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rtlMJMÉ 

‘objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des 

L pressions urbaines, in~trielles et agricoles sur 
l’intégrité bictique des wmmunauté$ bmtbiques 
des riviéres Chaudière et Bras Saint-Victor au 
moyen de caract&istiques de communautés et de 

l’indice biolcgique global (IBG). Les rmnmunautés 
benthiques ont été échantillonnés à 30 stations n$arties 
sur un tronçm de 183 kilométres depuis l’embouchure 
de la rivière Chaudière jusqu’au lac Mégantic. Deux 
autres stations ont été écbantillo~éa dans le Bras 
Saint-Victor. La partie amont de la rivière Chaudière 
comprise entre Lac-Mégantic et Saint-Martin a5che 
une intégrité du milieu de bonne à excellente, signe d’un 
écosystème en santé. L’IBG met en évidence l’impact 
du barrage Sartigan. En amont du barrage, l’intégrité du 
milieu diminue à la cote moyane. En aval de Saint- 
Georges, la pollution résiduelle des eaux usées 
municipales et industrielles baitks provoquent une 
autre baisse de I’IBG à la cote moyame par la perte de 
quatre groupes Faunistiques indicatelKs. La forte 

I I rexperatron en amont de Beauceville est aussitit suivie 
dkne chute de I’IBG ai l’intégrité passe de excellente à 
bonne. L’augmentation des pressions agxicoles, urtkies 
et industrielles de Beauceville à Sainte-Hélkwde- 
Breake+Ue ne pzrmettent pas une récupémtion de 
I’écosystème. Lbtégrité se maintient de bonne à 
moyenne. L%xs)fitème montre une autre importante 
réxpération en aval de Sainte-Hélènede-Breakeyville 
ava: des cotes de l’IBG excellentes. Toutefois, l’intégrité 
du milieu chute de Saint-Rédempteur à l’embouchure de 
la rivière Chaudière. Les rejets non traités de Chamy, de 

Saint-Rédempteur, d’une partie de Saint-Nimbas et de 
saint-Romuald, a les charges de dix établiients 
indushiels occasionnent cette importante dégradaton. 
L’IEG affiche une intég&é faible par la perte de sept 
groupes ttNkti~ iodicatuKs et & nombreux taxons 
pmli les plus sensïïla à la pollution, notamment des 
taxas d’éphéméxq&es, de pléaptèra et de 
kichopt&es. 

Globalement, sur les 182,5 kilwèkes étudiés de la 
rivière Chaudière, l’iitégsité biotique est cotée excellente 
sur 52kilomèbes (28 %), bonne SUT 104 kilométres 
(57 %), moyenne sur 20 kilomh (11 %) et làible sur 
6,s kilomètres (4 %). 

Dans le Bras Saint-Victor, les effluents de la 
municipalité de Saint-Victor et de Lainages Victor Itéz 
provoquent une chute de I’IBG. LWégri$ du milieu 
passe dkxcellente à tale, indiquant une impcxtante 
dégradation & wosy&ne. 

Mots cl& : rivière, indice biologique global (lBG), 
uanmunautés benthiques, habitat, densité, biom~, 
richesse taxonomique, tolérance à la pollution, qualité 
de l’eau. 
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INTRODUCTION 

Depuis 1994, le ministère de PEnvironnem~t et de la 
Faune (MEF) s’est donné comme mission « bassurer, 
dans une perspective de dévelwent durable, la 
protection de l’environnement, la con.wrwtion et la mise 
envaleur&laEiuneet&sonhabitat»notammmtpar 
« la conservation de la biodiversité et des écos$mea » 
(MEF, 1997a). Pour vérifier jusqu’à quel point les 
activités humaines peuvent porter préjudice à la 
diversité, à la productitité et à la +nnité des 



éasysémes, il impute d’effeçtuer des mesures au 
niveau de lbrganisaticm du vivant. La condition des 
communautés biologiques est le refleI des 
amctéristiques chimiques ei phpiques du milieu, 
autant passées que présentes, ainsi que dkutss variables 
qui ne panent être mesurées ou considérées par les 
réseaux de surveillance habitils (St-Onge et Richard, 
1994). Les méthodes biologiques, comme les indices 
bas.és SUT la macrotàune imatébrée, cmstihx selon 
VemealJx ~(1984ri dans Lascombe, 1992) la seule voie 
valable pau I’apprkiatiml générale de la qualité des 
sqstànes et donc des e& réels de la pollutiaL 
L’obsavation directe des cA3mmmautés CltTectées par les 
rejets urbains et industriels semble plus appropriée que 
l’extrapolation des données abiohques de la qualité de 
lkw (Cossa, 1988). Cependant, la conjugaison des 
analyxs ph@ecbimiques et les méthode biologiques 
permettent un meilleur diagnostic (Izwomk, 1992). 

Lkbjectif gékal de cette étude est dévalua rimpact 
des pressions urbaines, industrielles et agricoles sur 
Tint$$é biotique par l’étude des communautés 
lmthiques du bassin de la rivière Chaudière. Si l’état de 
ces communautés &wére inacceptable, lea intaventions 
de dépollution entreprisea depuis plusieurs années par le 
ministère de YEn vimmement et de la Faune devront 
s’intensifier, et ce, à plusieurs niveaux, selon lkrigine et 
la nature des sources de pollutica 

De @on plu prkise, les objectik visés sont les 
suivants : 

1. 

2. 

3. 

4. 

dressa un premier portrait de l’état des 
communautés bachiques pa l’analyse spatiale de 
variables de communautés : habitats, densité, 
biomasse, richesse taxonomique; 

évaluer, de aqon globale, la santé de lkosystème 
fluvial avec l’indice biologique global (IBG). Cet 
indice constitue une expression synthétique de la 
qualité biologique générale d’une station, toute 
causes confondues (Verneaux, 1984b); 

mettre en relation l’état des ccinmunautés 
batbiques avec les diffërentes sources de 
pollution et certaines variables de la qualité de 
l’au; 

évaluer les impacts elnir0Mementaux résultant 
des efforts bassainissanent d&ploy+s jusqtià 
maintenant sur le bassin versant. 

Lk plus, en l’absence de données historiques exhaustives 
sur Mat des communautés benthiques de la rivière 
Chaudière, ce rapport servira de document de base pour 
évaluer, ultérieurement, le degré de régénération 

biologique de ce cours beau à la suite des interventions 
de dépollution, tant au niveau lltt&, indllshiel et 
agIiC&. 

AIEtE D’ÉTUDE 

Le rapport de Simoneau a cd. (1998) pksente une 
description canpl& du bassii versant de la rivièe 
chaudiére et décrit les pressions urbaines, agricoles et 
industrielles exercées sur le milieU aquatique. Cette 
section en reprend les grandes lignes et durit très 
brièwment l’ensemble des pressions exercées sur .la 
litière chaudiére. 

Situé SUT la rive sud du Bewe Saint-Laurent, à la 
hauteur de Québec (tïgure l), le bassin vasantdela 
rivière Chaudiére draine une répi de 6 682 !a& Le 
bassin de la Chaudih chevauche k régias 
naturelles, soit les tasses-tares du Saint-Laurent et les 
Appalaches. Ces demiires ccastituent la vaste majaité 
du bassi de la chaudière (95 %). 

La rivière Chaud&e prend sa source dans le. lac 
Mégantic à l’extrémité sud du bassin et coule en 
direction nord pour alla se jeta dans le fleuve Saint- 
Laurent à la hauteur de chamy (figure 1). Ses quatre 
principaux biibutaires sont, de lknont vers L’aval, les 
riviàes du Loup (896 Ian’), Famine (709 km*), Bras 
Saint-Victor (728 !an*) et Ekaurkage (718 km*), qui 
drainent ensemble environ 46 % de la superkie totale 
du kasin. Le profil en long de la litière chaudière 
présmtetroisgmdssecteurscaractaiséspardesptes 
diEentes, secteurs haute, moyenne et basse Chaudière 
@nier et d., 1976; Simonea& 1991). Le débit moyen 
annuel enregistré à la station de Saint-Lambert-de-Lévis 
(station hydrcmétrique023402) entre 1922 et 1991 était 
de 114 m’/s, alors qu’en 1994 le débit moyen annuel 
était de 136 m’ls. 

Le bassin v-t de la rivière chaudière est dominé par 
labr~qui~~e~wOn62%desasupafi~e.Les 
terres agricoles tiennent au second rang ccumt 33 % 
du territoire. Les étendue d’eau et les autres 
atktations, comme les territoires urbains, ne totalisent 
que 5 % de la supertïcie totale du bassin versant. Les 
founages dominent largement les cultures (83 %) suivis 
des cultures à interligne étroit (11%). Les cultures à 
grand interligne ne représentent que 6 % des cultures du 
bassin et le mais, à lui seul, représente 91 % des cu1hue-s 
à grand interligne. Le cheptel est dominé p l’élevage 
bovin et porcin, qui représente respectivement 47% et 
46 % de la production animale. 



Zone du bassin 

- Limite de me 

Figure 1 Localisation des stations d’échantillonnage de la qualité de Peau et des communautés 
benthiques de la rivière Chaudière, 1994 



La pcpulaticm du bassin versant de la rivière chaudière, 
répartie dans 77 municipalités, se chitkit à 
173 248habitants en 1994 (MAM, 1995a). Les 
primipales umcenhatim démogmphiquea sont les 
municipaIit& de SaintGecrges (20013 ,habitants), 
Sainte-Marie (10 772 habitants), Saint-@ienae-de 
hmm (7851 habitants), Saint-Nicolas (1.5615 
habitmes) et Chamy (Il 08 1 habitants). Au moment de 
FébJde,65%àelapopulationdu~~étaitreliéeaun 
~uxd+as,Dec&epmportion,prèsde66%était 
lamdée à une statim d%$nmtion. ces stations 
d’épuration, au nombre de 36, desemaient près de 
74633 habitants @GW 1995b). Au moment de 
I’étude, trois municipalités p0puleu.w n’avaient pas 
encore de station d%puration et rejetaient directemat 
leurs eaux U&s dans la rivière chaudière, soit saint- 
Nic&s, Chamy et Saint-Rédempteur. 

Dans le bassin de la livière~chaudière en 1994, 
76étabfissanentF indust3iels étaient retenus par le 
ministke de l’Environnement et de la Faune pour un 
examen de leurs procédés et de leur swœptibiliti à 
rejeter des ccmtaminan~ dam lkmimmemmt (MEF, 
l~Decenombre,36ontétéavisgqu’ilsauraientà 
etktua des interventions dkainissement & leurs 
eaux usées. DC plus, 40 établii$lts ont encore leilrs 
dcssiers à l’éhxle. Ils seront &entuellement reksifiës 
dans les établissements retenus pour interventions 
Gassainiient ou tout simplement rejetés après étude. 
Les principaux secteurs dkictitités de ces 
76établisswents industriels sont Pagroalimentaire 
(43 %), le textile (13 %), la chimie (12 %), les 
tmnsfbimations métalliques (9 %), et l’indushie du bois 
(9 %). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

ÉchantIIIonnage 

Trente stations répartia sur près de 183 kilomètra de 
rivière ont été échamillonnées FCRU l’anale dea 
cammuoautés de macroinvertébrés de la rivière 
chaudière durant Fété 1994. L’emplacement de ces 
stations, qui est le même que celui des conummautés 
ichtyulogiques (Martel et Richard, MS), apparaît à la 
figure 1 et à l’armure 1. Un échantillonnage de la qualité 
de lkau a été réalisé à ca mêmes stations à deux 
reprises au c+m de la saison, soit à la mi-juillet lors de 
la pose des subslmts artificiels et à la tïn septembre lors 
du relevé des substrats artificiels. Contrairement aux 
stations du réseau-riviàes; la échantillons d’eau pour 
l’iiterprétation des données biologiques ktaient préle& 
à proximité d’une mule rive. La description de la 
méthode et htaprétation du pmfil des variables de la 
qualité de l’eau sont disponibles dans le rapport de 

Sioneau (1998); se& cutains éléments aidant à 
rintelprétaticn des dcmées semnt mentioM& dam ce 
raplmrt 

Deuxstatioos1disée.senamcmtetwavaldela 
municipaliti de Saint-Victor dans le Bras Saint-Victor 
ont égaIement été é&antiIloNl& pow L’anal~ des 
-unau~ de macroinvertébrés durant l’été 1994 
(figue 1, annexe 1). 

La &1e3io~ des sites dé&antiIkmnage $est appu+ sur 
la lacalisaticm des scurca palctlleu~ ou di6ùxs de 
pollution et la nature physique du milieu en termes 
d’habitat tkmique. Les stations situées immédiatement 
en amont des sczunxs de polIuticm servaient de statim 
témoins. Celles situées en aval des rejets se trouvaient 
directement dans le panache ou dans la urne de 
méhulge et pmnettaient d%vahm I’eet immédiat de3 
polluants. Les auires statials se répxtkkt de ï5çCa à 
pRI près .5@l.istau~ le long du ccurs beau et visaiat 
à évalu= l%tendue de.3 eflëts des rejets ponctuels ou 
difhetladistancerequixpourla~pérationdes 
écosystenes aquatiw Autant que pcssible, toutes les 
stations denient se trouver dans des habitats 
comparables, principalmat en ce qui à hait à la vitesse 
du courant et à la nature du subatmt. Une fiche 
d’évaluation des cam&istiques phFiques du miIie~+ 
remplie lors de la puse des suktmts artificiels, 
permettait de vérifier cette umditiotl. cette Muaion 
de kbitat se Elisait sur une patio0 de trente mètres de 

7 

rivage à kmp1acement des substrats artificiels. 

L!échantillomwge des organismes benthiques s’est 
effectué principalement à lkide de substrats artificiels de 
type Hester-Dendy (figure 2) submergés dans la zone \ 
Iittde. L’utilisation des substrats artificiels permet de 
standardiser l’échantillonnage en o5ant un micro- 

/ 

habitat de colonisation uniforme à toutes les stations 
(Caims et Dickson, 1971; Environmental Rotection / 

Agency, 1973 dam Cher et Hmel, 1978; Rwmkrg et 
R=h 1982). cmtrair~ent aux techniques 
déchantillonnage activa (ex. Benne, Su&?r), les 
subskats artitkiek présentent l’avantage de ne pw être 
influencés par le manipulateur (caims et Dickscn, 
1971; Rosenkg et RC&, 1982). Selon I’EnWonmwtal 
F’rotstim Agency (1973 dans Covex et Harrel 1978) et 
Lkthier (1988), cette technique permet de tXx des 
comparaisons qualitatives et quantitatives précises. 

