Cette recuperation, a mi-chemin entre la 

valorisation energetique et la valorisation de matiere, laisse plus de residus a eiiminer que le 

compostage, tout en produisant un materiau de bonne valeur commerciale. Des techniques 
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nouvelles de compostage utilisant une phase anaerobie (precede BTA) semblent allier les 

avantages de la methanisation et du compostage en evitant leurs inconvenients respectifs. 

Nous identifions ainsi la seconde priorite, dans une perspective de sante publique, dans le 

dossier de la gestion des dechets. Apres le retrait des dechets dangereux, la stabilisation des 

putrescibles et la valorisation qui en decoule entrainerait le gain le plus important dans une 

perspective de sante publique. En effet, la reduction des emissions gazeuses et liquides des 

lieux d'enfouissement sanitaire, et la recuperation des matieres ou de I'energie diminueraient 

avantageusement la charge polluante de leur elimination. 

5.4,2 Les papiers-cartons 

Au Quebec, ils representent a eux seuls plus du quart des dechets solides domestiques. II 

s'agit de la seule categorie qui se prete a tous les types de traitement des dechets, mais 

encore plus a la reduction de la production, notamment pour les emballages. En amont de la 

gestion proprement dite des dechets, la reduction n'en demeure pas moins un objectif 

fondamental a priviiegier dans ce dossier. 

Le reemploi, s'il est exclu pour le papier imprime (journal et fin), est bien implante pour les 

cartons d'emballage en provenance du secteur commercial. Cependant la duree relativement 

courte du cycle de vie des cartons d'emballage necessite rapidement le recours au recyclage. 

Le savoir-faire permet maintenant le recyclage de pratiquement tous les types de papiers, les 

seules contraintes etant desormais d'ordre economique. II faut malheureusement constater 

que le prix du papier recycle est, compte tenu des couts de collecte et du desencrage, 

superieur d celui du papier vierge. 

Outre le recyclage, le papier peut aisement Stre soumis a la valorisation des matieres pour 

transformation en materiaux divers, ou au compostage. Ses qualites energetiques en font un 

excellent combustible pour la valorisation energetique. II n'y a done aucune bonne raison 

d'enfouir ou d'incinerer les papiers et les cartons en 1993, et la societe quebecoise devrait 

y voir de facon prioritaire dans I'optique de preserver la qualite de son milieu de vie. 
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5.4.3 Le verre 

L'elimination des composes de verre est l'exemple typique du gaspillage des ressources de 

notre societe. Le verre se prete de fagon ideale au reemploi et des cycles de 50 utilisations 

des contenants de boisson sont courants pour les contenants consignes. A la fin du cycle 

d'utilisation, le verre est recyclable ^ I'infini. La standardisation des formes, volume et couleur 

des contenants aiimentaires faciliterait leur reemploi. Selon nous, I'Etat peut et doit intervenir 

pour influencer les pratiques industrielles actuelles qui paraissent souvent soumises aux seules 

regies de la mise en marche des produits. 

Le recyclage du verre n'est limite que par la collecte ou le tri. II pourrait en ressortir une 

matiere secondaire de qualite. 

II y a peu d'interet economique ^ la valorisation de matiere, le verre ne pouvant remplacer que 

des matieres cristaIIines beaucoup moins dispendieuses comme le gravier. Cependant son 

enfouissement ne cause aucun impact significatif a I'environnement mais son poids relatif 

actuel de 7,4 % du tonnage des dechets a enfouir n'est pas negligeable. 

A defaut de reemploi, le recyclage permettrait un gain net d'energie important et eviterait 

certains risques environnementaux sanitaires que sa fabrication engendre. Soulignons 

toutefois que le marche pour le verre recycle (le calcin) est faible et la Societe des alcools du 

Quebec (SAQ) a du recemment en subventionner I'exportatlon. 

A moins de considerations economiques ou de politiques concertees, le decideur municipal 

peut gerer les dechets de verre comme il I'entend. A I'exception du bruit lors de la 

manipulation ou d'accidents benins, l'elimination du verre n'occasionne pas de probleme 

environnemental ou de sante publique notable. 

5.4.4 Les plastiques 

Les dechets de plastique representent une masse relativement faible (5,4 a 11 %>) des 

dechets, mais a I'oppose du fer ou du verre, ils constituent une importante part du volume 

(17 %) ^ cause de leur faible densite et de leur eiasticlte. La part relative du plastique est en 

croissance constante dans nos dechets. 
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On ne saurait trop favoriser I'achat de produits en vrac pour autant que de strictes mesures 

d'hygiene soient appliquees. Une telle mesure reduirait rutilisation du plastique par les grands 

utilisateurs que sont les commerces au detail de produits menagers et aiimentaires courants. 

Non seulement favoriserait-on ainsi une reduction de la production de plastique vierge, mais 

on implanterait des habitudes de reemploi chez le consommateur. 

Le recyclage du plastique serait facile si ce n'etait de la variete de produits chimiquement 

distincts, mais d'apparence semblable, de cette categorie de dechets. L'identification des 

types de plastique ou la standardisation de leur utilisation pour favoriser les categories 

reeyclables pourraient pallier aux difficultes du tri et rendre leur recyclage plus interessant. 

Un nouveau marche est generalement cree pour les objets de plastique valorise; on perd ainsi 

la vraie valeur du recyclage qui est de remplacer par le recycle un objet qui serait autrement 

fabrique de matiere vierge. Encore trop rares sont les vrales utilisations de recyclage du 

plastique, limitees quasi uniquement a la production de certains contenants non aiimentaires, 

puisque les reglements I'interdisent pour les contenants aiimentaires, pour des raisons de 

sante. 

C'est surtout la valorisation des matieres qui est pratiquee avec les plastiques recuperes. On 

fond e ton melange plusieurs types de plastique pour produire des objets tolerant les variations 

de qualite. Neanmoins, la valorisation de matieres et le recyclage sont certainement les 

gestions les plus ecologiques des dechets de plastique. 

Excellents combustibles a haute teneur energetique, la plupart des plastiques se pretent bien 

a la valorisation energetique sauf les plastiques a contenu eieve en chlore, comme les PVC qui 

sont consideres comme les principaux responsables de la formation des dioxines et furannes 

lors de leur combustion. 

Malgre une incertitude pour le long terme (notamment pour les additifs), I'enfouissement du 

plastique semble securitaire. La degradation despolymeres en monomeres est peu susceptible 

de se produire dans les conditions d'enfouissement, ou se fait de fagon tres lente, le cas 

echeant. 

Les plastiques offrent une large gamme d'options de recuperation ou les considerations de 

sante publique entrentpeu en ligne de compte. Le tri pose cependant un probleme pour lequel 

il n'existe pas de solution facile. 
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5.4.5 Les dechets metalliques ferreux et non ferreux 

On retrouve deux categories simples de dechets metalliques ferreux dans les dechets solides 

municipaux : les dechets encombrants etIes boites de conserve. Les "encombrants" sont deja 

largement recycles ou facilement reeyclables, selon le cas. Le recyclage des boites de 

conserve depend du tri qui sera fait au prealable. II existe des solutions pour recycler les 

boites etamees. 

L'enfouissement demeure une methode de gestion des dechets ferreux et, bien que la 

decomposition en oxyde de fer puisse theoriquement contaminer la nappe phreatique, les 

effets sur la sante sont improbables. La haute densite et la compaction du fer causeraientpeu 

d'impact sur les volumes a enfouir. 

Le cuivre, le plomb et I'aluminium sont des metaux non-ferreux de bonne valeur commerciale 

generalement recycles, et qui presentent peu de danger pour I'environnement sous leur forme 

metallique usuelle. lis pourraient etre recycles par les eventuels centres de tri de materiaux 

sees. 

Le mode de gestion le moins souhaitable pour les metaux, d'une perspective de sante 

publique, est certainement l'incineration. Non seulement ils encombrent les fours, mais des 

metaux dangereux seront volatilises par la combustion, les rendant biologiquement 

disponibles. Le plomb, le chrome, le cadmium et le mercure sont les metaux qui contaminent 

les emissions atmospheriques et les cendres. lis n'ont aucune valeur calorique. 

On devrait done recuperer et recycler tous les metaux avant l'enfouissement securitaire des 

residus, si I'on veut minimiser les risques a la sante publique. 

5.4.6 Les dechets dangereux et speciaux 

Bien que peu abondants (generalement de 0,5 a 1 % des dechets solides municipaux), les 

dechets dangereux representent le principal risque a la sante publique en matiere de gestion 

des dechets. Si les solvants, peintures et huiles usees constituent la majeure partie de ces 

dechets, une foule de produits domestiques (incluant pesticides, produits de nettoyage acides 

ou caustiques, produits de developpementphotographique, medicaments, piles seches, cires, 

colles, etc.) et leurs contenants respectifs constituent une part non negligeable des dechets 
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dangereux enfouis et comportent des risques d'atteinte a la sante (voir tableau 1.4 et annexes 

1 et 4). 

Si le recyclage est envisageable pour quelques dechets domestiques dangereux, reiimination 

definitive constitue la seule option pour la plupart. L 'entreposage a long terme ne represente 

certainement pas une option valable de gestion des dechets dangereux, comme nous I'a fait 

realiser I'incendie de BPC de St-Basile. II faut au contraire que ces produits ne puissent jamais 

etre dangereux d'aucune facon, par une destruction controiee ou un traitement de stabilisation 

specifique. Les composes inorganiques presentent a cet egard des difficultes plus grandes. 

Les techniques permettant la valorisation des dechets organiques, dont la pyrolyse, sont de 

plus en plus nombreuses. Bien que la recherche en soit encore a ses debuts, il est possible 

que certains dechets dangereux soient inac fives adequatement par la pyrolyse. Ce mode de 

traitement, applicable aussi aux plastiques, donne une valeur surajoutee a la valorisation 

energetique par sa souplesse de reutilisation : on ramene ainsi ces produits a leur matiere 

premiere qui est le petrole. 

Plus que pour tout autre dechet, c'est la reduction de production a la source que I'on doit 

favoriser dans le cas des dechets domestiques dangereux pour proteger la sante publique. La 

substitution par des composes moins toxiques ou des modifications de precedes offrent un 

potentiel encore peu explore. L 'utilisation complete des matieres dangereuses annulerait les 

dangers de leur elimination et serait une forme de valorisation trds pertinente pour les dechets 

domestiques dangereux. 

5.4.7 Les materiaux sees 

Estimes au quart ou au tiers des dechets actuellement enfouis, les materiaux sees, tels que 

definis par le reglement sur les dechets solides, beneficient d'un tri a la source raisonnable, 

puisqu'ils sont le plus souvent transportes isoiement, en vrac. Les deux tiers de ces materiaux 

sees seraient des produits d'excavation. 

L'autre tiers des dechets sees, des debris de demolition essentiellement, est constitue de 

ciment, platre, bois, briques, fer, toiture, verre, etc. lis sont de plus en plus tries au moment 

de I'operation de demolition, pour le recyclage. Le residu devient un melange qui peut servir 

au remplissage, mais pourrait alors poser un probleme de securite publique. Ces dechets 

devraient etre enfouis de fagon securitaire bien qu'ils presentent peu de risques ^ la sante 
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publique, s'ils sont raisonnablement geres. D'autres materiaux sees plus inquietants sont 

parfois enfouis dans les sites de materiaux sees tres peu reglementes. Un controle rigoureux 

a I'admisslon est indispensable a la protection de la sante publique. 

5.4.8 Autres 

Les boues d'usine d'epuration constituent le cas ideal du tri parfait. Apres un traitement 

adequat pour eiiminer la flore bacterienne, elles se pretent a la valorisation de matiere. On 

croit que la majorite des boues des communautes non industrielles seraient adequates pour 

I'amendement des sols en sylviculture, bien qu'un traitement minimum de stabilisation soit 

indispensable pour une ga ran tie de sante publique. 

Les residus des dechets encombrants (eiectromenagers, ameublement, etc.) pourront etre 

orientes vers les sites d'elimination de materiaux sees une fois leurs eventuels constituants 

dangereux retires (par exemple, les CFC). 

Les dechets industriels geres municipalement sont une composante problematique des lieux 

d'enfouissement sanitaire. Nous devrons, pour longtemps encore, eiiminer une bonne partie 

de ces dechets. Leur nature determinera s'ils peuvent etre enfouis tels quels, stabilises avant 

enfouissement ou incineres. Par leur volume et leur concentration, ces dechets sont parmi 

les plus probiematiques des sites d'enfouissement actuels, dans la perspective des dangers 

d'atteinte a la sante publique. II est done important que les considerations de sante publique 

soient prises en compte et nous souhaitons que, d'une fagon ou d'une autre, la gestion de 

I'ensemble de ces dechets soit sous controle public. Nous ne devons pas permettre, comme 

societe, de laisser aux seuls imperatifs economiques le choix du mode d'elimination de ces 

dechets. 

5.5 L 'elimination 

Des maintenant, l'enfouissement tout comme l'incineration doivent etre vus comme des 

techniques de dernier recours necessaires. L 'incineration, pour sa part, nous pa raft utile dans 

le cas de certains dechets dangereux non reeyclables. Dans tous les cas, des techniques 

adequates et securitaires sont essentielles pour garantir la protection de la sante publique. 

Comme les impacts de I'elimination sont particulierement inquietants pour le public, I'etape 

de concertation avec les populations concernees, de preference des la phase de conception 
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du projet, demeure le meilleur moyen de controler les impacts psychosociaux inherents ^ 

I'implantation d'equipements d'elimination. 

5.5.1 L 'incineration 

II est admis que les incinerateurs de dechets domestiques, moins severement controles et 

reglementes, sont plus polluants, a tonnage egal, que les incinerateurs de dechets dangereux. 

Ceci nous paratt inacceptable d'un point de vue de sante publique. 

Seule la meilleure technique disponible devrait etre toieree et tous les incinerateurs nouveaux 

devraient repondre aux criteres les plus stricts de la meilleure technologie disponible, tandis 

que tout devrait etre mis en oeuvre pour que les anciens y repondent dans les meilleurs deiais. 

Leurs cendres volantes devraient toujours subir un traitement par enfouissement controle ou 

par une stabilisation, toujours dans une cellule d'etancheite maximale, comme un dechet 

dangereux. Les cendres de grille devraient etre placees dans des cellules isolees et enfouies 

selon les memes normes que les dechets solides municipaux. De plus, lorsque l'incineration 

s'avere indispensable, la recuperation energetique par cogeneration ou autrement devrait etre 

pratiquee d'embiee. 

Dotee de controles stricts, l'incineration ne semble pas produire de dangers immediats 

importants pour la sante publique, mais presentera toujours I'inconvenient d'augmenter la 

charge polluante globale et de detruire definitivement les matieres ainsi traitees. 

Cet inconvenient devient un avantage s'il s'agit d'un dechet dangereux organique non 

recuperable puisque l'incineration en reduit la charge polluante globale. La recuperation 

d'energie des dechets solides non recuperables est preferable au simple enfouissement 

puisque I'energie n'aura pas a etre produite a partir d'autres sources. 

5.5.2 L'enfouissement 

L'enfouissement represente un prix environnemental important pour les consommateurs et 
pour la societe en generaL 
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Selon les procedures actuelles de gestion des dechets en cours dans notre societe, tous les 

sites devraient repondre aux criteres d'enfouissement de dechets dangereux. Un 

enfouissement sanitaire mal gere entraine une contamination environnementale des sols, de 

l'eau et de I'air. Meme rimpermeabilisation avec des geomembranes n'offre qu'une garantie 

limitee dans le temps. 

Si I'on isolait et stabilisait tous les dechets dangereux et les dechets putrescibles, les criteres 

d'enfouissement des dechets residuels pourraient eventuellement etre alleges, d'une 

perspective de sante publique. A ce jour, les dangers de l'enfouissement de ces dechets 

residuels n'ont pas ete evalues et ceci pourrait faire I'objet d'etudes specifiques. Si tel etait 

le cas, les economies de couts de construction et d'entretien des lieux d'enfouissement 

sanitaire pourraient etre reinvesties dans la recuperation et les traitements de stabilisation. 

L'hypothese merite d'etre soulevee car I'implantation de collecte de type 

sec/humide/dangereux pour une gestion integree realiserait les conditions de controle du 

contenu des dechets a enfouir. Des criteres d'enfouissement pour des contenus seiectifs 

devraient pouvoir permettre un entreposage securitaire, peu dispendieux pour l'enfouissement 

de dechets stables, en attendant I'ouverture des marches. 

Les bioessais standardises, en plus des traditionnelles normes chimiques et biologiques, 

devraient etre valides pour la caracterisation des effluents traites, car, ajoutes aux normes 

chimiques, nous croyons qu'ils evalueraient mieux le potentiel toxique reel sur le vivant. 

5.6 Conclusion 

Une metaphore illustre bien les effets attendus compares de rincineration et de l'enfouisse

ment. Dans le premier cas on pale le cout environnemental surtout comptant et dans le 

second, totalement ^ credit. De toute fagon, la destruction definitive des matieres nous prive 

a jamais de la reduction de production de matiere vierge qu'entrainerait la recuperation des 

matieres recuperables. On ne devrait recourir qu'aux meilleures techniques d'elimination 

existantes et que pour les materiaux non recuperables autrement. 

Les techniques de reduction des dechets permettent d'eiiminer le moins de matieres possible. 

Nous pouvons dire, de fagon realiste, qu'au Quebec, I'implantation generalisee d'une collecte 

selective de type sec/humide/dangereux et le recours exhaustif aux 3 R-V pourrait ne laisser 

que 30 % de I'ensemble des dechets a eiiminer d'apres le projet pilote de Guelph, ce qui 
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reduirait d'autant les impacts potentiels de sante publique de l'elimination et du remplacement 

des matieres detruites. 

Lorsqu'une implantation d'equipement d'elimination s'averera necessaire, les decideurs 

devront en justifier la pertinence, en garantir I'innocuite et soumettre tres tot I'ensemble du 

projet a la concertation des communautes concernees. Ce sont les conditions pour minimiser 

les impacts psychosociaux trop souvent negliges de la gestion des dechets. 
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RECOMMANDATIONS 

La reduction des dechets a eiiminer constituera toujours la meilleure option de controle des 

impacts de la gestion des dechets. Apres les politiques de reduction a la source, la 

recuperation constitue la seule methode durable de diversion des dechets. Les modes de 

gestion actuels "tout a l'enfouissement" ou "tout k l'incineration" sont incompatibles avec les 

principes du developpement durable et la protection de la sante publique k moyen et long 

termes. 

Dans une perspective de sante publique, le tri a la source et une collecte selective en trois 

volets (dechets sees, dechets humides et dechets dangereux) constituent la base d'une saine 

gestion des dechets solides municipaux. Les dechets domestiques dangereux devront 

generalement faire I'objet d'une collecte independante en raison des dangers lies k leur 

manutention. Cette collecte sec/humide/dangereux permet la recuperation des materiaux sees 

valorisables et la recuperation des dechets putrescibles et dangereux avant l'elimination de la 

fraction non recuperable. Ce modeie favorise la reduction du volume des dechets k eiiminer 

de facon securitaire et, secondairement, entraTne une reduction de la pollution de I'industrie 

primaire par la reduction de la production des materiaux vierges que les matieres recuperees 

remplaceraient. II est done doublement avantageux pour I'environnement et le milieu de vie 

de la population. 