Huit subshat3 artificiels par station ont été installés dans I 
la rivière chaudière. chacun da suhstmts artificiel était 
attaché à une brique et déposé dans la zone littomk 
awle seule rive à une profondeur dknwon 
7ocentunètres. La brique prévenait la dérive des .i 
substrats artificiels et permettait de les maintenir à un 
peu moins de dix centimètres au-dessus du fond du 



SUPPORT DE TENDEUR 

Figure 2 Substrat artificiel Hester-Dendy 



cours d’eau, minhkant leur contact am les saimenk. 
La distance entre chaque sutstrat artificiel était 
drawimn un méke. Le nombre de subshak artiticiels 
géntiemetlt -mdé pcul déaire le3 
.xmmmu& beathiques varie entie 3 et 6 (Cairns et 
Dick.~, 1971; Khalafet Tachet, 1978). 

La pose des subskak atiliciels s’est d&cul& au mois de 
jdlet 1994 (annexe 1). Uoe v&ilïcatial des .uLxbak 
artilïciels à chaque station a été hite aprés m 
&es d?mmersion en raison de Etiage tardif a Eté 
1994. sur les IreMe Skticms vwfiées, cinq stations 
avaient leurs subaak hors de reau et étaient donc *on 
hctionnelles. Les substrak artificiels des stations 1 à 
21 ont été r&vés après huit semaine dImm&an, soit 
au-dela semaine du 22 septunbre (annexe 1). Les 
subshak ariilïciels des stations 22 à 30 ont ét& dépla& 
ou réimtallk au mois &a&; ainsi, les s&trak 
artifïciels de ca stations compkbiliient 8 ou 12 
semaines dhm&m (annexe 1). ces durézs sont 
cal~~àlapénodedesusemainesjugéeminimale 
peur une c&nisatioo stable par les organismes 
benthiques (Cava et Hard, 1978; Kbalaf et Tachet, 
1978). À la skticm 30, en plus de huit subsIxats 
artificiels immergés pendant 12 semaines, huit autre 
stksfrak artificiels ont été installés et immergés pendant 
8 sanaines alin d’évaluer ~?III@ d’un temps 
bimmersicm di5üent. Les subsbak artificiels de la 
skficm 15 ayant tous été Mndalisés, un échantillalnage 
qualitatif exhaustif sur le substrat naturel a dalc été 
réalisé. 

La pose des sulxbak artSciels dans le Bras Saint- 
Victor s’est également déroulé au mois de juiua 1994 
(annexe 1). Toutefois, les substrats atilîciels w&Iisés 
delastationV2ontdûêtre~ésle26aaîtl994 
pourêtrerelevéslellnovanbre,soit~llsemaines 
d?tmnersion. Les substmk artificiels de la sktion Vl, 
installé3 le 21 juillet 1994, ont été relevés le 17 octobre 
(12semaina Gimmersicn) aiin Gavoir à peu près le 
mâne temps d’immtim que ceux de la station V2. Uo 
d&alaged?mmoisestcependantobsenéentrecesdeux 
Skticms. 

Pour éviter la fuite des Organisme$ le relevé des 
substrats artificiels à chaque station se tisait à contre- 
courant Chacun des subshak artificiels était relevé dans 
un filet de t4pe Surfwrawc une anerture de maille de 
345 pm. Le substrat artificiel était détaché de la brique 
et déposé ayec le contenu du filet dans un récipient de 
plastique (Frigo Seal) d’une capacité d’un lih-e. Tas les 
échaaillons aaient fixés avec une solution de 
fonnaldébyJe 10 %. 

A chaque station, lors du relevé des substrak artificiels, 
un échantillonnage qualiktifdes organismes tenthiqw 

Pcw Qt échantillonnage qualitatif, I’engin de caphue 
dépendait&typedesubstratnatluel.kfilddetype 
..kber était ulilisé pw les subskak rocheur ou 
gl-imlw. Pour Ies sllt&ak plus 6ns (sable, argile), 
une chaudière au Road grillagé était utilisée. Si des 
hubim étaient présalk, ces demias &mt 
échantUlo~é à laide ti filet houbleau. Tas ca &ts 
cugruhgfsatimtuIle- &maillede6oopm, 
a lexepticm du I?le$ swber dalt I’cuvRture de maille 
était de 345 pu. 

LES .&zhadlcms étaient placés dans des plateaux 
émaiU& et 1s dit&mk organismes visibles à l’oeil nu 

étaient r&zolt& cet 6chaatilloMage svchelonMit sur 
me période minimale de 2Ominutes et prenait 6n 
lasqu’il ne g.Srait plus de Il- Or&es cm 
hiies. Tous hz orgaGna récoltés &Gent consen& 
dans une soh~tion dUc~11 éthylique & 70 % pour la 
identication en labcxatoire. 

Au laboratoire, les suwk artificiels étaient 
démalltelés et lavés z3lldmw db tamis 8ouwrture de 
maille de 600 pl. Le contenu de chaque substrat 
ali&iel était ensuite tnn&-é dans un sac de type whirf 
pk conteoant une ?&tion balcool éthylique 70 % et de 
rase Ekngal. Par la suite, tous les organismti présents 

étaient triés sous une loupe binoculaire (10 x) et 
onI& dam une soluion balcool &hyiique 70% 
pour êke dénomti et identifiés. LWntificaticm tit 
effect&sousunelcupebinoculaùe(l0X~5Ox)et, 
pow la ma*té de.3 clrganismq le niveau de 
détetmiMtion tzwImmiqlle visé était la f&nille Les 
insectes hyn&nc@&s et Iépidcptères, 1s vers 
oligochètes et némathebnintbes et tous les hyiraaria, 
spcmgities, hydrozoaùes et tlémettiuls étaialt triés et 
dénm~ sans autre msida;ttion kxonanique. Pour 
les crusta& bmachicpcdes et les bryxm&, sale la 
présRIœ était notée. LES échautillcms prtsentant de 
fortes densités (> 200 organisme.s) de chircelomides 
(diptère) ou d’oligochètes étaient fiactionn& à l’aide 
d’un parti- FOLSOU Si, dam une première Caction, 
le nombre de chironomides ou d’oligochètes at&zignait 
200, I’identificatiim et le dénombrement pour ces deux 
grcup-s taxonomiques s’arrêtaient, sinon, ils se 
continuaient sur une ou plusieurs autres fractions jusqu’à 



ce que le nombre requis dkqmismes soit obtenu. Le 
nombre total d’organismes était calallé 81 hctim du 
tïwtiotlnmlent lailisé. Pour tous les .¶ulxs taxmls, les 
échantillons ont été anal* en totalité. 
fiœptioMellment, pcw le? station.5 1 a 4, un 
6,adiGllnenlmtaékétitpourpour~auaesgrmpesen 
suraboodance, soit les lur&llari& g la staticm 1 et les 
hi~hqties à la station 4. Lkientilïca!ion a été tâi? 
principal~mt a raide des clés taxcminni~ de 
Wiggins (1977). Me&t et ciunmins (1984), Pennak 
(1989) et Tborp et Ckwicb (1991). 

labicmlassedes~gatlismesétaitdétaminéea” 
lahmataire. L’ensemble des organisneî de chaque 
substrat artificiel étaient alors dépau% sur des filtrer 
h4ilipcwe de type HA-O,45 imbik& d’alcool éthylique 
70% et asséchés pendant une minute ?î laide d’un 
systéme de filtntion Nalgene à une pnaicm de 51 cm 
de macure (2OWg). Ensuite, les organismes étaient 
pesés au milligramme près SUT une balance Mettiez 
P 360. La lecture du poids était tàite une minute après la 
t%&lafiltiOIletl~d&îtdesorganisnesSlUla 
balance. 

L’ensemble des damées sur l’identitïcaticm et le 
dénombrement des organismes bathiques provenant 
de3 SllbsaaB artificiels ainsi que c&ux pmvenaut des 
&h-aB naturels se trouvent dam un rtil de dcmnk 
brutes (Biorex inc., 1995). Une présmtation synthétique 
decesdcmnéessetrm~àraMexe2. 

Traitement des do& 

Plusieurs facteurs abiotiques peuvent influencer la 
dishibution des macroin~~ benthiques dans une 
rivière, notammult, I’altilude, la vitesse du CouI‘Bnf la 
hnbidité & l’eau, le type de substrat, l%témgénéiti du 
su-t, I’abmdan~ des tzlicmpilm et la largeur de la 
rivière (Hym, 1970; Hawks, 1975; cummii, 1975; 
Dance et Hynes, 1980; Vannote et al., 1980 ; Pla&in ef 
of., 1989). En plus de ces variables, la pente de la rivière 
a&éreteauepcwcaractaisalesplillci~babitats 
bcnthiques à chacune des staticms dkbantillonnage des 
macroin-. La vitesse du .Ynltanf variable 
qualitative, et le subseat dominant variable 
quantitative, estimég tilemea, ont été c0difiée.s et 
traitées comme des variables semiquantitatives 
(tableau 1). Cette procédure de lxdikaticm est.souvent 
utilisée pour éfablii des sa d’lmbitat ava: 
dilIën?ates variabks (OHIO EPA, 1987; De Pauw et 
Vanhaxn, 1983). L’hét&ogénéité du sutshat a kt& 
calculée au m0yz-a de I’indice de divxsité de Shamvm- 
Wiener en utilisant comme variables le pourcentage de 
recollvTement de chacun de.3 types de sLhstm, 

(argil~imcm, sable, pravier, galets, blocs et mc) 
plrésal5 aux stations (Gorman et Km, 1978; Paller, 
1994). 

~~&~huit~l~etàI’aide~logicielSAS 
(SAS, 1985), une analye de gmupemmt a kt6 appliq& 
sur les donnée-s centi réduiti de l-ble des 
staticms. Le czetlïciat dtm&atim utilid était la 
distance euclidienne L.e gnzuqmmt par aggl~cm 
kliéadique à liens mmpl&.s a pamis dYsolez des 
-bles de. stations ayant des car&&tiqw 
d’habitat similak. Legendre et Legendre (1984) 
dcmnult une desaipticm détaillée de ce type de 
traitement appliqué aux données 6cologiques ainsi que 
desspropri& 

Vd&le Coditlcatim et aksciiptioa 

Le nomlxe moyen dbptùsmes par substrat artificiel 
ainsi que la biomase moyane Is) par subshat artificiel 
ont été CaloJl~ pur chaame des static¶s. Les 
dihm entre les stations ont été évalu& à I’aide 
dtme analyse de Mtiance (GLM) sur les rangs suivie 
d’une comparaison multiple par le test de Tukey (SAS, 
1985). La mm- des mcqemm (test f SAS, 
1985)de la densité et de la biomasse entre 8 semains 
aimmRsiollet12 semaines dimmersion &li&e B la 
staticm 30 B ~mcmlré de3 dilfërenw significatives 
(densit6:P~O,OOOl etbi0ma.w: P = 0,Ol). Ainsi les 
sub9mt artificiels immergés pendant 12 semaines 
pkentaient une densité moynne et une biomaw 
mo)hnne respectivement 2.6 foi et 1,9 fois plus &vées 
que celles observaes sur les substrats altiikiels 
immqéspendant8 sanain=. puisqu’il est probable 
quel~domI~dedemitéa&biomasîedesstations 
25 ii28 soiwt suresthk (12 semaines d’immersion), 
ulfkteir&~onaétéappliquéslulesdonntes 
dedwlsitéetdeb de ces quatre stations &ap& 
1s résultats cbsewés a la station 30. 



biologiques. Les idices hiotiques cQmhinerlt une 
mestuz qumtitati~ de divaait& à une mesure 
qualita~beséesurlapré3mc-eouPabseocedes 
macroin- sensibles a la pollution (Mcalfe, 
1989). L’indiœ~ biotique utilik dam ce rappœt est 
I5diee LJiologique global (IBG) adapté aux grands ccurs 
Geau (AFNORJ985; Groupe de tivail intwgences 
SRAE,199l).Caindiceadéjàetéutilisésurlebassin 
des ritihes L’mptia Saint-François et 
chàteauguay et s’est révu apte à qualifia rin*ti de3 
iaz0q&mes aqua6que.s (SGonge a Richad, 1994, 
st-onge et FcichaP.i, 1996, st-onge, 199Q cet indice 
esthasésarlJnexamendesl3rgacm~henthiques 
rckoltés par les subshats artificiels et sur le substrat 
naturel (échantillonnage qlla&d& quantitatif). son 
kaluation repose, d’une part, SUT le nombre de taxons 
txzedspanniles116taxcmsutiltipourétablirla 
vari&étaxcmomique(tab~eau2)er,bautrepart,surla 
pr&aced’aumoins3ou10caganlrmes(kelcmlescas) 
&~~lephrs~ible~lapollutionparmiles36 
l2xmsiM OmIme indicateurs de pollutial (talkau 3). 
Lb&? taxonanique cc&- est la fkmiie et, à 
quelques exceptioos p&, lkxnbfauch~ent ou la clas.%. 

Tableau 2 Liste des taxons utilisés dans le calcul de l’indice biologique &bal (ad@ de AFNOR, 1985) 



Tableau 3 Valeurs de I’IBG adapté aux grands cours d’eau selon le groupe faunistique indicateur 
et la variété taxonomique des macroiuvertébrés benthiques 

Ta~on indicateur 

23 Psychomyiii 

34 ChlmnomklaP 

ADAR6 DE: InatiMd’Hygi&e et d’~pid6miolcgie, section Eau (G. Vanhwmn, F. Dobbelaere), NB Juliette Wytsman 14.1050 BRUXELLES 
ET DE: Groupe ds travail inter-agencas. SRAE. 1991 
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L’indice biologique global est établi à partir d’un 
tableau d’analF à~do&le amée (tableau 3). Le3 lignes 
horizmtak c43mqmdRlt chacune aux neuf gFalpes 
t?tlmidquesindi-~classésparordre& 
-Mité décmi%mte à la plluti~. Les puatone 
colGilnes velthles .2InmpdETlt aIl nombre total 
&ités taxmomiques, distrii en classes de varikté 
~L7imrlique. L’indice-biologique global est dé6ni par le 
croisement de la ligne -ht =u graupe 
t?m&tique indica~ le plus sensible à la pollution 
p&entàlastatimetdelac&mecnnespmdantàla 
valiététaxonomique(nombretidetaxcms)-à 
cette même station. A titre d’exemple, IlIl indice IE3G de 
18 sera athii pour un 6chaaillm ayant une Vari&é 
trxonomique~ de 35 taxons et dmt les plC+c@Tes 
Pedidae, appartenant au gmupe fàunistique 
indicatwr 9, constituaaient le g.KRlpe le plus seosiile à 
la polltiMl. 

L’idice biologique global est présent6 en ValmIs 
absolues et en valews relatives, lesquells sont 
regro~ensixclasses,chaalaedétaminantunecate 
de qualité de la santé des éccSy&mes. cette 
classification est définie dans le tableau 4. 