Enfin, pour atteindre les objectifs de reduction et de controle des impacts sur la sante de la 

gestion des dechets, il faudra soit controler les emissions des lieux d'enfouissement sanitaire 

a long terme dans des cellules sceliees, soit isoler et stabiliser les dechets putrescibles et 

dangereux avant leur elimination. L'incineration selon les meilleures technologies pour 

certaines categories de dechets non valorisables, avec recuperation energetique et gestion 

rigoureuse des cendres, constituera une alternative de gestion interessante, surtout pour les 

dechets organiques non recuperables ou lorsque les autres techniques d'elimination sont 

limitees. 

Le Comite de sante environnementale du Quebec, apres avoir analyse le dossier de la gestion 

des dechets de la perspective de la sante publique, degage quelques pistes de solution 

soumises comme recommandations aux decideurs concernes. 

D'abord une concertation sociale est indispensable. II faut que les eius et les gouvernements 

qu'ils torment fassent consensus avec leurs partenaires et se dotent des outils pour orienter 

rapidement et efficacement la gestion de dechets vers la reduction de la production des 

dechets a la source. Ce train de mesures devrait en priorite viser a reduire la production de 

biens non reeyclables, jetables, a usage unique, ou constitues de matieres dangereuses. 
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Cheque palier gouvernemental est concerne a differents niveaux d' intervent ion. Le 

gouvernement federal a le pouvoir de ereer des normes nationales pour bannir ou contrSler la 

production ou I'importation de certaines matieres. II peut legiferer en termes de normes 

nationales sur l'elimination ou encore pour limiter la production de biens a usage unique. 

Surtout il devra continuer ses interventions de promotion nationale, comme le Protocole sur 

les emballages. 

Le gouvernement provincial controle la plupart des leviers importants quant a la gestion des 

dechets. II doit continuer de coneretiser sa politique de gestion axee sur la reduction a la 

source, en reglementant par exemple I'usage du vrac, de la eonsigne et du reemploi pour 

certains secteurs d'activites et certains produits, ou en ereant des incitatifs a la recuperation. 

II devrait etendre ou adapter les processus de concertation deja prevus pour I ' implantation 

d'equipements d'elimination a la surveillance des operations et au suivi post-fermeture des 

sites. Dans une optique de protection de la sante publique, le gouvernement provincial 

pourrait adapter sa reglementation des normes et procedures d'el imination a la nature 

specifique des matieres k eiiminer. 

Les gouvernements municipaux assument deja la responsabilite collective de la gestion des 

dechets solides. lis sont les veritables gestionnaires des budgets alloues a la gestion des 

dechets et ont le veritable pouvoir sur la reduction de l 'elimination. Chaque gouvernement 

municipal aurait le pouvoir d'implanter la strategie de tri et de collecte sec/humide/dangereux 

que nous proposons ci-haut et une gestion integree axee sur la recuperation par le recyclage 

et la valorisation. 

II est important de continuer k s'assurer que l'elimination ne puisse etre une cause de 

contamination humaine. Les gouvernements preconisent a I'heure actuelle des interventions 

que nous encourageons et qui visent k : 

. Controler severement I'enfouissement par une refonte des reglements sur les dechets 

solides et dangereux qui definirait des normes en fonct ion de la nature des dechets k 

eiiminer. Des techniques differentes pourraient etre imposees pour l 'enfouissement des 

dechets dangereux, putrescibles ou sees (prealablement bien definis) ou meme pour 

des sous-categories de chacun. Par contre, les normes d'emission devraient §tre les 

memes puisqu'aueune elimination ne devra polluer le milieu reeepteur, en dehors du 

site proprement dit. Ces normes devraient inclure revaluat ion des impacts globaux sur 

le vivant, par l'utilisation de bioessais notamment. 
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Controler tres severement l'incineration en exigeant, pour toute nouvelle installation, 

les criteres de la meilleure technologie disponible. La gestion des cendres de 

l'incineration serait integree aux reglements de I'enfouissement, les cendres volantes 

devant etre enfouies comme un dechet dangereux et les cendres de grille isoiement 

dans un LES specifique. 

Definir le suivi a long terme des sites d'elimination en reglementant les normes, 

procedures et responsabilites quant k la fermeture et au suivi post-fermeture des sites 

d'elimination. 

Recommandations de sante publique 

Dans tous les dossiers qui concernent reiimination de dechets, plusieurs ministeres, dont celui 

de la Sante et des Services sociaux et leurs organisations de sante publique, devront 

s'impliquer pour s'assurer : 

Que la population concernee ait acees a I'information scientifique et a I'expertise pour 

I'interpretation des donnees pour les questions de sante publique. 

Que tout nouveau projet d'elimination de dechets fasse systematiquement I'objet de 

consultation publique le plus tot possible dans la conception meme du projet, et soit 

soumis a une demarche formelle de concertation avant sa mise en oeuvre. 

Que le choix des politiques locales d'operationnalisation et de suivi de la gestion des 

dechets demeure de niveau public, notamment pour les questions de sante. 

L'execution pourra bien sur etre confiee au prive par les municipalites qui le deslrent. 

Que les recherches sur le traitement et la recuperation des dechets, surtout dangereux 

et putrescibles, continuent et s'Intensifient, notamment par rapport aux impacts pour 

la sante de leurs differents traitements. 

Differentes mesures devraient etre prises rapidement pour faciliter I'implantation des activites 

de recuperation qui presentent divers benefices pour la sante publique et le milieu de vie : 

Produire une etude de faisabillte de I'implantation generalisee de la collecte selective 

sec/humide/dangereux, qui estimerait des couts-benefices economiques, sociaux. 
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RECOMMANDATIONS 

sanitaires et les impacts sur le recours au reemploi, recyclage, valorisation et 

elimination qui en resulteraient. 

Acceierer I'implantation des protocoles de reduction de l 'elimination, tel le Protocole 

national sur les emballages ou la Politique de gestion integree des dechets solides de 

1989 du MENVIQ ou adopter des reglements municipaux interdisant l 'el imination de 

matieres predeterminees. 

Acceierer la creation de mesures incitatives au recyclage et a la valorisation, 

notamment pour le compostage des dechets humides (organiques et putrescibles). 

Limiter I'implantation d'equipements d'incineration aux seules collectivites qui auraient 

prealablement pratique au maximum toutes les mesures de reemploi, recyclage et 

valorisation; autrement dit, ne permettre l'incineration que des dechets ne pouvant 

trouver une voie de recuperation, ou pour lesquels l ' incineration est un traitement 

d'elimination de choix. 
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Annexe 1 
Liste des 47 categories de materiaux et 
de leurs dechets types 





R 
E 
EMB 

indique que la categorie est recyclable 
indique que la categorie est exploitable sous forme de matiere ou d'energie (valorisable) 
indique que la categorie est associee au secteur de remballage ^ 

PAPIERS 

PJ 

PF 
PA 

PK 
PG 
PD 

PCP 

PCD 
RCA 

PM 

BOIS 

VERRES 

BO 
BD 

VVL 
W O 

VAL 

VAO 

VBC 

VP 
VD 

PLASTIQUES 

LAC 

LF 

LC 

LD 

Papier journal : journaux, encarts publicitaires dans les journaux, circulaires 
(papier non glac6), annuaires teiephoniques, livres de poche, (R,E) 
Papier fin : papier k ecrire, enveloppes, comptes, papier informatique (R,E) 
Papier alimentaire : papier cir6 d'emballage pour aliments (blanc ou brun), 
sacs de biscuits, sacs en papier pour le pain, enveloppes (non multicouches) 
pour aliments d6shydrates, sacs contenant les cereales (E, EMB.) 
Papier Kraft : sacs bruns en papier pour I'emballage et I'epicerie (R, E, EMB) 
Papier glac6 : revues, papier recouvert d'une pellicula glacee (E) 
Autres papiers : essuie-tout, papier mouchoir, couches, serviettes 
hygieniques, papier d'emballage k cigarettes, papier carbone, papier buvard 
(E) 
Carton plat : carton d'emballage (y compris les bottes de livraison de 
nourriture), paquets de cigarettes en carton (R, E, EMB) 
Carton onduie : boites de carton onduie (R, E, EMB) 
Carton alimentaire : boTtes de lait, boTtes d'oeufs en carton, vaisselle en 
carton, boTtes de jus congeie, contenants en carton pour creme glac6e (E, 
EMB) 
Papier multicouches : (emballages fait de trois couches ou plus et dont 
chacune fait appel k un materiau different : ex: papier plus plastique plus 
aluminium) sachets de soupes et de cristaux de saveur, contenants de jus 
type Oasis (E, EMB) 

Bois brut : bois ou morceaux de bois n'ayant subi aucun traitement (E) 
Autres bois : bois ayant subi un queleonque traitement (E) 

Verre k vin clair, bouteilles de vin et spiritueux transparents ( R, E, EMB) 
Verre k vin de couleur, bouteilles de vin et spiritueux brunes ou vertes (R, E 
EMB) 
Verre alimentaire clair, pots en verre transparent k usage alimentaire 
(mayonnaise, ketchup, jus, boissons gazeuses dont le contenant est non 
eonsigne) (R, E, EMB) 
Verre alimentaire de couleur, bouteilles ou pots en verre brun, vert ou bleu k 
usage alimentaire (R, E, EMB) 
Verre consignee pour boisson, bouteilles de biere et boisson gazeuse 
consignees (R, E, EMB) 
Verre plat : vitre, miroir 
Autres verres : miroir, vaisselle, flacons de parfum et produits de beaute 

Plastique alimentaire eonsigne : bouteille de boisson gazeuse en plastique 
consignees (R, E, EMB) 
Pellicula da plastique : sacs de plastique, films d'emballage pour aliments, 
sacs de lait (E, EMB) 
Contenants de plastique rigide : contenants aiimentaires et non aiimentaires 
(savon liquide, contenants de margarine, ...) (R, E, EMB) 
Autres plastiques : jouets, tubas k p^tes dentifrice, filets an plastique (pour 
les oignons), foam, tubes en plastique, piscines, auvents, toiles de piscines 
(E) 



MIcTAUX 
FERREUX 

FA 
FD 

METAUX NON 
FERREUX 

AC 
AN 

CU 
AD 

MATIERES 
PUTRESCIBLE 
s 
MP 
MM 
MB 

AUTRES 
DECHETS 

DD 

DC 
DT 
DPE 
DGE 
DM0 

DECHETS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 

DM 
DR 

DF 
DP 
DM 
DCS 
DCL 
DB 2 
DB 1 

- Metal ferreux alimentaire : boite de conserve (R, E, EMB) 
- Autres metaux ferreux : cannettes d'aerosol, pots de peintures vides, pots 

metalliques autres qu'alimentaire, articles ferreux 

- Aluminium eonsigne : cannettes de boisson gazeuse et de biere (R.E.EMB) 
- Aluminium non eonsigne : contenants non ferreux et non consignes 

(pouding), contenants non ferreux autres qu'alimentaire, aluminium en 
feuille 

- Cuivre : articles en cuivre 
- Autres metaux non ferreux : articles autres qu'en aluminium ou en cuivre 

- Matieres putrescibles : nourriture, dechets de cuisine (E) 
- Herbes : gazon, herbes de toutes sortes (E) 
- Branches et feuilles : branches d'arbres (rebuts d'emondage), plantes (E) 

- Autres dechets non differenties : litiere pour animaux, ceramique, gravats, 
porcelaine, articles composite non categorisables, cendre, ampoules 
eiectriques, papier de construction, debris de construction 

- Articles en caoutchouc : pneus et autres 
- Textiles : articles en tissu et cuir 
- Petit eiectromenager : rasoirs, appareils eiectromenagers de petite taille 
- Gros eiectromenager : televisions, laveuses, seeheuses, cuisinieres 
- Mobilier : tables, chaises, meubles 

- Huile pour moteurs : huile provenant de la vidange de moteurs 
- Dechets avec radioactivite : deteeteurs k fumee et articles presentant une 

certaine radioactivite 
- Ballasts de tubes fluorescents avec BPC 
- Pesticides : herbicides, fongicides, insecticides 
- Medicaments : medicaments de toutes sortes 
- Produits chimiques solides : soude caustique, chlore k piscine 
- Produits chimiques liquides : diluant k peinture, peinture 
- Batteries : accumulateurs avec liquide (acide) 
- Piles : accumulateurs sees (types A et AA, pastilles) 

Tire de LANGLET B, 1991, La radioscopie des dechets urbains solides ^ Montreal. Rapport soumis 
k la Ville de Montreal - Pagination multiple 



Annexe 2 
Provenance, composition, destination 
et modes d'elimination des dechets 
domestiques au Quebec 





PROVENANCE.COMPOSITION.OESTINATION ET MOOES 0 ELIMINATION DES DECHETS 
DOMESTIQUES AU QUEBEC,EN TONNES METRIQUES (AOUT 1987) 

TYPES DC O^CHETS.OCSTINATION 
ET MODES 0 E L I M I N A T I O N 

PROVENANCE DES OECHETS 

munlctpatllva 

Commarcas 
•1 

Inmlltultons 

Indutirlaa Aulraa 
TOTAt 

PAPIER / CARTON 

• Dacliala tolaui gmniri^ 

m SouB-lotal d^chsta ratlraa 
avant Allmlnatlon 

« Par Inclnirallon tit 

• Par raeup^ratlon 

•'Sous-lDtal d4cnata achamin** 
aui Haul d Altmtnallon 

• Lieux d anfoulsaamant f3t 

• 04pdts da malirlaux sacs 

• OApotoIra 

828 500 

120 320 

96 320 

30 000 

S02 180 

478 180 

N.D. 

24 000 

833 800 

210 fiOO 

28 600 

184 000 

623 000 

612 300 

N.O. 

10 700 

184 000 

82 000 

. 

83 000 

102 000 

102 000 

N.D. 

N.D. 

-

-

-

-

-

-
-
. 

" — n — 
1 848 100 

418 020 

122 920 

296 000 

1 227 180 

1 192 480 

N.O. 

34 700 

VERRE 

• 04ehats lotaui ganArta 

•Soua-tolat dichata railraa 
avanl 4llmlnallon 

• Par Incineration 

• Par racuptratlon 

• Soua-toial diehata achamlnas 
aux llaux d Allmtnallon 

• Llaux d'anloulsaamant 

• Dapdts da materiaux sacs 

• D6pololrt 

304 000 

39 820 

38 820 

3000 

254 180 

245 080 

N.O. 

9100 

98 000 

3990 

3990 

N.O. 

94 010 

93 410 

N.O. 

1600 

. 88 800 

46 000 

-

46 000 

40 800 

40 BOO 

N.D. 

N.D. 

'~y" -'rr.-'> 
. 

-
-

-

-

-

-

' 4 7 8 8 0 0 ' " 

89 810 

40 810 

49 000 

388 990 

378 290 

N.D. 

to 700 

METAUX FERREUX 

• OAchata totaux ganaria 

• Soua-tolal dachata raliras 
avanl allmlnatlon 

• Par Inelnarallon 

• Par rtfcup#ration 

• Sous-total dachata acliamlnaa 
aux llaux d'Elimination 

• Llaux d'anfoulaaamant 

• Dapdts da matirlaux sacs 

• 08pololrs 

160 600 

61 900 

16 900 

43 000 

98 700 

93 900 

N.D. 

4S00 

439 800 

390 100 

2100 

388 000 

49 700 

48 900 

N.O. 

8 0 0 

86 200 

N.O. 

-

N.D. 

85 200 

85 200 

N.D. 

N.D. 

; , - : . • - , . 

-

" 
. 

-

-

-

-

• 6 8 5 600 

452 000 

21 000 

431 000 * 

333 800 

320 000 

N.D. 

S600 

MfeTAUX NON-FERREUX 

• Dtchats totaux ganaria 

• Sous-total dachata railraa 
avanl illmtnatlon 

• Par Inelnarallon 

• Par recuparallon 

• SouB-total dachata achamlnaa 
aux llaux d Elimination 

•Llaux d anfoulsaamant 

• Dapols da malarlaux aaca 

•04potolr> 

27 100 

7710 

3710 

4000 

19 390 

18 490 

N.O. 

9 0 0 

61 200 

37 090 

1050 

36 000 

34 150 

33 750 

N.D. 

4 0 0 

13 300 

N.O. 

-

N.D. 

13 200 

13 200 

N.D. 

N.D. 

- - - .:.:~\ 

-

-

-

-
-

-

"•tot 500 

44 780 

4760 

40 000 

56 740 

55 440 

N.D. 

1300 



PLASTIQUES 

• Dachata totaux ginoria 

• Soua-tolal dachol* ratlras 
avant Elimination 

• Par incineration 

• Par racuparatlon 

• Soua-tolat dEchots aehomlnEa 
aux llaux d'Ellmlnallon 

• Llaux d antoulaaamani 

• DEpots da malErlaux sacs 

• OEpotoIrs 

216 300 

34 B80 

34 860 

-

181 440 

172 840 

N.O. 

8600 

113 400 . 

4620 

4820 

108 780 

106 880 

N.D. 

1900 

21 000 

15 000 

-

IS 000 

6000 

6000 

N.O. 

N.D. 

-

-

-

" 

-

-

350 TOO'* ' 

54 480 

39 480 

15 000 

296 220 

285 730 

N.O. 

10 500 

PNEUS 
• OEchalB totaux ganErEa 

• Sous-total dachata ratlras 
avsnl allmlnatlon 

• Psr InclnEratlon 

• Par rEcuparatlon 

• Sous-total dachals schamtnEa 
aux llaux d'Elimination 

• Llaux d'antoutsaamani 

• Dapols do matEriaux aaca 

• DEpoloIra 

33 180 

3845 

N.O. 

3845 

29 335 

29 335 

N.D. 

N.D. 

N.O. 

N.O. 

N.O. 

N.O. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.O. 

8100 

4210 

-

4310 

3890 

3890 

N.D. 

N.O. 

-

-

-

- - • 

-

-

41 280 

8055 

N.O. 

8055 

33 325-'*' 

33 225 

N.D. 

N.D. 

MATIERES PUTRESCIBLES 

• OEehata totaux gEnarEs r i , 

• Soua-lotal dEchals ratlrEa 
avanl Elimination 

• Par Inelnarallon 

• Par racupErstlon 

• Soua-lotal dEchals schamtnEa 
aux llaux d'Elimination 

• Llaux d'anfoulssament 

• DEpots da malarlaux.sacs 

• DEpoloIrs 

611 too 

98 350 

90 350 

512 750 

488 250 

N.D. 

24 500 

.295 «00t 

12 110 

13 110 

283 390 

378 390 

N.D. 

4900 

1S2 400 

-

-

153 400 

192 400 

N.D. 

N.O. 

, 100 o o o ' " 

-

-

100 000 

100 000 

-

-

J^Wt 900 

110 480 

110 460 

-

1 048 440 

1 019 040 

N.O. 