Tableau 4 cote de qlmlité des écosysténles 
flutiaux assccike aux valeurs de I’IBG 

Indice Pourcentage cotedequditédes 
écmystémes 

18-20 90-100 
1s - 17 75- 89 
12-14 60- 74 
8-11 ‘to- 59 
4- 7 20- 39 
1-3 o- 19 

excellente 
bonne 

mm= 
tibk 

très faible 
exI&nemmt faible 

Lebil.4ugloMdelasantédeI’écosqstèmegtdéterminé 
à partir de la Rptitaticnl graphique du profil 
lcmgitudinal de 1’IBG et suppc.se une évollltion linéaire 
entre 163 stic4ls. ce bilan est kit en cumulant le 
nombre de kilomètres apparteoant à chaque classe de 
qualité. Toutefois, pcnu une valuation équitable du 
nombre de !&lmètRS dans les dit?zxmti classes de 
qualité, les b0m.e~ intieures des classes ont été 
abaissées de 0,5 unité. 

À la station 30, lmo a été calculé avec la série de 
slltdmts artificiels immergés pendant 12 SanainS par 
Iappat à celle inImagée pendant 8 sanaines et aucune 

dihœ n’a été notée; les val- de mo sont 
identiques. 

L’indice Ephemczoptcm Pleçclptera Trich@era @PT) 
estbasésurlenombretotaldetaxc0sappartmantaux 
trois cR&eà gélhlemmt considérés les plus SensMes à 
la poll~c¶ : les ëphémaoptères, les pl6coptères et les 
biCh~h (Pla&in et d., 1989: Klemm I?I Ill., 1990, 
F&I ef d., 1995). L’uoté taxmoinique de base de cet 
indice est l’espke; taltefbis selon Plafkin et al. (1989) la 
l%mille est une unité valide. L’idice EPT augmente 
q5mkalment avu2 lbugmatation de la qualité & l’eau. 
A partir de cet indice, L.mat (1988) a identifié cinq 
classesdequalitédereau~tdeexcellenteàpaum 
pour ditErentes .éLmégia Toutetkis, cette 
classitïcaticm ne peut ê!le udlisée dans ce rapport 
puisque le niveau taxmanique retenu par lWeur St 
lkspéœ. Par lzLms@at, les x?akars de L’indice EPT a 
chacune des stations savirmt d%lémmts 
d5laelpréiatim supplkmentaires. 

Riviàre chaudière 

Hablia! 

Dans un .5zqstbe non perturbe, les L-alxt&tiques 
d%aLitat ccastitueni les principaux tktars qui 
-mt la distxiition des macroinvertétaé 
(Hynes, 1970; cknminq 1975; Hellaxwll, 1986). une 
description des tronçons homogks, par une analyse de 
gmpenmt sur les tiables d’habitat, s’avère 
esktielle avant aaborder l’allal~ de la lxmlpmitial et 
de lktbmdance des macroinvertébrés w fonction de la 
pollution. 

La figure 3 représente le dendrogramme de lbl&se de 
groupement e&chtée Sur les données d’habitats de 
chacune des statims de pr%vemmts dkxgmismeî 
bedhiques de la rivière chaudière. En retenant la valeur 
1.2 anme niveau de tüsim (distance euclidieme), 
I’anal~ réa? que le3 stations se regroupent à 
l’iitérieur de cinq types d’habitats pardculiers. 

Ainsi,leprwiergrmpc~estforméparl~stations1à 
4 et 20 (tableau 5). ce groupe inclut slutout des stations 
qui se situent près de lkmbxchure où la largeur de la 
litière est a.ssez impœlante. De plus, les stations de ce 
gmupe se czimchisent gé4kalement par une basse 
a.lti!d$ par une fate pente, une vitesse de courant 
malé& et me tmbidité de lkau relativunent élevée. 
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Figure 3 Groupement des stations de la riviére Chaudière selon leurs caractéristiques 
d’habitats benthiques, 1994 



Tableau 5 Caractéristiques des habitats benthiques pour chacune des stations d’échantillonnage de la rivière Chaudière, 1994 

Station Groupe’ Largeur 

m 

Vitesse du 

courant 

Turbidité 

(U.T.N:) 

Substrat 

dominant 

H&&ro&n&it& Altitude pente Recouvrement P~I 

du substrat2 les macrophytes 
(4 (m/lnn) W) 

1 
3 
4 

20 
2 

5 
8 
7 
9 
10 
17 
14 
16 
15 
18 
19 

22 
24 
23 
25 
26 
28 
30 
27 
29 

6 

11 
12 
13 
21 

I 
I 
I 
I 
I 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
Il 
II 
II 
II 
II 

111 
III 
III 
Ill 
III 
III 
Ill 
111 
Ill 

IV 

V 
V 
V 
V 

100 lente 693 galetsnhc.s 1,94 6 
150 modérée 436 sable/gravier 1,08 60 
200 mcd&& 2s galetsfblocs 0,97 70 
125 mod&ée 496 galetsmlccs 0,92 170 
350 rapide 4,s galetwblocs 1,82 55 

225 
250 
400 
300 
150 
75 
100 
70 
75 

200 
75 

2.3 galets/blocs l,oo 84 

2,2 galets/blocs ,0,97 130 
4,2 gakts/blocs 1,46 115 
2,7 sable/gravier 2,23 138 
4,2 sable/gravier/galasmlocs 1,73 141 
3.6 sable/gravier 1.77 148 
3,1 galets/blocs 1.84 146 
3,1 galets/blcm 1,70 148 
3,3 galetdblocs 1,32 147 
3,3 galets/blocs 1.58 150 
4,2 galetsrblocs 1.67 158 

100 
60 
80 
100 
90 
60 
35 
60 
40 

23 galets/blocs 1.49 212 
24 galets/blocs 1.69 247 
22 gal&/blcm 1,68 ~231 
22 galetdblocs 1.36 255 
28 galets/blocs 1.15 268 
2,o sable/gravier 1.76 315 
0,7 galawblocs 1.60 385 
2,! galewblocs 1.69 291 
L3 galetshlws 1.23 376 

170 

100 
100 
130 
175 

2.1 argile/limon 0.57 

12,2 argiletlimon 1.29 

591 argile/limon 0,88 
64 argileilimon 0.72 

4,l argileilimon 0,72 

94 

143 
144 
145 
170 

4,8 5 
3,9 0 
3,9 0 
24 0 
3.9 0 

2,o 5 
136 0 
1,7 5 
1.6 5 
02 0 
02 0 
02 0 
62 0 
0.2 0 
0.2 0 
1,l 30 

2,9 0 
2,9 0 
L3 0 
196 0 
2,1 0 
1.4 0 
1,9 '5 
3,6 0 
4,4 0 

14 60 

w 5 
OJ 0 
0.2 5 
2.6 0 

’ Groupes obtenus par l’analyse de groupement 
* Indice de diversitt de Sbannon-Wiener 



Le dti&ne groupe (II) comprend les stations 5 à 19 
(fx4+é&~tati,S p, 11 a 13) de la rivière ChaIIdi&. 

caractense principalement par une tible 
pente, une vitesse de courant gélkrakment lente et une 
eau plutôt tubide. LXtérogWité du substrat est 
variable dtlne station a rautre, allant de 0,97 à 2,23. 
Situées à plus haute altitude (212 à 385 mètres), les 
stations du groupe ru (staticm 22 a 30) c‘3mqmdent à 
la partie amont de La rivière Chaudière. Elles sont 

I. I caractensees par une vite.~ de cauant mdéréz, un 
shstmt hétérogtie, une pente relativement élevée et 
une turbidité de l’eau faible. 

Le qwriéme groupe gv) comprend une seule station, 
(statim 6) qui est c?2aa&i& par un substrat dominant 
fin (argue, limon), CanparativemeGt a un sutstrat 
dominant grossier (blocs et galets) dans les trois 
premiers groupes, un pourcentage de reccuwement des 
macr~hytes importants (a0 %), une vitesse de canant 
lente et une hétérogénéité du substrat Elible. 

Le dernier groupe (V) rentkme les stations 11 à 13 et 
21. Elles swt car&-, toutcanme1egroupelv, 
par un subsmt dominant 6n (argile, limon), une titesse 
de muant lente et une hétérogknéité du substrat plutôt 
tible. Cependant, le pourcentage de rxounement des 
zhytes est presque nul et la turbidité de l’eau est 

L’analyse de groupement a IXt ressmtir de &~II très 
nette le secteur de la haute Chaud&e décrit par Ekmier 
et OI. (1976) et Simone-au (1991). Celui-ci s’étend du lac 
Mégantic au banage Sartigan et est caractérisé par une 
pente moyeure de 2,4 mikm. II correspond au groupe III 
de l’analyse de groupement de l’habitat, montrant bien la 
brisure de pente importante après le banage Sartigan 
tout près de Saint-Georges. Les deux autres secteun 
décrits par Bemier et ai. (1976) et Simoneau (1991) 
dmt pas ressorti de I’analqse de grapanent selon les 
caractéristiques d’habitat. L’analyse de groupement a kit 
un découpage plus pointu de ces deux sataux 

Densité 

La variation spatiale de la densité moyenne des 
macroinvertébrés par substrat artificiel, bien que 
variable, tend à augmenter de l’amont vers l’aval 
@pure 4a). De plus, la densité de macroinvertébrés est 
positivement corrélée aux concentrations en azote total 
(rs = 0,46; P = 0,Ol) (annexe 3). Les caractéristiques 
naturelles d’un bassin versant et les divers usages que 
I’on kit du territoire jouent un rôle déterminant sur la 
qualité de l’eau (Hynes, 1970; UNESCO et WHO, 
1978). Les variables de la qualité de l’eau reliées à la 
productivité du milieu, l’azote toti et le phosphore total, 

sont pasitivaneni axrélées à la superlicie drainée à 
chacune da stations (rs = 0,80; P = 0,CQO 1; rs= 473; 
P = 0,000, 1) (annexe 4). Bien que les éléments maitifs 
augmentent de I+n naturelle entre l’amont et l’aval des 
rivières (HiIl, 1978), dam la rivière chaudière cette 
augmentaticm des mmtIatim Gazote et de 
phosphore semble grandement expliquée par 
l’augmentation de la densité humaine, des activités 
agrimles (culture et ékvage) et des activités indushieues 
vers l’aval de la rivière (Simoneau et cd., 1998). 
Plusiaus autelus ont démontré que les éléments nuhiti& 
et la matière organique p-t des activités urbaines 
@ficha, 1970; Caims et LXckscm, 1971; Kondratieff et 
Siions, 1982; Barton et M&a@-Smith, 1992) et 
agricoles (cortarm, 1990; Lenat et crwtbrd, 1994) 
plKd&aient une augmelltation de la dalsité des 
organisme3 benthiques à madition qu’il n’y ait pas la 
présence de produi& toxiques (métaux lourds, 
pesticides, W, etc.) ou de modificatif de llmbitat 
(érckn, sédimentation, etc.) (Càims et Dickson, 1971; 
Welch et al., 1977; Dance et Iiynes, 1980; lkwy, 
1986; Gaie et McIntosh, 1986; Bexkman et al., 1986). 

La densité moyenne des macroinvextébrés se maintient 
génélalement enh‘e 350 a 1 ca0 organismg par 
substrat artificiel dans l’ensemble de la rivière. 
Toutefois, de3 densités moyennes supérieures à 
1 SOOcagankme3 par mbsttat artificiel smt observées 
en amont de Beaucaille (stations 18) et en aval de 
Chatny (station l), soit respativzment 1 606 et 2 347 
organismes par substrat artificiel. Ces valeurs sont très 
ende@desdensit&&ervéesenavaldeJoliettesurla 
rivière L’Aswmpti&l(20 957 et 15 057 organismes par 
substrat atificiel) (St-Onge et Richard, 1994) et en aval 
de Dmmmondville sur la rivière Saint-François (4 320 
organismes par substrat artificiel) (St-tige et Richard, 
1996) où ces fortes densités ont été liées à des problèmes 
denrichissanent du milieu par des effluents municipaux 
non traités. Dans la rivière chaudière, le programme 
d-assainissement urbain est relativement avancé. En 
excluant les municipalitéY& Chamy, Saint-Nicolas et 
Sait-Rédempteur qui en 1994 n’avaient pas dusine de 
traitement des eaux usées, la quasi-totalité des 
municipalités riveraines de la rivière ont un réseau 
Ségcuts rattaché à une usine de baitcment des eaux 
(Simoneau et d., 1998). 

À la station 1, la densité élevée de macroinvertébrés 
(2 347 organismes par substrat artificiel) serait 
grandement liée à I’emichisszment du milieu par les 
efiluents municipaux non baités des municipalités de 
Chmy, d’une partie de Saint-Nicolas, d’une partie de 
Saint-Romuald, d’une partie, de Saint-R&kmpteur 
(ruisseau Terrebonne) et aussi par les charges de dix 
établissements industriels retenus pwr assainiient 
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Figure 4 Variation spatiale (A) de la densité moyenne et (B) de la biomasse 
moyenne des organismes benthiques de la rivière Chaudière, 1994 



ou pour éhde par le MEF (agmalimentaire et chimie) 
dont la majorité ont leurs et3uent.s raceor& aux 
&aux aégouts municipaux non trait& de 
Saint-Nicolas et de Chamy (Simoneau et a!., 1998). La 
quantité de colifames f&aux et les amœntrations en 
azote total et en phosphore total en 1994 témoignent de 
l’impact urbaii ?i cette station (Simcmeau, 1998). 
Toutefoii, l’intensification des activités agriwles 
observéesdans1apartieavaldelanvièrepeutaussiêh-e 
respmble de I’enric~ent du milieu. De plus, trois 
taxons parmi les plus toléranrs à la pollution 
(HUsenho& 1988; Bode et ai., 1991), soit Les isqxdes 
As~llidae, les oligochètes et les hiclades, ont des 
densités relatives totalisant plus de 90% la densité 
observée a la station (annexe 2). 