29 400 

NON CARACTERISES 

• Dachata totaux gEnarEa-

• Sous-total dachots rallrEs 
avanl allmlnatlon 

• Par Inelnarallon 

• Par racuparatlon 

• Sous-total dEchals achomlnaa 
aui lloux d Ellmlnallon 

"Llaux d anloulssamonl 

• DEpola da malErlaux sacs 

• DEpotoIrs 

275 189" 

49 140 

49 140 

N.O. 

320 025 

213 925 

N.D. 

12 too 

168 600 *r 

6930 

6930 

N.O. 

159 670 

159 670 

N.D. 

2700 

7 . . sio'r 

N.O. 

-

N.O. 

796 510 

796 510 

N.D. 

N.O. 

:80o ooal" 

N.O. 

-

N.O. 

800 OOO 

N.O. 

800 000 

-

aVo3*; a>» 

58 070 

58 070 

N.D. 

1 912 205 

t 167 405 

800 000 

14 800 

TOTAL 

•OEehata lolaui gEnarEs . 

•Sous-total dechats ratlrEa 
avant Elimination 

• Par inelnarallon 

• Par rEcupErstlon 

•Sous-total dEchots achamlnas 
aux lloux d Elimination 

•Llaux d'anloulasamani 

• DEpots da matEriaux saca 

• DEpoloIrs 

2 245 94S 

421 945 

338 100 

83 845 

1 824 000 

1 740 000 

N.D. 

84 000 

2 0 0 8 0 0 0 

665 400 

57 400 

608 000 

1 342 600 

1 319 600 

N.O. 

23 000 

1 347 210 

147 310 

147 210 

1 200 000 

1 200 000 

N.D. 

N.O. 

900 0 0 0 ^ 

N.O. 

-

N.O. 

900 000 

too 000 

800 000 

N.O. 

: • aot^lss. 

1 334 SSS 

395 500 

839 O s i " ' 

5 306 600 

4 359 600 

800 000 

107 000 
Sourca: Mocn* • ! Aai..tt85.H«n()booli o( 

N.D. : Non diaponlbia 

•olid waa la l ta r r i al HENVlO.issa 



PROVEKANCE, COMPOSITIOH. DESTINATION ET MOOES D'ELIMINATION DES 
D£CHETS DOMESTIQUES AU QUCBEC. EN TONNES KSTRIQUES (AOOT 1987) 

NOTES EXPLICATIVES DU TABLEAU 

(1) Incinerateurs de la Comfr.unaute Urbaine de Quebec (C.U.Q,), de 
la ville de Montreal et de la Regie intermunicipale de gestion 
des dechets de la rive sud de Quebec (R^ I.G.D.RaS.Q.)^ 

(2) Lieux d'enfouissement sanitaire (L.E.S.), depots en tranchee 
(D^E.T.) et depots en milieu nordique. 

(3) Plus de la moitie de ce verre est constitue de yerre plat dont 
le marche pour le recyclage est beaucoup moins Interessant que 
le verre de contenant. 

(4) Dont 275 000 tonnes de ferraille automobile. 

(5) Dont seulement 45 % est compose de plastiques rigides, le reste 
etant constitue de films plastiques plus difficiles a recycler. 

(6) 80 % de ces pneus usages sont dlriges vers des lieux d*entrepo-
sage autorlses et clandestlns. 

(7) Boues de systemes de traitement des eaux usees. 

(8) II sera necessaire de realiser les etudes necessaires pour ten
ter ,de ventller cette importante partie des dechets indus
triels, dont une partie est certainement constituee de matieres 
recuperables. 

(9) Dechets de demolition, de construction et d'excavation qu'il 
faudra etudier pour pouvoir ventller les parties eventuellement 
recuperables-

(10) Soit 12,9 % des dechets generes. 





Annexe 3 
Parametres hydrogeologiques 
d'Infiltration des sols 





LA POROSITE 

Les eaux d'Infiltration, une fois traversees la masse de dechets d'un L.E.S., penetrent 

dans le sol sous-jacent et le sous-sol ou elles peuvent s'emmagasiner. Certains sols 

sont en mesure de contenir de grandes quantites d'eau alors que d'autres en sont 

incapables. La capacite de contenir ou non une bonne quantite d'eau est regie par la 

porosite du terrain, qu'on definit comme etant le pourcentage de volume des vides d'une 

formation meuble ou d'une roche coherente par rapport a son volume total (Landry et 

Mercier, 1992). Les vides peuvent etre remplis par des liquides ou des gaz. La 

porosite d'un materiau est liee a la dimension, la forme et a la distribution des vides ou 

interstices (Todd, 1980). Le tableau suivant presente les limites des valeurs de porosite 

pour differents materiaux. 

Valeurs limites de porosite pour differents materiaux 

Formation meubles 

Gravier 

Sable 

Silt 

Argile 

Roches coherentes 

Basalte fracture 

Calcaire karstifie 

Ores 

Calcaire, dolomie 

Shale 

Roche cristaliine fracturee 

Roche cristaliine saine 

Porosite (%) 

2 5 - 4 0 

2 5 - 5 0 

3 5 - 5 0 

4 0 - 7 0 

Porosite (%) 

5 - 5 0 

5 - 5 0 

5 - 3 0 

0 - 2 0 

0 - 10 

0 - 10 

0 - 5 

D'apres : LANDRY, B., MERCIER, M. 1992. Notions de geologie. 3^ edition, 
Modulo, Outremont : 565. 

La quantite d'eau qui peut etre emmagasinee dans un sol depend de sa porosite de 

meme que de son contenu en matiere organique et en argile. Cependant, le degre de 

facilite avec lequel l'eau retenue dans un materiel poreux peut y circuler est defini par 

un autre parametre hydrogeologique, soit la permeabilite. 



LA PERMEABILITE 

La notion de permeabilite sert a definir la conductibilite hydraulique d'un materiau, soit 

sa capacite a se laisser traverser par I'eau. L'analyse du debit d'eau au travers d'un 

materiel geologique est generalement definie par la loi de Darcy. La capacite d'infiltration 

des eaux dans le sol est reliee a sa permeabilite. Une formation de depots meubles ou 

de substratum rocheux est permeable dans la mesure ou l'eau peut les penetrer et y 

circuler sous I'effet de la pesanteur ou d'un gradient de pression. L'effet de gravite 

accentue la percolation vers les nappes d'eaux souterraines. Les formations 

impermeables, quoique de porosite eievee, la laissant circuler tres lentement. Elles 

constituent une des limites au mouvement de l'eau de percolation. Les risques de 

contamination des eaux souterraines sont considerablement diminues lorsque le L.E.S. 

repose sur une epaisse couche de materiel impermeable. Malgre sa grande porosite, 

l'argile est impermeable etant donne la faible distance separant ses pores. 

Le sable, le gravier et les roches fracturees comme le calcaire et la dolomie sont 

reconnus comme les materiaux les plus permeables. Ces materiaux permeables 

permettent un mouvement plus rapide de l'eau ayant percoie dans les couches de 

dechets et peuvent amener une contamination subsequente des eaux souterraines. 

Le tableau suivant resume les valeurs de permeabilite pour differents materiaux. 

Valeurs du coefficient de permeabilite pour differents materiaux 

Formation 

Depot meuble 

Roche compacte 

Materiau 

argile 
sable uniforme 
gravier 

gres 
schistes 
calcaires 

Coefficient de 
permeabilite 

(m/s) 

1 0 ' a 10'̂ ' 
1 0 ' a 10 ' 
10-̂  a 10 ' 

10"" a 10-' 
10' a 10 ' 
10"' a 10 ' 

Caractere de 
permeabilite 

impermeable 
tres bon 
excellent 

bon 
moyen 
moyen 

Source : CHAMPOUX, A., TOUTANT, C. 1988. Elements d'hydrogeologie. Edition Le 
Griffon d'argile. Ste-Foy : 262. 



Annexe 4 
Les traitements des effluents de 
lieux d'enfouissement sanitaire 





Les traitements biologiques 

Les traitements biologiques sont classifies comme aerobies ou anaerobies, selon que le 

processus requiert ou non un apport en oxygene. Dans les processus aerobies, la matiere 

organique est surtout transform^e en COj, en eau et en produits biologiques (boues) par les 

microorganismes qui utilisent I'oxygene dissous dans le lixiviat. Les principaux traitements 

biologiques aerobies qu'on retrouve sont : 

Les etangs aeres : 

Le principe de base de cette methode est de fournir un temps de retention hydraulique du 

lixiviat suffisamment long pour favoriser une forte croissance bacterienne et ereer un equilibre 

dynamique entre les populations de bacteries a I'interieur de I'etang et celles perdues dans la 

decharge. Ainsi, ta presence constante de bacteries permet la degradation de la matiere 

organique. La forme et la profondeur de I'etang a^re doivent faire en sorte qu'un melange 

adequat, a I'aide d'aerateurs et de la turbulence gen^r^e, assurent la presence d'une quantite 

suffisante d'oxygene dissous dans le systeme. 

Les etangs facultatifs : 

Le terme facultatif signifie ici que la degradation de ta matiere organique s'effectue de maniere 

aerobie et anaerobie. Contrairement aux etangs aeres, ce type d'etangs ne possede pas de 

meeanisme d'aeration meeanique. 

Ces etangs ont des profondeurs limitees (0,7 a 1,5 metres). Etant donne la presence 

d'oxygene causee par la re-aeration dans les couches superieures, des conditions aerobies y 

sont creees pour la degradation de la matiere organique. Dans les couches plus profondes, 

ou la lumiere et I'oxygene ne peuvent se diffuser, la decomposition se fait de maniere 

anaerobie. 

Les filtres biologiques : 

Un filtre biologique est constitue d'un reservoir rempli de gravier ou d'un materiel synthetique. 

Le lixiviat est pompe sur le dessus du filtre puis asperge sur la surface du materiel filtrant. Le 

passage de I'eau usee se fait sous i'effet de la gravite, coulant d'une particule du materiel 

filtrant k une autre particule, de maniere a ce que le lit filtrant ne soit jamais compietement 

submerge et permette ainsi le passage de fair. Les conditions aerobies favorisent l'adsorption 

des substances organiques a la surface du materiel filtrant en meme temps qu'un developpe

ment riche en bacteries capables de les metaboliser. 

Dans les precedes ana6robies, les microorganismes d^composent la matiere organique sans 

avoir recours k I'oxygene. La matiere organique est transformee essentiellement en CO2 et 

en methane, ainsi qu'une faible partie en boues. Le principal traitement biologique anaerobie 

qu'on retrouve est I'etang anaerobie. 



Les etangs anaerobies : 

La profondeur des Etangs anaerobies varie generalement de 3 a 6 metres (Tchobanoglous et 

Schroeder, 1987). Le procede d'epuration s'effectue a I'aide de processus de sedimentat ion, 

de floculation et de precipitation qui previennent I'aeration du liquide et produisent des 

composes reduits (CH4, H2S, NH3,...). Les composes organiques azotes sont hydrolyses en 

ammoniac. Les decharges liquides d'etangs anaerobies contiennent des concentrat ions 

ammoniacales plus eievees que le lixiviat non traite et devraient faire I'objet d 'un trai tement 

physieo-ehimique ulterieur. 

Les parametres suivants caracterlsent generalement un lixiviat traite uniquement par des 

methodes biologiques (Ehrig, 1989) : 

1- la presence de metaux lourds; 

2- les composes organiques halogenes (reduction de seulement 10 %) ; 

3- les composes organiques refractaires; 

4- une demande chimique en oxygene (DCO) eievee; 

5- une concentration ammoniacale de I'ordre de 20 k 50 mg/L. 

Les traitements physico-chimiques 

Les differentes methodes physico-chimiques sont basees sur I'application de forces physiques 

et de reactions chimiques pour amener un changement dans ta qualite de t 'eau. Apres la 

degradation naturelle dans le site, ou cette provoquee par tes traitements biologiques, le lixiviat 

contient toujours une variete de substances specifiques qui demandent un trai tement 

suppiementaire dans le but de satlsfaire les normes de rejet. 

En general, les methodes physico-chimiques sont employees pour le pre-traitement ou post-

traitement du tixiviat en complement aux methodes biologiques. Les methodes physico-chi

miques sont specialement requises pour le traitement de tixiviat emanant de vieux sites. Les 

principaux traitements physico-chimiques qu'on retrouve sont : 

la coagulation, la floculation et la sedimentation; 

t'adsorption sur charbon active; 

l 'adsorption sur mousse de tourbe; 

te degazage de Tammoniac. 

Source : TCHOBANOGLOUS, G.. SCHROEDER. ED. 1987. Water Quality. Addison-Wesley 
Publishing Company. Armsterdam : 768. 
EHRIG, HJ. 1989. Physicochemical treatment Dans : Sanitary landfilling : process 
technology and environmental impact, Academic Press, pp. 285-295. 



Annexe 5 
Documents promotionnels du 
projet pilote de la 
ville de Guelph (Ontario) 





Household Hazardous Wastes 
Everyone's Problem 

Household Hazardous Wastes are defined as 
any discarded material from the home that 
threatens our well-being when they arc disposed 
of improperly. Tliese wastes may be toxic 
(poisonous to humans or animals), Hammable 
(easily ignited), corrosive (highly acidic or 
caustic), reactive (susceptible to violent 
reactions) or dangerous (sharp items that may 
cause cuts or infections). 

Not only do these wastes create 
l>rol)lcius when ihcy reach the landfill, but they 
will also seriously affect the quality of compost 
and recovered recyclable materials. 

Tlte following items should be 
separated from your waste and should never be 
put out for collection with either your 
recyclable, compostable, or regular garbage: 

• Paint, Motor Oil, Light Bulbs 
• Toxic Household Cleaners 
• Pesticides and Herbicides 
• Batteries 
• Aerosol cans 

PLEASE remember that some of your 
waste will be mechanically and manually sorted 
and the above materials may seriously injure 
workers handling your waste, in addition lo 
creating environmental problems. 

Please take these potentially dangerous 
wastes to the HOUSEHOLD HAZARDOUS 
WASTE DEPOT located at the Eastview 
Sanitary Landfill Site, 186 Eastview Road 
The Depot is open Tuesday to Friday from 10 
a.m. to 6 p.m. and Saturday from 8:30 am. to 
4 p.m. 

For further information please call the 
Recycling Program at 837-5604. 

Wet/Dry Recycling is an innovative approach to 
waste management. Il requires the separate collection 
and processing of Wet (compostable and non-
compostable) and Dry (recyclable and non-recyclable) 
fractions of the waste stream. 

Wet materials will be sorted: compostables 
will be composted at a central facility and the finished 
compost used in parks, gardens and for other uses 
such as agriculture. 

Dry materials will be sorted: recyclable 
materials will be removed and processed. The non-
composiable, non-recyclable garbage will then be 
taken to the landfill. The important poiiU is tluU the 
waste requiring disposal will he reduced hy about 
60%. 

A pilot project is now being carried out to 
monitor the participation rales, the quality of the 
compost, the quality of the Dry (recyclable) materials 
recovered and other aspects of the program. Six 
hundred Guelph homes have been using the Wet/Dry 
system for almost thred years now, and the results so 
far are encouraging. Virtually 99% of all homes in the 
area arc participating fully in the program, and most 
people are very enthusiastic about it. 

Results in one pilot area suggest ihal the 
Wei/Dry system will enable us lo compost 96% of the 
organic waste, and recycle 94% of all recyclable 
materials in the residential waste stream. Tlicsc results 
also suggest that wc should be able to compost or 
recycle about 60% of the total residential waste 
generated. 

When commercial waste and some industrial 
waste is brought into the program, the potential for 
diversion of garbage from the landfill is impressive, 
with more than 50% of all waste being recovered for 
composting or recycling. 

Many thanks to all pilot area participants for 
making the pilot project a success! 

Wet/Dry Recycling: 
A New Approach 

To 
Waste Management 

The City of Guelph 
Recycling Program 837-5604 



Guelph's Wet/Dry Recycling 
Program 
I n response lo the growing need for alternative 
methods of garbage disposal, a new system of 
waste recycling is being tested by the City of 
Guelph. Tliis new system, "Wet/Dry", requires 
the separate collection and processing of 
compostable (wel) and recyclable (dry) 
fractions of the waste stream. 

i l is hoped that the city-wide program 
wi l l be in place in the near future and that all 
types of properties (residential, insiilulional, and 
commercial/industrial) w i l l be included in the 
full-scale separation program. Before 
implementing the full-scale program however, a 
number of variations of ihe Wet/Dry separation 
system must be tested including both three-
stream and two-stream separation. To provide 
some underslanUing of Wet/Dry, and for 
simplicities sake, only the two stream method 
of separation wi l l be discussed. 

m^ °'v 
l o understand how the Wet/Dry (two stream) 

system works, it is helpful to focus on the 
home. Within each household, the family wi l l 
separate alt their waste into two streams: 1) 
Wet and 2) Dry. Tlic "wet" stream includes 
such materials as food scraps, grass clippings, 
leaves and any other organic or wel material. 
"Dry" refers to the remainder of the waste, 
excluding Household Hazardous Wastes. Dry 
waste includes everything that is dry and is 
composed of both recyclable and non-recyclable 
material, that is not soiled with wet waste. 

The separated waste wi l l be collected from the curb 
on a weekly basis. Once collected i l w i l l be 
transported to the "Wet/Dry Processing Facility" 
where the wet and dry fractions wi l l be 
deposited in separate buildings to 
be processed into their final 
products: compostables 
and reeyclables. 

The dry fraction 
wi l l be placed on 
a conveyor bell system 
where the individual materials 
(eg. glass, tin, aluminum, plastics, 
plastic film, newspaper, other paper 
grades, textiles and wood) wi l l be 
separated by a series of mechanical 
and manual sorting methods. Tlie separated 
materials wi l l be further processed and 
transported lo the markets where they wi l l be 
reused or recycled. 

Tlie wet compostable fraction wi l l be Uebagged and 
screened to remove non-compostablcs and any 
contaminants which may cause problems in the 
finished compost. Tlie composting process is divided 
into three independent stages: 1) processing 
2) composting and 3) curing. Stages 1 and 2 wi l l take 
place in carefully controlled conditions within 
enclosed buildings. Stage 2 wi l l require approximately 

lU weeks composting time. By composting indoors, 
any possible odour problem is reduced 
Curing of the compost, stage 3 
wi l l be carried out on outdoor 
curing pads for 

approximately 4 
monltis. Once the 
compost process is complete, 
the finished compost w i l l be 

distributed and used for 
horticultural, agricultural 
and similar purposes. 

Dry Waste Sorting Plant 
Sepvalor 

Brown Green 

Residues resulting from both the wet and the 
dry process lines lhai are neither compostable 
nor recyclable wi l l be disposed of in a landfill. 

Wet Waste Sorting Plant 

Separator 

Pellet Press 

Composi Agilalor 



Townhouse Development 

HOW TO SORT YOUR WASTE 

WET WASTE 

Put all compostable 
or dirty waste In 
Green Baas. 