Malgré un enrichissement par l’azote total et le 
phosphore total (Simoneau, 1998) appoutés par les 
e&ents municipaux non traités de Saint-Rédwptew et 
p par les eaux de la rivière Ezeaurivage, la 
station 2 montre une tâible densité de macroinvatébrés 
(350 organismes par substrat artificiel). TcutetXs, ici 
encore la densité est dominée par les taxons les plus 
résistants à la pollution (Hilsenhofs 1988; Bcde et nl., 
1991) soit les nématcdes, les oligochétes, les diptères 
Chironomidae et les isopodes Asellidae et témoignent 
de I’bnpact de la pollution ubaiie à cette station. La 
pmximité du rejet municipal de Saint-FUempteur à la 
station 2 mt expliquer cette tible densité par M 
contact direct avec lea pollwmts. Kondratieff et 
Simmons (1982) ont aussi observé une dimiiution 
significative de la densité de macroin&W en aial 
d’un effluent municipal (moins de 0,5 km en a& du 
rejet). L’augmentation de la densité des 
macroinvatébrés n’a été obmvée que 3 km en aval de 
l’effluent municipal causant un enrichiient du 
milieu (Kondratieff et Simmons, 1982). Ainsi, l’impact 
d’une pollution plus toxique pourrait être à l’origine de 
cette bai significative de densité. Selon Caims et 
Dickson (1971) et L.emt ef nl. (1979, dans Gaie et 
McIntosh, 1986) la baisse simultanée de la densité et de 
la richesse taxonomique peut indiquer la présence de 
polluants toxiques dans le s+me. La rivière 
Beaurimge, important tributaire à vocation ag~&le de 
la titiére Chaudière, pourrait aussi avoir un impact 
négatif @esticides et charges de cinq établxsements 
indw!xiels) su les communautéa de macroinvatét& 
de la station 2 (1,7 kilomètre en aval de la confluence). 
Toutefois aucun impact négatif de ce hiitaire n’est 
observé à la station 3, station qui est immédiatement en 
aval de la contluexe de la rivière Lkaurivage avec la 
litière chaudière. 

À la station 18, la densité moyenne des 
macroinvertébr~ de 1 606 organismes par substrat 
artificiel ne semble pas liée à une augmentation de la 

pmduetivité du milieu puisque les concentrations d’azote 
t&l et de phosphore total wt plus tibles qu’à la 
station 19 (Simoneau, 1998). Cette diminutica des 
ccmcmhations en azote total et en phosphore total 
pourlait &Te amilnlable à une dilution par un important 
tributaire, la rivière Famine, qui se jette dans la rivière 
chaudiére a! amont de la station 19. Selon simoneau 
(WI), les eaux de la rivière Famine, en 1988 et 1989, 
tout comme en 1996 (Sioneau, 1998), étaient de 
bame qualité mis à part quelques pr&l&mes de 
hubidité. Même si les stations 5 à 19 (excluant 6, 11 à 
13) constituent un groupe homog&e d’après les 
carwtkistiques d’habitat (lïgwe 3, tableau 5), la station 
l8estlaseulestaticm&le causant est modéré, ce qui 
pcunait fàe la tibilité des LTganismes (Hyms, 
1970). 

La forte densité de maaoinveltébr~ obse&e a la 
station 30 comparativement à la station 29 est surtout 
atbilmable à un temps de colonisation des substrats 
artificiels supérieurs (matériel et méthodes). À la 
station30, les sut&a!z &Ciels dent le temps 
&nmasion est de 8 semainesaulieude 12sunaines 
pr&entRlt une densité moyume de 551 organismes par 
substmt artificiel, se rapprochant ainsi de la densité 
moyenne obtenue à la station 29 (355 organismes par 
mbstxat artificiel) (figure 4a). Comme déjà mentionné 
précédemmenf les demi& m-es de 
macroinvertébrés observées aux stations 28 à 25 sont 
probablanent surestimées par rapport aux autres 
stations. En utilisant les densités oxrigées (figure 4a), 
l’anale des cceflicients de corrélation de Spearman 
mdxe une relation positive entre les de@& moyennes 
de macroimwtébrés et les variables azote total et 
phosphore total (respectivement rs = 0,56; P = 0,002; rs 
= 0,48; P = 0,008) (données non présentées). Des 
corr&ations similaires ont été obsenks dans la rivière 
châteauguayen 1993 (st-onge, 1996). 

Pour chacun des taxons, le nombre moyen dcrganismes 
par substrat artificiel et le nombre dkganismes 
provenant du milieu naturel sont présentés & l’annexe 2. 
Les groupes d’organismes domiiants sont sensiblement 
les mêmes entre les cinq typa d’habitats obtenus avec 
l’analyse de groupement (tableau 5). Les oligcchètea et 
les dipth Chironomidae dominent avec 
respectivement 40,7 % et 22,8% pour le groupe 
bhabitat 1 (n = 5 stations), 38,s % et 3 1,7 % par le 
groupe d’habitat II (n = Il stations), 40,7 % et 21,O % 
pour le groupe d’habitat III (n = 9 stations), 42,9 % et 
28,l % pour le groupe d’habitat N (n= 1 station) et 
42,7% et 21,7 % pour le groupe d’habitat V 
(n = 4 stations). Twtefbis, les autres taxons (ordres) les 
plu repr+wés diffèrent entre les *oupGments 
d’habitat A titre indicatif dans le groupe IIl (partie 
amont de la rivinère) les éphémk+res, les tichoptères 



et les plémptéres reptitent respectivement 14,0 %, 
13,6 % et 3,s % alors que dans le groupe 1 et Il (patk 
aval) les éphéméropties, les !richoptères et les 
plécqhes représentent respectiment 2,4 %, 10,3 %, 
0,06%Igrouper)et9,7%,7,3%,0,09@mpe~. 

emicbiient notable du milieu est observé aux 
stations 9 à 6 en 1994 (Sioneau, 1998). L’&art type de 
gmndeamplitudeobsewérilastati~ 14estca&parla 
=~II;, d’un gros spkimen dlkudinés sur un substrat 

La variation spatiale de la biotnasse mqmne par 
sdstmt artiiiciel évolue de façon similaire à la variation 
spatiale de la densité (figure 4a et 4b). D’ailleurs, une 
m&se du coefficient de ca-rélatioo de Spearman 
mcume une corrélation positive entre la densité et la 
bianasse de macroinv- aux différentes stations 
(rs = 0,62; P = 0,0003) (annae 5). Toutefois, il n’y a 
pas de cc&lat@n entre la biomasse et les variables liées 
à la productivité du milieu, soit I’azote total et le 
phosphore total. Tout comme pour la densité, les 
bim des statims 28 à 25 sont prcbablement 
.sqdn&s par rqmt aux autres stations. En utilisant 
les données corrigées aux stations 28 à 25 (figure 4b), 
lbnal~ des oxfficicients de co&lation de Spearman 
montre une relation positive em-e les biotnm de 
macroinvertébrés et les wnceneaticms dmte t!Ad 
(rs=0,37; P = 0.05) (domIées nw p&entkcs). Cette 
relatiti entre l’azote total et la bicmasse a également été 
constatée dans la rivière Châteauguay en 1993 (St- 
onge, 1996). 

La richesse taxonomique dans la partie amont (station.~ 
30 a 22, groupe dbbitat III, tableau 5) est relativement 
coostante, exception fiifs de la statim 22 où le nombre 
moyen de taxons pase de 18,4 à 13,5 (figure 5). Dam la 
partie aval (stations 20 à l), la richesse taxonomique 
évohzdeEiçoairr&di&eetdessineunpatronendents 
de scie. Le nombre moyen de taxons par subshxt 
artificiel varie de 27 à 9, et l’amplitude de cette 
titionpeutauefjusqu’àunepatede 15taxcnls~une 
station à L’autre. A la staticm 30, le tmp d’immersion 
de 12 semaines des isiJb&ats artificiels par rapport à 
8s~zmaina n’a eu aucune inflmœ SUT la richesse 
taxonomique. 

La fate hausse de biomase observée à la station 1 
($19 g) est en grande partie expliquée par la prL+smœ 
&LUI grand nombre de gast&op&s Hqdrobiidae et 
Bith@iidae, des ispodes As.sllidae, des hi&& et des 
oligwhèta (annexe 2). Ainsi, tout comme pokla 
densité, cette forte biomasse umtüme l’impact des 
éléments nutritif%.. De fhit, la quantité de coliformer 
fécaux et les concentrations d’azote total et de phosphore 
ti à la station 1 témoignent de kmichisement du 
milieu par les rejets tii et indushi& et 
pssiblanent par les activités agricoles. Parmi les 
établissements industriels susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur le milieu, L’établissement Akx Couture 
rejetait des quanti& importantes de matièxa 
organiques et de substanc& nutritives, et ce~d’après une 
camctérisaticm de ses effluents en 1993. Micha (1970) a 
constaté qu’a aval des effluents wbains, la bicmasse 
des communaut& bcnthiques augmentait, signal d’un 
impact de I’emichissement en matières organiques. 
Mashall et Wintabcum (1979) et SaUenave et Day 
(1991) ont Fait un constat semblable pwr un 
enrichissement relié aux activiteS agricoles. Bien que de 
la station 9 à la station 6 trois municipalités rivaaines 
ne pcssèdd pas de réseaux d’égouts (Simoneau er al., 
MS), seule la station 8 monk une augmentation 
significative de la bi-. D’après les mcentitions 
d’azote total et de phosphore total et la DBO,, aucun 

La kble richesse taxonomique obsavée à la station 21 
skxplique surtout par la p&enœ du tanage sartigan. 
En 1976, Berniez ef al, mmtimaimt qu’à la 
ccafluence de la rivière du Loup; le lit de la rivière 
chaudière était principalement constitué de limons dus 
à la fbrmatial aun delta et & la pr&ce du banage 
Sartigao qui causait un refoulement des eaux à prés &un 
kilomètre en amont et qui aait pour rkultat de 
i?worisa la sédimentatifm. Le sulxhat dominant 
*Iracténsé paf hrgile et le limon et la E&lle 
hétémgénéité du substrat à la station 21 (tableau5) 
cJm6mlent rimpact du barrage saftigan. se100 
Fontoura et De Pauw (1991), la baisse de la richesse 
taxonomique en amont dun barrage serait expliqué par 
la création d-un résewoii aux ccnditions lentiqueî qui 
fàvolisaait la sédim~tation des particules w 
suspension, rendant ainsi le substrat homogène. Selon 
~es(197O),RichardsetHost(1994)etcogainoetal. 
(lÇ95), la diminution de l’hétérogénéité du substrat 
engendre une diminution de la richesse taxonomique 
des organismes batbiques. 

La station 18 présente la richesse taxonomique la plus 
élevée (27 taxons par substrat artificiel). Selon les 
variables cxmsidérk, l’habitat ne dewait pas être mis en 
cause puisque le groupe Il d’habitat renferme les stations 
5 à 19 (excluant 6, II à 13) (tableau 5) et ce groupemwt 
possède des caractéristiques d’habitat homogènea mis à / 
part, toutefois, comme déjà mentionné, la vitesse de 
Murant. De plus, la dilution occasionnée par la rivière 
Famine, tributaire de la rivière Chaudière qui draine 
709km2, pourrait améliora la qualité de kau et 
favoriser la survie de plusieurs taxons intolérants à la 
pollution. La capacité de support du milieu à cette 
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station semble tàvorisu une grande diversité puisque 
non seulement plusieurs taxons appartenant aux trois 
groupes les plus sensibles à la pollution -les 
é+lhémùopti~, les plécoptères et les hichopti 
(EFTE y sont recensés, mais cm y retrcuve aussi 
plusieurs tzixcms appartenant aux groupes coasidaés 
comme plu t01émnts a la pollution tek les diptks, les 
hù,,dù,és, etc. (Hilsmlm~ 1988; Bcde et of., 1991). 

LES staticms 2 et 1 montrent un nombre mop de 
taxons par suhshat artificiel faible (respectivement 8,6 et 
152 taxons par substrat artificiel). La simphtïcation 
taxonomique est importante et significatiw (Tukey) 
entre les stations 3 et 2 avec une dieene de 15 taxons 
(figure 5). Les pressions urbaines sont imléniablcs près 
de I’em~ure de la rivière chaudière puisque trois 
importantes municipalités, Chamy, Saint-Nicolas et 
Saint-Rédempteur, ne pwèdalt pas encme de station 
d’épuration. L’augmentation du nombre de taons à la 
statign 1 pcwmit être expliquée par Pintluace da eaux 
du tlewe Saint-Laurent Fbisque cette station est isolée 
des autres par des chutes infranchissables, la présence. 
exclusive de gastér+ Bithyniidae et d’amphii 
Gammaridae à cette staticm ccdnne l’influence du 
fleuve saint-Lallrmt De plus, les gastacpodes 
Bithyniidae sont largement répandus dans l’estua@ 
d’eau douce du fleuve Saint-Laurent (Vincent, 1981). A 
I’untbnlchure de la rivière châteallguay (station l), de 
fortes densités de gastéropaies Bithyniidae ont 
également été observées (Stage, 1996). 

Plusieurs auteurs ont observé une simplification de la 
richesse taxonomique sous I’intluenœ d’activités 
agricoles (Dam et Hynes, 1980; Lenaf 1984, Lkwy, 
1986; Hellawell, 1986; Richards et ai., 1993) ou 
urbaines (Kmdratieff et Simmons, 1982; C&rie et 
McIntosh, 1986; St-Onge et Richard, 1994). Ainsi, 
plusieurs taxons sont sérieuses ent affeçtés par la 
pollutia~ urbaine, soit par la pksence de substances 
toxiques (métaux lourds) (C+arie et Mclntosh, 1986) ou à 
cause de leur intolérance à une baisse de concu~tration 
en oxypène (Bargos et ai., 1990). Selon~ Richards et al. 
(1993) la simplification de la diversité sous I’influeace 
des activités agricoles serait, entre autres, causée par une 
làible hétérogénéité du substrat produit par 
I’accumdation de sédiments tins provenant de terrea 
cultivées. De plus, Buikema et Voshell (1993), qui ont 
f&t une revue de la documentation sur la toxicité et les 
macroinvertébrés, mentionnent que aiaines substances 
toxiques (insecticides, herbicides, etc.) causeraient une 
diminution de la richesse taxonomiques par des effets 
directs et indits. Ainsi, en affectant les plantes 
aquatiques, les herbicides diminueraient la complexité 
de l’habitat et réduiraient une sawce de naunihxe pour 
certains organismes benthiques et, par le tZt même, 
diminueraient la richesse taxonomique des 

cnmmmautés benthiques (Dewy, 1986; Sakna~ et 
Day, 1991). 

L’utilisation des pesticib (herbicides, insxticides, 
fongicides, etc.) étant surtout associée aux cultures à 
grand interligne (maïs) (lknyma et Giroux, 1994), 
rimpact de œs talbtanw dam la rivière chaudière ne 
dewaitpasêtreimportantpuisqwlesadhresàgrand 
interligne ne représentent quku maximum 4 % de la 
.5Tlpa%cie drainée dam les dihtes mes décrites 
dam Simoneau et d. (1998). Les tôunages dominent 
largement les cultures dans les différentes unes du 
basii & la litire chaudière (plu.9 de 70 %) (Simolleall 
et al., 1998). Ce type de culture utilise p-su de pesticides 
(BerrymallaGircux,1994).En1994mamonteten 
aval de sainte-HélùlAB (staticms 5 et 4), 
~@I&X du cmtmu des tn- aquatique n’a montré 
aUClllle mmtration dzét&able de ptxticides 
organmhl& (Benynm et Nadeau, 1998). 