FOOD SCRAPS 
Bread 
Cheese 
Coffee filters 
Cooking oils 
Fruit and peels 
Grease from food 
Meat scraps 
Tea Bags 
Vegetables & peels 

Y A R D W A S T E 
Brush 
Grass clippings 
Houseplants 
Leaves 
Weeds 

OTHER W E T W A S T E 
Ashes 
Baby wipes 
Cigarette butts 
Condoms 
Cotton balls 
Disposable diapers 
Dryer lint 
Floor sweepings 
Hair 
Kitty litter 
Paper towels &. napkins 
Pet droppings 
Sanitary napkins 
Tampons 
Tissues 
Vacuum bag contents 

DRY WASTE 

Put all clean recyclable 
and non-recyclable 
waste In Blue Bags. 
Please rinse all dirty 
food packaging. 

PAPER 
Boxes 
Cardboard 
Cereal boxes & liners 
Magazines and flyers 
Office paper 
Newspaper 
Pizza boxes 
All other paper and boxes 

GLASS 
Drinking glasses 
Glass bottles (rinsed) 
Glass jars (rinsed) 

M E T A L 
Aluminum foil (rinsed) 
Food & pop cans (rinsed) 
All other metal 

PLASTIC 
Plastic bags (clean) 
Plastic containers (rinsed) 
Plastic wrap (rinsed) 
Styrofoam (rinsed) 
Toys 

OTHER DRY W A S T E 
Oothing 
Dish cloths 
Dishes 
Disposable razors 
Drinking boxes (empty) 
Fibreglass insulation 
Frozen juice containers 
Leather 
Lids from bottles & jars 
Make-up 
Milk bags (rinsed) 
Milk cartons (rinsed) 
Pens 
Rubber gloves 
Shoes 
Tape (scotch etc) 
Wood 

DANGEROUS WASTES 

The following things 
should never be 
put out with your garbage 
for collection. Please 
take them to the 
Dangerous Waste Depot. 
or call the City at 
837-5604 for help. 

Aerosol spray cans 
Ant traps 
Antifreeze 
Batteries 
Bleach 
Brake fluid 
Chemicals 
Gasoline 
Herbicides 
Household cleaners 
Insecticides 
Lightbulbs 
Medicines 
Motor oi! 
Nail polish & remover 
Oil filters 
Paint 
Paint thinners 
Solvents 
Syringes 
Turpentine 

DANGEROUS WASTE 
DEPOT 

Located at the Water 
Pollution Control Plant, 
544 Wellington Street 
West, just west of the 

Hanlon Parkway. 

Open 8:00 am • 4:00 pm 
Monday - Saturday 

QUESTIONS? CALL THE RECYCLING PROGRAM AT 837-5604 



Put only ihese things in 

GREEN BilGS ':M 
•rtfuiimmmma^^^mimi WET 

\j^ V»g«tabl«s and P««U 

Cotlv* Filteri and 
T«a Bagi 

Cigar«n« 
ButlB 

V.7 Wood 
Shcrringi 

Put everything else except tor 
hazardous household waste in 

BLUE BAGS 
Please rinse any dirty tood containers and wraps. 

y^U PAPEH 3 
., ., " " • • P a d . and O l t i « 

Env«iop«i ' — ^ / 

N*wspap«rt. Fly*™ 
and Magozinva 

A Bot|]*B 

y^a 
Glassas and Mugs 

M E T A L 

( \ _ Aluminum Foil 

ym P L A S T I C 
i Ploaiic 5,,.,-̂  Slyrotoam _, 

Q l <1^ B o , U . . / ^ > ^ - PI=.UcWr,p 

Plastic Bags 

O T H E R D R Y W A S T E 
Lmaihmr 

^^izk 

Top* Hazoni /P' 

m~ 'Drinliing 
^ P BOKM 

Do not put these things in your Green or Blue Bags. Please take them to 
Ihe Dangerous Waste Depot at 544 Wellington Street W. Or coll the City lot help. 

w w 
'TOXIC /VvfcORROSIVE •̂ T7*REACT1VE V^^V FLAMMABLE 

All Bati«ri«i 

i 
All Light Bulba f"'̂  jl 

U ) All 
A«roaol V / 
Spray W - -

© ^ Paini 
^~^ ond Point THinnvra 

Smolt* D«l«c lon 

Corn 

NaU Polish 
and Hamorer 

Syringes 

Strong 
Housffhold 
Ci«on«rs 

o m 
Medicines 

Go* OU Anii-rreexe 

QUESTIONS? CALL 837-5604 —« 
Pesticides 

V 



Welcome to Guelph's Wet/Dry 
Recycling Program! 

You are now part of one of the first pilot 
projects of Ihis kind in North America. You 
can be proud of the fact that you are taking an 
environmentally conscious step towards 
solving the garbage crisis we all face. 

Wet/Dry Recycling will enable you lo re
cycle about 50 percent of the waste you pro
duce. That is more than three times as 
much as the current Blue Box program! 
And it's just as easy. It involves a few slight 
changes to your usual waste collection rou
tine but makes all the difference lo the envi
ronment. 

Keep this guide handy because it will con-
lain all you need to know about Wet/Dry 
Recycling. If you have any additional ques
tions, call the Recycling Program at 837-5604. 

Please remember that your Green and Blue 
Dins belong at your house. If you go on holi
days or move away, you must leave the 
Bins behind. You can keep the bins inside or 
outside, whichever is most converuent for 
you. The bins are designed to be dog-proof, 
kid-proof and winter-proof. Of course, if any 
damage occurs, let us know and we will 
replace it for you. 

Wet and Dry collection Is every Wed
nesday. Please have your bins at 
the curb by 7:00 a.m. 

ACCEPTABLE WET ^ ^ 
(COMPOST) MATERIAL ^ y 

Place in Green Bin - • " 

• FOOD SCRAPS 
• vegetable and fruit peelings 
• meat and bones 
• fats and cooking oils 
• egg shells 
• dairy products 
• coffee grounds, tillers and tea bags 
• all food leftovers 

• YARD WASTE 
• brush 
• grass clippings and leaves (use 

separate marked bags if necessary) 

• SANITARY NAPKINS 

• DISPOSABLE DIAPERS 

• ASHES/COALS 

• CONTENTS OF VACUUM CLEANER BAGS 

ACCEPTABLE DRY 
(NON-COMPOST) 
MATERIAL 

Place in Blue Bin 

w 
• ALL DRY NON-CONTAMINATED 

MATERIAL ONLY 

Questions^... 
Call the Recycling Program at 837-5604 

The above matetial may be bagged for disposal 

Household Hazardous Wastes 
Everyone's Problem 

The following items should be separated 
from your waste and never be put out for 
coUection in either the Green or Blue con
tainer: 

• Paint 
• Motor Oil 
• Toxic household cleaners 
• Pesticides and herbicides 
• Light bulbs 
• Batteries 
• Pharmaceuticals 
• Hypodermic needles 

PLEASE remember that your waste will be 
mecharucally and manually sorted and tlie 
above materiab may seriously injure indi
viduals handling your waste. 

Please take these potentially dangerous wastes 
to tlte HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE DEPOT 
heated at the Water Pollution Control Plant at 544 
Wellington Street just west of the Hanlon Parkway. 
The Depot is open Monday to Friday from 8 a,m. to 
4 p.m. and Saturdays by special arrangement 
(just telephone 837-5627). 

If you are physicaUy unable lo dispose of 
these items correctly, please call the Recy
cling Program at 837-5604 and we will help 
you out. 



How to make your Dry material 
recyclable: 

You will improve the quality of the recy
clable materials if you follow these simple 
instructions: 

• Rinse out all containers, plastic and foil 
packaging and place in the Blue Bin. 

• Separate multi-material packages into 
single items, for example: 

• remove foil from plastic juice 
containers 

• remove labels from metal cans 
• remove lids from jars 

• Buy food in recyclable containers only. 
Avoid non-recyclable items such as 
drinking boxes, cartons and styrofoam 
containers. 

How to make your Wet waste 
into quality compost: 

• Place only food and yard waste in Green 
Bin. 

• Rinse soiled packaging and add to Dry 
materials in Blue Bin (eg. rinse out milk 
bags). 

• Collect used oil and fat in a used card
board container rather than a can or jar 
which can be recycled. 

• Use cloth diapers so disposables don't 
have to go into the compost. 

• Mark bags containing leaves and grass 
ONLY with flagging tape. 

Wet/Dry Recycling is an innovative approach 
to waste management. It requires the sepa
rate collection and processing of Wet (com
postable) and Dry (recyclable and non-recy
clable) fractions of the waste stream. 

Wet materials will be composted at a central 
facility. The finished compost will be used 
throughout the City in parks and gardens. 

Dry materials will be sorted: recyclable ma
terials will be removed and processed. The 
remainder will be landfilled or incinerated. 
The Important point Is that the waste re
quiring disposal will be significantly re
duced. 

During the pilot project, the City will be 
monitoring the participation rates and qual
ity of materials collected. This will mean that 
you may occasionally see a person taking a 
look inside your bins. It's nothing personal, 
it just has to be done to monitor the progress 
of the project. 

Thank you for your participation in our 
project. You are providing us with the in
formation needed lo implement a full-scale 
city-wide Wet/Dry Recycling Program. 

^LO 

tc? 