Lh.ii~ biologique global varie peu dans la pal?& 
amont de la liviùe chaudiùe (statiotls 22 à 30) cd les 
valeurs de I’IBG oscillent entre 16 et 19 (figure 6a). 
LWégtité biotique du milieu est de bcane à excelknte, 
signe d’un écosystème en santé. Toutes ca stations 
affichent un grmpe faunistique indicateur de 9 
(figure 6b), groupe le plus polluasensible représenté par 
les plécoptères Perlidae, Perlodidae et Taenioptaygidae 
(figure 7). Puisque le groupe tkG.stique indicateur (Gr) 
est stable, c’est la tiùé taxmomique qui module 
I’idice biologique global dam ce secteur. En tit, la 
variété taxooomique varie entre 27 et 38 taxons et la 
différence maximale trouvée~entre deux stations est de 7 
taxcas (figure8 6h et 8). L’indiœ EPT formé des taxms 
considérés comme les plus sensibles à la pollution 
(éphémémptères, pléccpti et trichoptaes) (Lena& 
1984; HUsenho& 1988; Platkin et OI., 1989; Bode et nL, 
1991; Lellat et Crawford, 1994) oscille enhe 14 et 22 
taxc¶s (statioIls 22 a 30; figwe9a). LE groupe des 
hichoptères affiche les plus grandg variations & taxcns 
(figure 9b). 

D’après simoneau (KW), malgré quelqua problèmes 
locaux, le secteur haute Chaudière (LaeMégantic au 
barrage Sattigan) présentait déjà une eau de bonne 
qualité avant l’avènanent du PAEQ. En 1994,57 % de 
la populaticm était 1ïIccoTdée à un réseau aégouts 
(14 505 habitants). De ce nombre 96 % était dessxvie 
par douze stations d’épuration. Le volet urbain du 
PAEQ, maintenant appelé Programme d’assainissement 
des eaux municipales (PALIEM), est presque terminé 
dans ce secteur (Simoneau et a/., 1998). De plus, 
SedmeIlt 15% de la population du 
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Perlidae 9 
Perlodidae 9 
Taeniopterygidae 9 
capnïtiae 8 
Philoputamidae a 
Leptophtabiiiae 7 
iepidastomatidae 6 
Ephemefidae 6 
Hydmptilidae 5 
Heptageniidae 5 
Potamanthiiae 5 
Leptoceddaf3 4 
Polycentropodidae 4 
Psyclmmyiidae 4 
Rhyacophilidae 4 
Limnephitiiae 3 
Hydmpsychidae 3 
Ephemerellidae 3 
Saetidae 2 
Caenidae 2 
Elmidae 2 
MOllUSW 2 
Chironomtdae 1 
Asellidae 1 
Hircdinea 1 
Oligcchaeta 1 

GI 

. orgardsmes provenant des subsbats arWci& 
A organismes provenant du subsbat naturel dont 

l’ajout est nkessaire A la d&ermination du GI 1 

Figure 7 Distribution spatiale des taxons utilisés pour déterminer les groupes faunistiques 
indicateurs (GI) de la rivière Chaudière, 1994 
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Figure 8 Distribution spatiale de la densité des taxons utilisés pour évaluer la variété 
taxonomique servant au calcul de PIBG de la rivière Chaudiére, 1994 
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Figure 8 Distribution spatiale de la densité des taxons utilisés pour évaluer la variété 
taxonomique servant au calcul de 1’lBG de la riviére Chaudière, 1994 (suite) 
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Chaudière, 1994 



basii occupe ce secteur ak une densité humaine de 
8,3 habitants par lm?. La bonne santé de l’&as@me 
mhe bien avec les descripteurs de la qualité de l’eau 
lnd en 1994 pour lequels aucun d.épwemealt de 
critère n’a été observé (Simoneau, 1998). IA forêt 
occupe une forte proportion (80 %) alors que seulement 
16% du territoire est occupé par l’agriculture. Par 
cmséquent, la prqmtion de la superlice ~I@I& 
cultivée de mâne que la densité aniinale exprimée en 
fonctkm de la superficie drainée sont plus tibles dans 
les zones A et B (de Lac-M-tic à Saint-Georges 
incluant la rivière Famine) (culture totale de 2 à 5 foii 
moins élevée; densité animale totale de 2 a 26 fois 
moins élevée) que dans les zones C,~D, E et F (de Notre- 
Dam&Pins à Chamy) (figure 1) (Simoneau et al., 
1998). L’activité industielJe est toutefbis noa 
négligeable avec la présence de 14 établissements 
indushiels retenus pour étude par le MEF r&artis dans 
cinq municipalités. De ce nombre, un établissement 
indushiel situé en amont de la station30 serait 
susceptible de rejeter des substances tiques 
directemmt à la litière (Simoneau e, az., 1998). Luude 
de la mtaminatim des eaux de la rivière chaudière par 
des métaux et certaines substances organiques toxiqws 
réalisée en 1994 montre la présence de plusieurs 
métaux, de HAP, de phtalatea et de phénols dans la 
partie amont. Cest toutefois à Saint-L.udger (station 27) 
que le plus grand nombre @e substances toxiques a été 
détecté (Berryman et Nadeau, 1998). 

Iii dêtre une portion de rivière vierge (stations 22 à 
30), l’-e semble avoir un bon pouvoir 
dautoépuration puisque I’intégrité biotique du milieu 
cote de bonne à excellente. Selon Yount et Niemi 
(moj, la capacité inhérente du écosqstane lotique à 
récupérer est déterminée principalement par certaines 
caratitiques physiquea du milieu (tels le taux de 
ralowellement de I’eau et les refuges) et ?xlr les 
caractéristique historiques de vie des organismes (cycle 
de vie et fécondité). Ainsi, les caractéristiques 
spécilïques de llnbitat de cette partie de la rivière 
(groupement d’habitat III, tableau 5), un courant mcdéré 
et un substrat dominant grcasia e hétérogène 
pxrraient tàvoriser une ration rapide du systéme 
et aider à maintenir réoos~téme en santé. Selon 
Baltw (1993), le proxsms normal d’autoépuration 
qui pamet au milieu naturel dabsorba dans une 
certaine mesure la p&Xion est limité entre autres par la 
capacité de I’eau de s’oxygéner. Le processus daélatim 
naturelle qui ajoute de roxoxypène à I’eau est avant tcut lié 
au degré de turbulence et du mélange naturel de l’eau 
(Eckenfelda, 1982). L’indice de qualité de la bande 
riveraine (IQBR) estimé dans le secteur haute Chaudière 
(LawMégantic au barrage Sartigan) présente une cote 
significativement plus élevée (p < O,OOOl) que celle des 
secteurs de la moyenne et basse chaudière (de Saint- 

Georges à Chmy) (Saint-Jacques et Richard, 1998). 
Les régicm boii du tImçul supérieur omiraient 
donc une qualité d’habitat supérieure à celles des r&gicns 
agIicoles et lll&ùnEs de la m-e et basse Chaudière. 
Lestëuille$lesdéb&etlestmncadWxesquitœnbmt 
à km savent de substrat aux agees betlthii et 
complexifient donc lar habitat (Saint-Jacques et 
Richard, 1998). 

La chute de I’IBG à la staticm 21 s’explique par la 
présence du barrage sartigan. Ainsi, ITBG passe d5me 
cote siutégrité bonne a me cote lmymle par la baisse 
simultanée de sa deux compasantes, le groupe 
Ewnistique imlicateur et la variété taxonomique. La 
perte. de deux gmupes tàunistiques indicateurs, en 
particulier tous les pléccpt&es, pourrait s’expliquer par 
le milieu plus lentique et le t4pe de sulraat préwnt. Les 
plécoptères Palidae sont génémlement associés à M 
substrat grossier (gravier, galets et blocs) @4.x& et 
c3lmim, 1984), alors nu’à la station 21 rhabitat est 
otact$isé par un sutmat dominant lin et homogéne. 
La variété taxonomique affiche la valeur la plus hile 
de la partie amalt de la rivière avec seulemwt 
23 taxons (figure 6b). Selon Footoum et De Pauw 
(1991). qui ont éhldié rimpact des barrages sur la 
structure des cclmmllllautés de mauoinvatébrés, le 
nombre de taxons, La densité, la diversité et l’indice 
biotique belge diminueraient en amont des barrages. Les 
conditions lentiques et 1lIomogénéité du subslxat 
occasionnés par la sédimentation seraient les principales 
cal.sa de rappautissanent des urmmunautés de 
macroinvertébrk. Micha (1970) a également constaté 
une dimiiution de la densité, de la bicmasse et de la 
diversité des organismes benthiques é+ntillcm~és aux 
statiws situées en amont de banage. Egalemenf Hqaff 
(1970), Richard et Hast (1994) et Cogeiino eta!. (1995) 
ont observé moins d’espèces et me plus làible densité 
sur des subsbats d’argile, de limon et de sable. Bien 
qu’aucune source directe de pollution ne soit idwtifiée à 
cette staticm, le barrage, en créant une zone de 
sédimentation (pcssiblement contaminée), pmmait 
amplifia la baisse d’intégrité biotique. En 1594, dans 
les cellules à dialyse, seul un acide gms (acide 
linoléique) a été retmwé à des caIuxnhations 
significativement plus élev&s à la station 21 par rapport 
aux autres stations (Fktqman et Nadem, 1998). 
Toutefois, c’est à la station 2 1 que les valeurs de cuiwe, 
plomb, vanadium, butyllxnzylphtalate et acide oléique 
étaient les plus élevées du bassin de la rivière 
chaudière. De plus, des échantillons d’eau ont révélé la 
présence de phénol, de chloroforme et di-n- 
butylphtalate. Les concentrations des deux de&i&es 
substances étaient nettement au-dessus des limita de 
détection (Berryman et Nadeau, 1998). 



LTBG augmente en aval du taage. saftigan (station 
20) tout lxmme l’indice belge en aval des barrages sur la 
rivière Cavado (Patugal) (Fontowa et De Pauw, 1991). 
Toutefois, la réponse de l’indice biotique belge en araI 
des barages est grandement influencée par les 
fl,,ct,,aticm du niveau d’eau et les débits, dcmc aux @es 
de barrages (Fontwra et De PaUw, IC%I). Le retour ~UT. 
conditions lotiques (couran t In&) et la préseoce aun 
&&at dominant grcssia. pourraient expliqlm la 
pK+seme des plécoptàes Perlidae (GI 9) et 
~~gmdation de la variété taxonomique de 7. Les 
tiables de lkbitat doivent être en partie considérées 
comme éléments ainterprétation des ditsala 
dsrvées entre les stations 21 et 20 puisqlklles 
wartiment à des groups d’habitats différents 
(tableau 5). 

À la station 19, WY.? subit une baise de 5 unités, 
indiquant une int&ité biotique du milieu à la limite 
idérieure de la classe moyenne (12 unités). Même si les 
deux compcsantes de. ITBG montrat une baisse 
simultanée, c’est principaluneIlt la perte de quatre 
groupes Eunistiques indicateurs qui explique la 
diminution de I’IBG. Ainsi, la diminution ou la perte de 
plusieurs taxons polluasensïïles appartenant aux 
plécoptères, éphém&optaes et trichoptèrer (figure 7) 
révèle un problème de santé de l’écosystwe en aval de 
la municipalité de Saint-Ciexges Le groupe fkmistique 
indicateur cinq est camctkisé par les tichoptères 
H~optilidae et des éphémérc@ères Heptagaiidae 
(figure 7). L’indice EPT affiche 8 taxons à la station 19 
comparativanent à 13 taxons à la station 20 et à 17 
taxons à la station 18 (figure 9a). La polh~tion résiduelle 
des eaux usées municipales (Saint-Georges et A&- 
Gallion) et industrielles (sept établissements indutriels 
potentiellement polluants; simoneau et nl., 1998) 
traitées tient perhukr l’intég$é biotique du milieu à la 
station 19. Les concentrations moqennes des variables 
de la qualité de l’eau tels l’azote total, le phosphore total 
et la DBOI aux stations 20 et 19 montrent certains 
problèmes pcmch& surtout lors d’événements de pluie 
(débordemqts des réseaux d’égouts) et possiblanent de 
la polluticm diffuse (Simoneau, 1998). Selon Sioneau 
(1991), en 1988 et 1989, la rivière Famine présentait 
une eau d’assez bonne qualité mis à part quelques 
problèmes de turbidité. L’impact positif de cette rivière 
su l’intégrité biotique du milieu ne semble apparent 
qu’à la station 18, soit environ 12 kilomètres en aval de. 
la ccmtluence de cette rivière avec la rivière Chaudière. 
Comme il a déjà été mentionné, l’activité agricole dans 
la zone B (entre Saint-Martin et Aulxt-Gallion 
incluant la rivière Famine, figure 1) ne semble pas 
problématique. 

Entre les stations 19 et 18, l’kos@me montre une 
f&te récupération, la variété taxonomique augmente de 

28 à 43 taxons et le gToupe t?nmistique indicateur passe 
&5à9(figure6b)parlap~œenoombresufosaot 
des plkopti~ Palidae (figure 7). L’IBG a5che une 
intégrité biotique excellente avec une cote de 20, cote 
maximale jamais obtenue jusqdà maintenant dans les 
rivières étudiées par le ministère de 1’Eovironnement et 
de la Faune, soit L’Assompticm, de l’Achigan, Saint- 
Esprit, ouareau (St-alge et Richard, 1994). Saint- 
François (StUtge et Richard, 1996) et Châteauguay 
(St-Onge, 1996). Sur 1s 9,6 km qui séparent les stations 
19 et 18, en plus de l’arrivée des deux hïïtaires 
(rivières Famine net Poser) dont la qualité d’eau est 
relativement kmne en amont de la station 19, I’indiœ de 
la qualité de la bande riveraine (IQBR) augmente 
graduellanent pour atteindre des valeurs élevées à 2 et 
0,5 kilomètres en amont de la station 18 (Saint-Jacqxs 
et Richard, ~1998). P-i les diffaates composantes de 
la bande rivaaine, la forêt montre un fort pourcentage 
de remuvranent (Saint-Jacques et Richard, 1998) et 
punit créer des habitats (feuilles, branches, bcmcs) 
tk!aables aux communautés bentbiques (Angumeia et 
Km, 1984; Richards et OI., 1996) en augmentant la 
diversité et IXtérogénéité du milieu (O’Gxmcr, 1991 
dans Richards et Hwt, 1994). Rappelons que c’est la 
seule station du groupement d’habitat Il dont la vitesse 
modérée de couraot pcufrait iàvotiser lbxygénatiotl de 
l’eau et possiblement la viabilité des organismes (Hynes 
1970) (tableau 5). La tÏnte tiété taxonomique 
(43 taxons) est expli@e par 17 taxons appartenant aux 
trois ordres généralement considérés comme les plus 
sensibles à la polhkm (EPT, figure 9a), et aussi par 
rajout de plusieurs taxons considérés comme plus 
tolérants à la pollution (figure 8), sug&ant une capacité 
&supportimportante. 

Cette récupération ne persiste pas; l’lEW.3 chute de 3 
unités à la station 17 (figure 6a). Tout comme à la 
station 18, le groupe tàmistique indicateur affiche 9, 
groupe le plus pollucsensible reprkenté par les 
plécoptères Perlidae (figures 6b et 7). Toutefois, la perte 
de 13 taxons ramène la variété taxonomique à 30 (figure 
6b). L’inté~té biotique de I’mtème a5che des cotes 
variant de bonne à moyane entre l’aval de Fkuceville 
(station 17) et l’amont de SainteHélènede-Breakeyville 
(station 5). Ce n’est qu’à partir de la station 14 que la 
perte de dam groupes faunistiques indicateurs (GI 9 et 
GI 8) semble constante. Le groupe faunistique 
indicatexu n’a5che g%r&ment que 7, groupe 
représenté par les éphémérc@ères Leptcphlebiidae 
(figure 7). Les pléxptère Palidae auraient permis une 
amélioration du groupe fàunistique indicateur s’ils 
avaient été observés en plus grand nombre (n = 3). 
Plusieurs taxons du groupe des pléa+ères sont 
particulièrement sensibles à de tàibles concentrations 
dbxygéne (PeMak, 1989; Tkp et covich, 1991). 
L’utilisation du territoire par l’agriculture (élaage et 
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culture) devient importante dès bal du bras saint- 
Victor jusqu’à l’embcuchwe (zens D, E et F) 
(Simoneau et cd, 1998). De plus, entre Beauceville et 
Scott (stations 17 à lO), l’écoulement plus lent de lkau 
en raiscm de la tiible pente (tableau 5) fàorisaait la 
sédbrmtaticm des particules t?nes en suspension et 
augmenterait possiblement le temps de résitice des 
pllmts (Sioneau, 1991). Selon ImIy (1982). la 
synergie entre la sédimentation inorganique et lkldition 
dWmmts nuhitit? élimiiemit significativement un pb 
grand nombre de taxons que l’exposition à un Lwul de 
ces polluants. La vari& taxGilomiqw supérieure à 30 
pametdemaintenirrIBGàdescotessupaieurescal 
égales à~ 14 (intégrité biotique moyenne). L.e subshat 
dominant relativement gras& et hétérogène présent 
auxstations18à5(excepti13,12,11et6)pamait 
Iàvorisa la colonisation par un plus grand nombre de 
taxons (Hym, 1970; Lefëuwe et soulard, 1981). 

La tulle variété taxlmomique obsavée aux stations 11, 
12 et 13, causant une baisse de rIBG, serait en partie 
‘liée à l’habitat puisque ces stations appartiennent au 
groupe d’habitat V caractérisé par un substrat lin 
(argile/limcm) et peu hktérogène (tableau 5). Par contre, 
même si les habitats de substrat fin sont moins 
diversifiés, la perte des deux groupes lâunistiques 
indicateurs (GI 9 et GI 8) aux stations 13 à Il, formés 
entre autres par les pléapt.&s Palodidae, 
Taenicptaygidae et Capniidae, serait plutôt reliée à une 
dégradation du milieu puisque ces taxons pavent être 
associés à un substrat tk ou grossia (Menit et 
Cummii, 1984). Dans la rivière Yamaska, les résultats 
obtenus su la composition des communzut& 
batbiques suggèrent que les pratiques a@icoles et les 
eaux usées ont un plus grand impact sur les organismes 
qui colonisent les substrats lins que ceux qui c&misent 
les eaux vives avec un substrat grossier (Barton et 
Metcalfe-Smith, 1992). La station 6, dont l’habitat est 
également caractérisé par un s&s@at lin (argile, limon) 
et peu hétérogène, montre une variété taxonomique un 
p plus élevée qu’aux stations 11 à 13, p&ab1ement à 
cause de la présence des macrophytes (60 %) (tableau 5) 
dont l’influence sur Ia riche taxonomique est positive 
(Wright e-ta/., 1983; Gregg et Rose, 1985; Diehl, 1992). 

Bien que la moymne et la basse Chaud&e (entre Saint- 
Georges et l’embouchure) présentent une forte utilisation 
du territoire tant au niveau agricole qu’urbain 
(Simoneau a 01.. 1998), l’imiice biologique global cote 
généraIement bon. Lkctivité agricole est 
particulièrwent importante dans la zone E (entre 
Tachereau-Fo&r et Saint-Lamkrt-de-L, 
figure 1) où l’élevage porcin atteint 0.77 U.A. par 
hectare alors que la densité animale totale atteint 1,31 
U.A. par hectare (Simoneau ef a/., 1998). 
L’augmentation de l’élevage porcin signifie une 

intensification de I’élevage sans sol et soul&ve le 
prcblème de Fentrepmage et de IXpandage des lisias 
prcduit.s (Simweau, 1991). Les pratiques aékvage 
i+emif occasicmnent généralement de la pollution 
organique, inorganique et bactériame des eaux 
(Gmgbam et Buteau, 1985). Toutefois, en 1994, les 
dam variables de la qualité de l’eau liées à la 
productivité du milia, lkzote et le phosphore, ne 
montrent pas dkugma~taticm importante entre les 
stations 10 et 6 (Simoneau, 1998). Il ne tkt cependant 
pas oublia que ce sont des Ill- aès pctlleIles 
e- à deux xpises seulwent. Selon Saint- 
Jaques et Richard (1998), la uxlservatio~~ d’une 
impolimIte mate arbustive dans la bande riveraine de 
cette partie de la rivière pourrait Su&e à restreindre le 
lessivage des substanc.z nutritives tels le phosphore et 
l’azote. Méme si la pmpcntion de la superficie ocap& 
par les alltwes totalea est plus élevée dans les zones c, 
D,EetFquedansleszmesAetB(Simoneaueto/., 
1998), la dominante des cultures founagks pourmit 
cGïlbibuer à dimimm catains pblèmes 
eminmmnei~taux, puisque ce type de culture réduit 
l’ézcsion h&ique en diminuant le ruissellwent & 
SurEice (Simoneau, 1991). De phls, les cultures de maïs 
n’étant pas largement répandues dam le bassin de la 
rivière chaudière (ention 3 % des culhlres du bassin), 
lez probl&mes liés à lWiliition des pesticides 
(herbicides, insecticides, fongicides, etc.) seraient donc 
limités. Canalyse des BPC et des pesticides 
organcc4do&, rédisées en 1994 aux stations 4 et 5 à 
partir des mousses aquatiques, n’a révklé aucune 
concentration détectable (Berrynan et Nadeau, 1998). 

Entre Beau&lle et Scott, 35 établissements indushiels 
se sont ajoutés; le Bras Sait-Victor en campte une 
quinzaine (Sioneau et ai., 1998). En plus d’être très 
urbanii et très palplée, cette partie de la litière 
renfkme encore @ois municipalités riverainea (Scott, 
Tachera-Fortia et Saint-IambertdeLawm) qui ne 
possèdd pas de réseaux d%gcuts (Simoneau et al., 
1998). En regardant l?mlice EPT, la partie amont de la 
rivière monIre des valeurs waiant entre 22 et 14 taxons 
alors que dans la partie aval à quelques exceptions près 
(station.~ 18,8,4 et 3) I’indice EPT montre des valeurs 
variant aare 14 et 4 taxons (figure 9a). ce smlt surtout 
les trichoptères et les plécopties qui montrent les plus 
grandes variations du nombre de taxons entre la partie 
amont et la partie aval de la rivière Chaudière 
(@IIE~~) alors que les éphémkoptùes montrent un 
nombre de taxons relativement comparable enhe ca 
dem parties. Dans de3 rivières p-embées par la 
pollution agricole, Dame et Hynes (1980) et Barton et 
Metcalfe-Smith (1992) ont observé la présence de 
plusieurs taxons d’éphéméroptères alors que le nombre 
de taxons des pl&qxères et des hichoptères 
diminuaient. Le maintien d’une intégrité biotique de 



moyenne à excellente malgré I’intensificaticm des 
pression agricoles, indu.shielles et urbaines entre Scott et 
l’embouchure de la rivière Beauiwge pcwrait être relié 
aux caractéristiques hydrographiques de cette partie de 
la litière. La forte palte de cette partie amène un 
écoulement rapide et plus turbulent cara&G par la 
présence de rapides en avals de Scoti et de chutes 
impcamtes à la hauteur de Cbamy lesquels permettent 
une oxygénation de Peau, nécessaire à la déglad3tion 
des matiùes organiques (Benda et d., 1916; 
simoneau, 1991). L’importante récllp&aticm de 
l&csy&me aux~staticm 4 et 3 pourrait &e fkorisée 
par raugmedaticm de la V$esse dl3 murant(gmupeI 
d’habitat) puisque ce iZacteur fà& la, viabilité des 
organismes (Hynes, 1970). thilleurs, Echaubard a 
Neveu (1974, dans Ramade et al. 1984) signalent que le 
brassage engendré par le cIxnant permet la survie de 
quelques pltkoptèr~, éphém~t&s et hichoptères à 
fwrreaux malgré la présence de l’effluent dIme laiterie. 

Bien que les caractwstiques d’habitats soient similak 
‘entre 1s stations 4, 3, 2 et 1 (groupe 1 dlnbitat, 
tableau5), I’IBG chute fatement aux stations 2 et 1 
r.édlmt une intégrité biotique à la limite infaieure de la 
classe tible (figure 6a). Cette baisse de 1lBG reflèk 
bien I’impact produit par les rejets non hait& des 
municipalités de Chamy, de Saint-Rédempteur et bune 
partie de Saint-Romuald et de Saint-Nicolas SUT la 
macroinvertébrés et indique à ces endroits une 
importante dégradation de l’z?cos@me. Ce résultat 
découle d’une baisse combinée des deux composantes de 
l’lBG. D’une part, la perte des organismes les plus 
polluosensibles (perte de 7 groupes indicateurs) ramène 
le groupe ikmistique indicateur au niveau 2 (figure 6b) 
efd’autrepart,1apatede19taxonsramwe1aMnété 
taxonomique à 24. Ainsi, tous les plécoptères, les 
éphémk@ères et les bichoptères présents en amont de 
la station 2 disparaissent ou sont trop tiblement 
représentés peu ê@e comptabilisés comme groupe 
faunistique indicata~~ (figure 7). Entre les stations 3 et 
2, l’indice EPT passe de 16 taxons à 5 taxons 
(figure 9a). De plus, les organismes les plus tolérants à 
la pollution montrent des densités généralement plus 
&vées. Toutefois & la station 2, mis à part les 
nématodes qui ont une densité moyenne de 109 
organismes par substrat artificiel et les ix@es 
Asellidae de 46 organismes par substtat artificiel, tous 
les autres taxons, même les oligochètes et les diptères 
Chironcmida e, présentent des densités relativement 
Eiibks. La proximité du rejet ponctuel de la 
municipalité de Saint-Rédempteur pourrait expliquer les 
tiibles densités, les bicmasses, les richesses 
taxonomiques ainsi que la faible variété taxonomique 
observés à la station 2. Kondratieff et Simmons (1982) 
et Casser (1988) ont également constaté une diminutiot~ 
significative de la densité et de la richesse taxonomique 

à proximité (moinsde 0,5 km en aval du rejet) d’un 
efflwnt municipaL D’après Cos.~ (1988). IWet de la 
r&.lwtion des ooflmaaticils en ax*e. di.%saw et 
p&akItIent la toxiciti de lkzte ammoniacal et des 
su1fite.s à proximité de kffluent municipal pourraient 
expliquer ces diminuticms. ckpendant, lors de 
l’échantilloMage des variables de la qualité de I’eau en 
juillet et en septembre, L’azote ammoniaal et I’caygène 
dissous Il.2 prémtaieaa pas des ccllK.maations 
alarmantes. Selon Caims et Dickson (1971) et Lmat et 
cd (1979, dans Carie et McImosh, 1986), la baisse 
simultanée de la densité et la richesse taxonomique peut 
indiquer la présmce de polluants toxiques dans le 
milieu. 

De toutes les stations échantillonnées SUT la rivière 
Chaudière, c’est à la station 1 que la densité moyenne 
des oligochètes (1 142organisma par substrat 
artificiel), des ticlades (557organismes par substrat 
artificiel) et des iscpdea Asellidae (454 csganismes par 
substrat altificiel) est la plus élevée (anoexe 2). L’indice 
EF’T aBiche aussi la plus fàible valau (4 taxons) de la 
liviùe chaudière attestant la dégraaation du milieu 
(figure9a). Les variables ph+achimiques de l’eau 
contiment la manaise qualité de lkiu aux station.~ 1 a 
2, surtout pour les colifxmes fécaux, I’azote total et le 
phcsphore total (Sioneau, 1998). Dans les derniers 
kilomètI~ de la rivière CbaudiLre (entre la CGnfluence 
de la rivière Beautivage a lkmbcuchwe), en plus de 
l’impact tubain, quinze étabksements industri& 
rejettent leurs effluents dans les I+seallx aégouts de3 
municipalités non desservies par une station dYpwaticm 
ou dimztement à la rivière (Simoneau et ai., 1998). Cest 
le secte agrdientaire qui est le plus représenté. 
Parmi ces &ablisements indushiels, l’entreprise 
industrielle Alex couture pourrait avoir un impact non 
négligeable sur l’écosystàne fluvial de la station 1. 
Même si cette station est influencée par les eaux du 
fleuve saint-Laurent, a”cune amélioration de 
Pécosystème n’y est obsenée, d’où l’iipact @ès 
important des eaux de la rivikre Chaud&e. 

Sur les 182,5 kilomètres étudi& de la rivière Chaudière, 
I’IBG indique que l’intégrité bictique du milieu est 
excellente sur 42 klomètres (28 %), bmme sur 
104kilomèbes (57%), mqyenne sur 20 kilom&~ 
(11 %) et tible sur 6,5 lcilom~ (4 %). 

La tiatim spatiale de I’BG corrobore de ttlçm 
gériùale les résultats obtenus aux mêmes stations avec 
un autre indice aintégrité biotique évahlé à partir des 
communautés ichtynlcgiques (Martel a Richard, 1998) 
(figure 10). L’analyx des coefficients de corrélation de 
Speam~an présentés à l’annexe 6 indique une relation 
significative entre ces deux indices (rs = 0,43; P = 0,02). 