THE 
WET/DRY 

RECYCLING 
GUIDE 

GROUP C 

•ĵ )?-«-



Annexe 6 
Normes quebecoises concernant les 
emissions d'incineration et le rejet des 
effluents de lieux d'enfouissement 
sanitaire 





QUALITE DE l-ENVmONNEME?^ - OUALITt DE L ATMOSPHERE 
SECTION III -
NORMES DAIR AMBIANT 

Q-2. r JO 

6- Normes de quilite dc ratmosphere : L« normes dc 
qualite de Tatmosphere pour I'ensemble du lernioirc du 
Quebec sont les suivantes 

nature dfi confamtnom^ 

particules en suspension 

retombees dc poussieres 

anhydride sulfureux (SO;) 

monoxvde dc carbone (CO) 

ozone (Oi) 

hydrogene sulfure (H^S) 

ialew mo\eii<te 

0-150 Mg m 
0-"0 Mg m 

0-^.5 tonnes km 

0-0.50 ppm-
0-1310 Mg Nni ' 

0-0-11 ppm-
(0-288 Mg Nm") 

0-0.02 ppm-
fO-52 Mg ^'^'1 

0.30 ppm-
fO-34 mg Nm) 

0-13 ppm" 
(0-15 mg nm) 

0-0.08 ppm-
(0-157 Mg ^ ' " 1 * 

0-10 ppb" 
(0-14 Mg Nm) 

0-8 ppb-" 
0-11 Mg Nm) 

dwee 

movcnne sur 24 heures 
moNcnne gcomctnquc annuelle 

mo>enne sur 30 lOurs 

moyenne sur 1 hcurc 

moyenne sur 24 heures 

moyenne annuelle 

moyenne sur 1 heure 

moyenne sur 8 heures 

moyenne sur 1 heure 

moyenne sur 1 heure 

moyenne sur 2 heures 

nature des contaminants 

dioxyde d'aiote (NO 2) 

plomb (Pb) 

vaieur moyenne 

0-0.22 ppm* 
(0-414 Mg'Nm') 

0-0.Il ppm-
(0-207 Mg'Nm") 

0-0.055 ppm* 
(0-103 Mg'Nm') 

0-2 \ti'm' 

duree 

moyenne suf 1 hcurc 

moyenne sur 24 heures 

moyenne annuelle 

moyenne geomcinque annuelle 

• ppm; parties par miihon en volume 
•• ppb: panics ^^ milliard en volume 

369 



Q - t f J i QUALFTE OE I ENVmONNCMEKT - QUALITt DE LATWOSPHfcJlE 

SECTION XIX 
INCINERATELRS 

6 7 . Amissions: Un incinerateur autre qu un mcineraieur 
de dechets dangereux, au sens du Reglement sur les decrets 
dangereux (adopte par le dccret 1000-85 du 29 mai 1985). 
ne peut ^mettre dans latmosphcre; 

af plus dc maitcres paruculaires que ce qui est prevu 
au tableau sutvani 

categorie 
d'tncineraietir 

incineraieurs existanis 

nouveaux incinerateurs autres que 
pour dechets paihologiques 

nouveaux incinerateurs de dechcis 
paihologiques 

tout four crcmaioirc 
1 

capacite 
de l'incinerateur 

< I tonne'heure 

> ! tonne'heure 

5 1 tonne-heure 

> 1 tonne .'heure 

toute capacite 

toute capacite 

norme 

150 g ICX) kg de dechets charges 

(270 mg'Nm^ dc gazl 

100 g/100 kg de d^hets charges 

800 g 1 de dechets charges et 
180 mg Nm' de gaz 

100 g 100 kg de dechets charges 

100 g 100 kg de charge 

h) un contenu dc maiicrcs imbnjlccs. dans Jc-s matic-
rcN paniculuiro -.upiTicurcv J 5 micrumcirc>. cxccdam lOT 
dc b nofftic cijHic au uhfcau du-paraj.'rjphc a du prc*.cm 
jriiclc tcilc-' que rccucrllics dan*. Ic diNpi» îtil 
dcchamiHiinnjgc. 

c) des maiierci panicutaires visibles indtviduellemeni 
au point d'emission . 

d) des gaz qui contiennent dc I'acide chlorhydrique 
dont la concentration cxccde 500 panics par million (vo
lume). 

Lĉ  nomlc^ dc conccniraiion fixeci au premier altnca soni 
cxpnmeci sur une ba.sc rfchc. aux conditions normalisccs. 
ei corrigccs a SC^ dexccs dair 



Q-l. M< ^ QLALITE DE I ENVIRONNEMENT - DECHETS SOLIDES 

3 0 . Eaux de lixiviation: L exploitation dun heu d'en
fouissement sanitaire ne doii pas rcjcicr dans le reseau hy
drographique de surface ou dan*, un reseau d'egout plu
vial, des eaux de lixiviation contenant des contaminants 
au-dela des normes presentes ci-dessous: 

a) composes phenoliques 0.02 milligramme par li
tre: 

bi cyanurcs totaux (cxpnmes en HCN): 0.1 milli
gramme par lure; 

c) sulfures totaux (cxpnmes en HS), 2 milligram
mes par litre; 

d) cadmium (Cd): 0.1 milligramme par litre; 

e) chrome (Cr): 0.5 milligramnw par litre; 

/ ; cuivre (Cu): 1 milligramme par litre. 

g) nickel (Ni): I milligramme par litre; 

h) zmc (Zn): 1 milligramme par litre; 

I) plomb (Pb): 0.1 milligramme par liore; 

j) mercure (Hg): 0.001 milligramme pii- litre; 

k) fer (Fc); 17 milligrammes par litre; 

/) chlonires (exprimcs en Cl): 1 500 millignmmes 
p%i litre; 

m} sulfates (exprimcs en SO*): I 500 milligrammes 
par litre. 

n) huiles et graisses: 15 milligrammes par litre; 

o} bactenes coliformes loulcs: 2 400 par 100 millili-
tres; 

p) bactenes coliformes d'onginc fccale: 200 par 1(X) 
miUihtres; 

<f) demande biochimique en ox>gene 5 jours (DBOs); 
40 milligrammes par litre. 

r} demande chimique en oxygene lOO milligrammes 
par litre: 

SI odeurs ne doiveni causer aucun des effets vises au 
deuxieme alinea m fine de lanicle 20 de la Lot. 

Les normes prevues aux paragraphes q et r du premier 
altnca ne s appliquent pas dans le cas oil les eaux de lixivia
tion sont traitees dans un postc dc iraiicmcni vise aux ani-
cics 31 ei 31.1. 
R a o . I911I. c 0 - : . r U . a 30, D I9S-K:. a ? 



[0-2. f . i l . i j OUAUTt DE LENVIRONNEME.VT - DECMETS DANGEREUX 

ANNEXE III 

TABLEAU DES CONCENTRATIONS MAXIMALES 
DUN RESIDU LK^UlDt OU D UN LIXIVIAT DE 
RESIDU SOLIDE' 
(a I) 

LcN cunianiinaniv enumere^ ci-dewuN Mini cchan 
tillonnc* ei anuh^c- ^uivjnt la mcthtHJulneic pre 
vue lian^ " f*rtH ttJiiri- i/'iMihuiiimi tU\ \ tirm if 

nutti 

(.'onuminants 

CtasNC I 

Ar\cnic total 
Cadmium iota! 
Chronic total 
Cuivre total 
Mercure total 
Niekc! total 
Phimh unal 
Selenium ii)tal 
Zinc total 
Sulturcv totaux 
f-luorxircN totaux 
Cyanure oxidahlcv par 
chloraiion 
Ctimposes phenoliques 
Huile> et graisse-' mineralcN 
totales 
Biphenylcs polychlores 
l o i a u x " " 
Hydrtvarhurev halogenes 
I n i a u x " " 
H\drtx..irbures monoc\clique^ 
aronudqucN t o i a u x " " 

Clasw 2 

Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques totaux••• 
Chlorfxiibcnzo-dioxinc 
t o t a u x * " " 
ChorixJibcnzo furanc 
totaux" • • • 
Autres coniamtnams inorga
niques 
Autres contaminants orga
niques" • • 
Melaux lotaux (incluant 
seulement As. Cd. Cr. Cu. Hg. 
N i . Pb. Znl 

Normrs 
rnJdus 

liquidrs 
in«/ l ' " 

i.O 

:.o 
5.0 

.vo 
n.05 
5.0 
2.0 
1.0 

io 
5.0 
K.n 

2.0 
I.U 

30 

(1.3 

1.0 

1.0 

1.0 

2.5 X 10-

2.5 X 10* 

10 

1.0 

10 

KxitiaL^ 
df rrttdtt 

solkle 

5.0 
2.0 
5.0 

10 
0.2 

10 
5.0 
1.0 

10 
— 

150 

— 
2.0 

30 

0.01 

1.0 

1.0 

0.01 

2.5 X 10' 

2.5 X 10' 

10 

1.0 

10 

rmitfin'^ dc Jii hit^ »«'//(/( * (7 lit hiim\ 
jHthUs ". public par le imniMcrc dc I'EnMronnc 
nKnt du Quebec en 1^85 

•• MillieramnK' (mg> de coniaininaniN par lure (It 
Uc dechet*' liquides ou liviMaiv 

•"• Les normes pour chaque cuicyone dc conianii-
nants sont la sonme de loule** les valeurs quanii-
fiables plus eievees que 0.01 nic ' l . excepte pt>ur 
le lixiviat des residus Milides pt>ur lev BPC ci ICN 
HPA oil la valeur quantifiable sera 10 ''A dc la 
norme du luial 

• " " ' Des residue contamines par CCN composes sont 
des dechets contamines pour lesqueK la charce 
maximale acceptable est nulle La nonnc pour 
chaque famille de dioxmc" et de turancv. c cst-a-
dire les ictra. penla. hexa. hepia et ocuxhlores. 
est de I .̂ <X) picoprammcs lure 

Note. Les comp<tse> enumeres dans la clas-c 2 s appli
quent a compter dc la dale h\ee par prtKlamaiion 
du gouvernement 
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Ex.2 

Belanger, Marcel et a l . 
AUTEUR 

Mieux v iv re avec nos dechets: la 
giestion des dechets <;nliHpc mim-ir-i-
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