Twtetôis, à certaines stations, les deux indices monh-ent 
des signaux différents. Ainsi, I’lIB moatre une 
dégmdatim ilqoltmte entre les stations 25 et 21, tout 
près de saint-Gédélm, non perçue par I’IBG. Il est 
passible que cette image soit la conséquence de la 
pdlution de plusieurs années pas&s et soit liée au 
prcbl&ne de contamination du site de déchets 
dangereux situé à SaiitGédéon (Simoneau ef ai., 
1998). L’image damée par I’IBG est beaucoup plus 
caute dam le temps, puisque le cycle de vie des 
macroin~ est généralement de moins de 5 ans 
(Mmit et cummins, 1984). De plus, Iorsqw ~la 
pollution cesse et que les perhwbations diminuent, les 
rnacminvertébrés réap-kent plus rapidement que les 
poissons (Yount et Niemi, 1990). 

Bras Saint-Victor 

Dax stations ont été positio~ées dam la rivière Bras 
Saint-Victor, un tibutaire de la rivière Chaudière, en 
amont et aval de Saint-Victor. Les stations ont été mises 
en place afin dévalua I’impact sur les c4mmIuI1autés 
benthiques des rejets de la municipalité de Saint-Victor 
et & l’effluent d’un établissement industriel de textiles, 
lainages Victor ltée. 

Les deux stations du Bms Saint-Victor présentent 
certaines caractaistiqu~ d’habitats diffentes. La 
station V2, si* en amont de la municipalité de Saint- 
Victor, se caractérise par un substrat dominant de blocs 
etdegaletsetunevitessede courant modérée alors que 
la station Vl, située en aval de Saint-Victor, possède un 
substrat dominant de sable et de gravia et une vitesse de 
cIxwant lente (tableau 6). 

Les caractéristiqus des communa& benthique$ 
densité, biomasse et richesse taxonomique, sont 

Tableau 6 Caract&istiques des habitats batbiques pour chacune de stations d’échantillonnages du, Ek-as Saint- 
Victor, 1994 

présentées aux figures lla, llh et 12. La densité 
moyenne des macroind par s&trat ariificiel est 
sigoitïcativmnent plus él& en aval de la mwGpalité 
de Saint-Victcx (test f P = 0,02) alors que la bicmasse y 
est significativement plus tible (test f P < 0,000 1). 
C&k densité plus élevée en aval de Saint-Victor (VI) 
s’explique par ~la présence des oligcch&s, soit une 
densité moyenne & 636.5 oligochétes par subshat 
artificiel (annexe 2). De plus, les oligochètes, qui sont de 
petits organismes, dominent à 92 % la densité à cette 
station, expliquant par le fait même la &ible bicmasse. 
A la station V2, les oligachètes ont une densité relative 
de 17% alors que les diptères, les pl~tère.s, les 
bichoptères et les éphéméroptèra ont une densité 
relative mpectiwment de 27%, 24%, 15 % et 14%. 
La richesse taxoncmique~ est significativement plus 
élevée en amont deSai&Victor (test t, P < 0,000 1) 
(staticm V2) *vec une m-e de 21 taxons par 
S&a4 artificiel comparativemmt à9 taxons par 
skstrat artificiel à la station VI. Plusieurs auteurs ont 
observé une simplification de la richesse taxonomique 
sous rinuuenœ dktitités urbaines (Kondratieff et 
Simmons, 1982; Gaie et McJntc& 1986; St-Onge et 
Riclml, 1994); Parmi les variables de la qualité de l’eau 
analysAes, sale la densité de colifwmes tëcaux ditEre 
entre les deux stations. Ainsi, à la station Vl (aval de 
Saint-Victor), on observe 4 700 califnmes fkaux 
(UPC) par KM ml alors qu’à la station v2 la densité 
n’est que de 257 coliformes tkaux (UFC) par 100 ml 
(Sioneau, 1998) conlkmant l’impact du rejet d’eaux 
usées ncm tnitées de Saint-Victor (Simoneau, 1998). 
Plusieurs auteurs ont démontré que les éléments nutritifs 
et la matière organique provenant des activitks urtaks 
produisaient une augmentation de la densité des 
organismes benthiques (Micb 1970; Caims et 
Dickm, 1971; Komlmtieff~et Sinumms, 1982; Ekxton 
et Metcalfe-Smith, 1992). Toutefois, les variables liées à 
la productivité du milieu, soit l’azote et le phosphore, ne 
montrent aucune augmentation ai aval de ce rejet. 

Station Largeur Vitesse du, Turbidité Substrat Hétérogénéité Altitude Pente R&?QUMRnellt 
du courant dominant du substrat’ des 

maaophytes 
W (U.T.N.) Cm) W-0 (W 

VI 30 lente 23 sable/gmvier 1.36 209 0,93 0 
v2 20 modérée 2.8 blocs/galets 1,19 210 0,93 0 

‘Indice de diversité de Shanncm-Wiener 
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En plus de I’effluent non traité de la municipalité de 
Saint-Victor, I’eîlluent de ltiie lainages Victor Itée est 
acheminé dir~temeot à la riviére en amont de la station 
VI. Ihprès des catact~ticns de l’&ent de 
Lainages Victor Itée réalisée en 1987 et 1989. des 
u>ncenhations de chrome, de tic, d’hydrccadwes 
p&dim et de nonylph&tol ont ame autres été 
mesurées à des niveaux pouvant nuire a” milieu. De 
plus, cet efflwnt rejetait 150 kg par jour de M.E.S. 
(matiti en suspension) et la DBO$ était de 170 kg par 
jour. En 1987, cet effluent avait une. toxicité aiguë 
&&e (Simoneau a al., 1998). Ckxasicmnellanent, 
cette entreprise utilii un antimite très toxique pou la 
vie aquatique et excessivement persistant dans 
l’environnetuent. En 1994, l’étude de Benynan et 
Nadeau(l!G98)surlacontami~tim des eaux de la 
rivière clmidière par des métaux et certains substances 
organiques toxiques a révélé la présence de deux 
phtalata, le di-n-butylphtalate et le diéthylphtalate, et 
du phénol en quantité nettement supérieure dam les 
cellules A dialyse de la station aval de Saint-Victor (VI) 
par rapport à celles de la station amont (V3; cette station 
est à 1,7 kilomètres en amont de la station V2). De plus, 
les &chantillons d’eau ont révélé la présence de 

, cumpcees benzenlques a la staticnl VI alors que dans les 
autres stations (rivière Chaudière et bras Saint-Victor) 
ces conpxés n’ont pas été détmtés. Bien que la vitesse 
du courant et le substrat dominant different entre les 
des. stations (VI, V2) (tableau 6) et pcwaient causer, 
canine discuté précaemment, quelquea diff&mes a” 
niveau des communauti, lea importantes différences 
obsenées en temm de densité, de biotnasse et de 
ticbesse taxmomique entre les deux stations seraient 
surtout attrib~bles au rejet ut& non traité de Saint- 
Victor et à l’effluent de Lainage~ Victor ltée 

Indice biologique global 

L’indice biologique global confirme l’impact de l’effluent 
municipal de Saint-Victor et de I’effluent de Iainaga 
Victor ltée sur les communautés de macroinvertébrés à 
la station Vl (figure 13a). Ainsi, à la station V2, I’lBG 
aflïche une valeur de 19, donnant une intégrité du 
milieu excellente, signe &un écaystème aquatique en 
santé. Les deux compcsmter de I’indice motment des 
valeurs très élevées, soit une variété taxonomique 
(nombre total de taxons) de 38 et un groupe fàunistique 
indicateur de 9 (figure 13b), groupe le plus 
pollucsensible représenté par les plécoptères Perl&e, 
Perlcdidac et Taeniopterygidae (figure 14). De plus, le 
nombre de taxons appartenant aux trois’ grouP-zs 
considéés comme les plus sensibles à la pollution 
(@hémérc@ères, plécoptères et trichoptères (EPT)) est 
également h-ès élevé ava: 21 taxons. une seule station 
dans la rivière Chaudière affiche une valeur plus élevée 
avez 22taxms (station26) (figure9a). La chute 

consid&able de 10 unit& de I’lBG à la station Vl *le 
une impci-tante dégradation de r-e aquatique 
âw une intégrité biotique fale. Ce résultat provient 
d~ebaissewmbinéedesdeux composante3derIBG 
(figure 13b). Premièranent, la perte de taxons 
ittdi- les plus sensîîles à la pollution entmûle une 
chute de cinq groupez I?IU&@W imlicateurs. Ainsi, le 
groupe 8unistique indicatew le plus pollwsensible à 
cette statial est quatre, représenté par les bichopt&es 
Leptkdae (figure 14). lxluièm~~t, la variété 
taxcaomique 81 aval de saiot-Victor est deux fois 
moindre que celle trouvée à la station V2 (figure 13b), 
ainsi la disparition de 20 taxons ramène la variété 
taxcmanique à 18 à la station VI. De plus, seulement 
4 taxons du groupe des éphémércptères, plécoptères et 
ttichc@ères (EPT) sont présents à la station Vl 
comparativement a 21 taxons à la station amont (V2). 

DES 18 taxons présents a la station Vl, les oligcchètes, 
les chiiomides et les nématcdes, consid&&s parmi les 
plus tolémnts à la pollution, ont les densités relatives les 
plus élevée$ soit respectivement 92 %, 3 % et 2% 
(figures 14 et 15). Sous I’ifluence des activités 
urbaines, plusieurs études sign&nt une dimiiuticm de 
la richesse taxonomique, la présence de ccnnmunautés 
dominées par deux w !As taxons tels les Oligcchèta et 
une dimibu~tion des groupes éphém&ptèxes, 
précoptères et bichoptères (Kondmtieff et Siions, 
1982; Gaie et Mclnti, 1986; Lenat et Crawford, 
1994; St-Onge et Richard, 1994). Par contre, selon 
Yada et Ftmkin (1995), des baisses aussi marquées 
dimlice biologique, d’indice EPT et d’autra variables, 
sont souvent associées à une pollution de type toxique 
complexe (municipale et industrielle). Il est indéniable à 
la lumière des résultats obtenus, que l’effluent non tité 
de la municipalités’& Saint-Victor et I’eflluent de 
l’établissement industriel Lainages Victor ltée ont un 
impact sur les communautés de mac&w&éb&. 
L’intégrité biotique du milieu excellente à la station 
-ont (V2) n’est plus que &ible à la station aval des 
deux effluents. 

SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Les communautés bentitlqttes ont été échantillatnées à 
30 stations réparties sur un tronçon de 183 kilomètres 
depuis l’embouchure de la rivière Chaud&e jusqu’à 
Lac-Mégantic. Deux ames stations ont été 
échantillonnées sur la rivière Bras Sait-Victcr,~ 
important hibutaire de la riviére chaudiére se déversant 
en amont de la municipalité de Saint-Josephde-Beauce. 
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Figure 13 Variation spatiale (A) de l’indice biologique global et (B) du groupe faunistique 
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GI 
Pwlldae 9 
Pedodidae 9 
Taentopterygidae 9 
Capnitdae a 
Leptophlebïdae 7 
Hydmptiliiae 5 
tieptageniidae 5 
L-2ptCNWid2Z 4 
Hydmpsychidae 3 
Limnephilidae 3 
Ephemereltiiae 3 
Caenidae 2 
Elmidae 2 
Mollwca 2 
Chimnomidae 1 
OIgochaeta 1 

Figure 14 Distribution spatiale des taxons utilis& pour déterminer les groupes faunistiques 
indicateurs (GI) du Bras Saint-Victor, 1994 



PIecaptera Capniidae 
Leuctridae 

P&kt%3 
PerMidae 

Taeniopterygidae 
Trichopten Brachyœntridae 

Hydro~ychllae 
Hydmptiliie 

Lepidostomatbe 
Leptoœddae 

Limnephilidae 
odontoœridae 
Phiyganeidae 

Potycentmpodidae 
Ephemeroptem Baetidae 

CWllidS 
EpWlWid~ 

Ephemerelliiae 
Heptageniidae 

Leptophkbiidaa 
Siphkrwktae 

Hemiptera Codxidae 
cok3optera Dytiscidae 

Elmidae 
Dipera AthNicidm 

ceratopcgonidae 
Chimnomidae 

Empidiiae 
Simulïiae 

Ttpulidae 
Odonata Corduliidae 

iGz!%g% 
Sphaeriidae 

Ancylidae 
Physidaa 

Plaruxbidae 
Hirudinae 

Glossiphoniidae 
Tridadida Planartidae 
OligOCh~~ 
Nematoda 
ttydracartna 
Nemertea 
Hydrozoa 

Figure 15 Distribution spatiale de la densité des taxons utilisés pour hluer la variétk 
taxonomique servant au calcul de FIBG du Bras St-Victor, 1994 



La variation spatiale de la densité et la bicmasse des 
lna~clin~ év&lent de fkçcm similaire dans La 
riviére Chaudiére. Ainsi, la densité des organismes 
benthiques, bien qu’extrêmement tiégulière, montre 
une augmentation de I’amant vers l’aval ces résultats 
seraient principalement le reflet de kmichissement 
progressif en azote et en phosphore par les activités 
agnc&s, urt&es et i&shiek.. La densité moyane 
varie géntiement entie 350 et 1 000 organismes par 
substrat artificiel alors que la biomasse moyenne varie 
gén~ement entre 0,s g et 2 g par subsaat artificiel. De 
fates densités et biomasses de macroimwtébr~ ont été 
~àlastatimll etsaientgrandeulentliiéesà 
kmichissanent du milieu par les efflueats municipaux 
non traités des municipalités de Cluny, d’une partie de 
Saint-Nicolas, d’une partie de Saint-Romuald, d’une 
partie de Saint-Rédemp~ (ruisseau TelTeLwnne) et des 
charges de dix établissunents industxiels. De plus, bois 
taxms parmi les ph>s tolérants a la pollution dominent 
(plus de 90%) cette densité témoignant de rimpact 
négatif de la poUution urbaine, industrielIe et agricole. 
Bien qu’à la station 2 les efkluents municipaux non 
haités de Saint-Rédempteur, possiblement les eaux de la 
litière Bealuimge, important hihutaire à vocation 
agricole, et les charges de cinq établissanats 
imJusaiels (surtout agroalimentaire, hors réseau) 
enrichiit le milieu, la densité et la bicmasse à cette 
station affichent de faibles Valais (350 organismes par 
subshat artificiel, 0,35 g par subshat artificiel). Ces 
résultats seraient principalement dus 6 la proximité du 
rejet municipal de Saint-Rédempteur et aux 
cunposantes toxiques générks par les activités 
urbaines, tidustrieu~ et agricoles de la partie aval de la 
rivière Chaudih. Ici encore, la dominante des taxons 
les plus résistants à la polhltiml conikne l’impact & la 
pollution urbaine, industrielle et agricole. 

La variation de b richesse taxonomique exprimée en 
nombre de taxons par substrat artificiel est relativement 
stable dans la partie amont de la rivière Chaudike, alors 
que dans la partie aval elle dessine un profil en dents de 
scie. La faible valeur observée dans la partie amont de la 
riviêre (statia121) serait grandement attribuable aux 
conditiotls lentiques générh par le barrage sartigan. 
Toutefois, dans la partie aval, les stations 2 et 1 
montrent une fkible richesse taxonomique 
(respectivement 9 et 15 taxons par substrat artificiel), 
probablement à cause de knrichissement organique et 
des composantes toxiques des effluents urbaii et 
industriels~ et possiblement à cause des activités 
agricoles. A ces deux stations, I’envinmnement semble 
grandement dégradé. L’augmentation de la richesse 
tax~cmique 0bserv.k à la station 1 par rapport à la 
station 2 peut être expliquée par l’intluence des eaux du 
aeuve saint-Ialuent. La présence dune barrikre 

naturelle (chute) entre ces deux stations est 
paltialliêrement évidente peur cetîaim taxlms. 

De a3çon gétkwe, lkdiee bidogique global (IEXG) 
basé SUT la variété taxonomique et le gmupe fàunistiqw. 
indicateurmalaeque lYx%~eaquatiquesedégtade 
prcgressiivement de l’amont vus I’aval de la rivière 
Chaudiùe. Cet indice met ainsi en aidence I?mpact da 
activités urbaines, indushiellea et agricoles présentes 
tout au long de la titiére. La partie amont de la liviêre 
chaudière, comprise entre les stations 30 et 22, afliche 
une intégrité biotiqde du milieu jugée de bonne à 
excellente, signe d5m &xystème en santé. Toutes ces 
statims a5chent un groupe f&istique indicateur de 9, 
glmps le plus pouuosens ible représenté par les 
pl&x@ères Palidae, Perlodidae et Taeniop~dae. La 
première kaisse de I’IBG est obsenge en amont du 
barrage sartigau (station 21), sutait à Caux des 
cmditim particuliêres de Ibbitat (milieu lentique), 
mais possiblement aussi a cause d’une pollution toxique. 
Ainsi, à cette station, catains métaux et substances 
toxique8 ont été harvés à des concentrations plus 
éievées qdaux alares stations de la rivière chaudih. La 
deuxiùne baisse de ITBG ré&le une dégradation du 
milieu en aval de Saint-Georges (station 1.9) où 
I’intégrité biciique pa.w de barne à moyenne. A cette 
station, les dau composantes de I’IBG montrent une 
baisse simultanée; toutetii, dest la perte de quatre 
groupes fauniatiques indicateurs qui explique la 
diminutim de I’IBG. cette baisse sa-ait grandement 
athitile à la pollution résiduelle des eaux usées 
municipales et indushielles traitées. Mise à part la 
rL+alpération de l%4%j&me aquatique obswfée aux 
stations 18,4 ei 3,l’int&iti biotique varie de baux à 
mojenne de kai de BeauceviUe (staticm 17) à I’amont 
de Saint~HéIk-d~Breakeyville (station 5). 
L’écœystèmesedégmdeainsipeuàpeu,etce,parla 
perte de deux groupea tàuniiquea indicat~ sensibles 
à la pollution (GI 9 et 8). Bien que la partie aval de la 
rivière chaudi~ (entre SaintGecoges et I’emlYnlchlue) 
présente une forte utilisatica du tmitoire tant au niveau 
agricole et indushiel qu’urbain, l’indice biologique 
global est gélk&ment bon. La domination de8 cultures 
fourragères pourrait contibuer à diminuer certains 
problèmes ~tiom~ementau.x. Ce type de culture réduit 
l’érosion i@ique en dimiiwt le ruissellement de 
surlice. De plus, les cultures de maïs sont peu 
+andues dans le bwsii de la rivière Chaudière, donc 
les prcblèmes Liés à 1Wisation des pesticides w-aient 
limités. Une importante strate xbustive dans la bande 
riveraine panait cstreindre le lessivage des substances 
nutritives. Entre Scott et kmbouchure de la rivière 
Beaulimge, les camctéristiques hydrogmphiques 
(rapides) pourraient également améliorer la santé de 
IVcnsystème aquatique, 



L’lBG chute fortement aux stations 2 et 1 et montre une 
&égrité Bible. Ce& taisse de I’IBG reflète bien 
limpact produit par 1s rejets non traités des 
municipalités de Charny, de Saint-Rédempteur, dkie 
partie de Saint-Rinnuald et de Saint-Nicolas et des 
charges de quin7.e établissanents indushiels (dont cinq 
dans le souîbassi de la rivière Beaulinge) sur les 
macroinv*és et indique à ces endroits une 
illprtmte dégradation de récosystéme. ce résultat 
pmient dbm- taisse combinée de5 dam composantes 
de PlBG. Dime part, la perte de taxons imlicataus 
amène le groupe tkkstique indicateur au niveau 2 
(perte de 7 groupes) et, bautre part, la perte de 19 
taxons raméne la tiété taxonomique à 24. En plus de 
la perte de nombreux taxcm, les organismes les plus 
tol~ts à la pduticm tels les oligach~, les triclades 
et les iscpck Asellidae montrent des densités relatives 
généralmat plus ékwées.. Aux stations 2 et 1, l’indice 
EFT affiche les plw faibles valeurs de la rivière 
Chaudière, signe d’une dégmdation du milieu. Les 
variables ph@uchiiques ccn6rment la mauvaise 
qualité de kau à ces dax stations, surtat pour les 
coliikmes t&aux, l’azote total et le phosphore total. 

comme bilan &bal, ritégité biotique des 
182,5 ldlan~ étudiés de la rivière Chaudière est 
excellente su- 52 kilométres (28 %), bonne sur 
104kilomètres (57 %). moyenne sur 2Okilom&es 
(11%) et tàible sur 6,5 kilcmètres (4 %). 

Dans la riviàe Bras Saint-Victor, important hibutake 
de la rivière chaudière, les caractéfistiques des 
commxmautés benthiques ont été utilii afin G&aluer 
l’impact & la municipalité de Saint-Victor et d’un 
étabksement industriel de textile, Lainages Victor Itée. 
L’indice biologique global contïmw l’impact négatif des 
effluents municipaux (Saint-Victor) et industriel 
(Lainages Victor ltée) sur les communautés de 
macroinveltébrés à la station Vl. 

À la station V2 (amont), l’lBG affiche une valeur de 19, 
donnant une intégrité du milieu excellente, signe d’un 
écosystéme aquatique en santé. De plus, I’indice EPT est 
égalment tris élevé avec 21 taxons. La chute 
considérable de 10 unités de l’5G à la station VI révkle 
une impwtante dégmdaticm de FécosqstRne aquatique 
avec une intéprité biotique tàible. La perte des taxons 
indicateurs les plus sensibles à la pollution entmîne une 
chute de cinq groupes lkmistiques indicateurs. De plus, 
la variété taxonomique en awl de Saint-Victor est deux 
fois moindre que celle mxrf&e à la station v2. 
Seulement quatre taxas du groupe dg éph&n.kptères, 
des plécaptèra et des hichoptères (EF’T) sont présen& à 
la station Vl comparativement à 21 taxons à la station 
amont (V2). Cette xkur de l’indice EPT à la station VI 
est comparable à celles trouvées dans la rivière 

Chaudière aux stations 2 eI 1, cù le milieu est fortement 
dégradé. Les oligoch&es, les chironomida et les 
nématode.s, c4msid&&s annme les plus tolérants à ~la 
pollution, ont les densités relatiws les plus élevées et 
rqrésentmt reqectivemmt~92%, 3% et 2% de la 
densité. La densité d’organismes bentbiqws par substrat 
artificiel plu élevée à la statica VI qu’i la station V2, 
en grande partie expliquée par le nombre d’oligcchètes, 
témoigne de I’impacI #une pollution urbaine qui est 
cmlïmk par la densité & coliformes fécaux (WC) à 
cette station. Ainsi, à la lumihe des rénrltats obtenus au 
niveau de la densité, la biomasse, la richesse 
taxcmomique et surtout lTBG, I’efflllent non haité de ra 
municipalité de Saint-Victor et kffluent de I’industrie 
Lainages Victor ltée ont un impact négatif sur la 
canmunauté&macroitt~élués. 

Les l-ésultats de cette étude nmlment clairement que la 
dégradation du milieu augmente lorsque l’utilisation du 
tenitoire se bit plus intensive. Toutefois, la mise en 
exploitation des stations d@uation de : 

l Scott et de Chamy (conjoint avec Saint-Nicolas et 
Saint-Rkdempteur) depuis la lin de 1997 su la 
rivière chaudiére, 

. de celle pr&!w pour Saint-Lambat-dsIauz.on à la 
th de 1998 sur la rivi&e Chaudière, 

l et de celle pr&ue pour Saint-Victor et Lainages 
Victor ltée dans le Bras Saint-Victor à la tïn de 
1998, 

dc%mient améliorer lmégité bictique des 
communautés benthiques des rivières Chaudière et 
Bras Saint-Victor. De plus, depuis 1995, la municipalité 
de Saint-Romuald possède une station d’épuration qui 
rejette ses eaux traitées dans le tleuve saint-Laurent et 
ne compte qu’un seul émissaire de débwdmnent dans la 
rivière Chaudiére. la régénération biologique de la 
rivière Chaudière dépend également d’une surveillance 
adéquate de lkntreposage et de I’épmdage de fumiers 
produits et de l’utilisation des engrais et pesticidea 
surtout aux abords de la riviére Beaurivage oil les 
activités agricoles sont importanti. 

ce lappat s’inscrit &&Imxlt dans le suivi du plan 
d’action québécois sur la diversité biologique du MEF 
(MEF, 1997b). La dom&s sur les communautés 
bathiques, réparties sur près de 183km de ritiàe 
serviront de base pour évaluer tdtéri-eut le degré 
de régénération biologique de ce cours d’eau, à la suite 
des interventions de dépollution tant au niveau urbain et 
industriel qu’a@ole. 
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Annexe 1 Localisation des stations et dates d’échantillonnage, rivière Chaud&e 1994 

StatiOll 

Échantillonnage organismes batbiques 
cQordonn& M de carte Distance de Date de pose Date de relev& Immersion Rive 

UTM UTh4 l’embouchure des substrats des substrats (semaines) 
est nord km 

1994-07-17 1994-09-l 6 

8 335050 5155800 21 UIl 33 5 1994-07-20 1994-09-19 8 Dmite 

10 341200 5149900 21 U6 44.4 1994-07-20 1994-09-20 8 Droite 

12 350200 5138350 21 u7 59.9 1994X37-20 1994-09-20 8 Gauche 

20 372150 5106Ow 21 u2 104.8 1994-07-22 1994-09-22 8 Droite 



Annexe 2 Densité des différa& taxons prélevés sur les subshats artificiels et sur le substrat naturel (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor 

TAXONS / SUBSTRAT I 2 3 4 5 6 7 

EPHEMEROPTERA 
~; ~. <vBaeti&dae 

Baetidae 
Caenidae 

Ephemeridae 
Ephemerellidae 

Heptageniidae 
Lcptophlebiidae 

Siphlonuridae 
;~~~ 1, ~’ ~~~k+jti~a~ 

Potamanthidae 
TRICHOPTERA 

Brachycentidae 
Glossosomatidae 
Helicopsychidae 
Hydmpsychidae 

Hydroptilidae 
Lepidostomatidae 

Leptocelidae 
Limnephilidae 
odontocelidae 

PhiIopOtamidae 
Phryganeidae 

Polycentmpcdidae 
Psychomyiidae 

Rbyacophilidae 
PLECOPTERA 

Capniidae 
Chloroperlidae 

Leuctridae 
Perlidae 

Perlcdidae 
PteKmnrcyidne 

Taeniopterygidae 
DIFTERA 

Athericidae 
Ceratopogonidae 

Çhironomidae 
Empididae 

Psychcdidae 
Sciomyzidae 

Simuliidae 
Tabanidae 
Tipulidae 

Muxidse 
COLEOPTEFU 

Elmidae 
Dytiscidae 
Gyxinidae 

Halipiidae 
Hydrophilidae 
Psepheoidae 

0,20 

0.20 
0.20 

0.40 

0.80 
47,b0 

3.80 

(21) 

(1) 

0.13 

0.13 

1m (5) 
4,OO 
WJ 
3.40 

3440 (13) 
3.20 

4.20 (1) 

O,l3 
O,I3 

0,20 0.63 
48.60 (4)~ 234,25 (1) 
I5.20 40.25 
II.40 (1) 0.25 
3,20 2.50 

020 (1) 
2.80 
l,80 (1) 

0,13 

os0 
29,63 

30,so 
0,13 

0,40 (ii 

0,20 

0.20 

580,80 (9) 
2.20 

0,so 1,80 

2,13 15.80 (11) 
(2) 
(5) 

0.13 
0.25 

0,38 
0.50 
0.88 
0,38 
8.50 

56,13 (19) 
0.13 

5,‘3 (8) 
9,80 (2) 
3,20 

90.40 (6) 

8.20 (2) 
1.80 

2.80 
(2) 

10,88 (1) 
72,88 

19,20 (3) 

1,25 

0,13 

442,25 (2) 315,bO (31) 
0,50 0,80 

2,00 
(1) 

(1) 
(1) 

1 

0.13 

0,88 
0,25 
0,50 

57,25 
1.50 (1) 

O,l3 

6.60 (7) 
0.60 
1.40 

50.60 (1) 
2.00 

1,oQ 

0.13 
0,13 

1.38 

.- 
0,40 
6,60 
l,W 
0,20 
1,60 

0.38 (1) 
0.63 
0.38 

2.80 
0.20 

O,l3 WJ 
105.13 (27) 242.00 (22) 
O,l3 0,20 

1.60 

2.50 3.60 (1) 
0,13 (6) (2) 

0,25 (1) 



.4mexe 2 Densité des différents taxons prélevés SUI les substrats artificiels et sur le substrat naturel (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor 

TAXONS /SUBSTRAT 1 2 3 4 5 6 7 

ODGNATA 
Aeshnidae 

Corduliidae 
Gomphidae 
Libellulidae 

Macromiid~~ 
Coenagrionidae 

HEMIF’TERA 
Cmixidae 
GtidX 

Mesoveliidae 
Nepidae 
Veliidae 

LEPIDGPTERA 
HYMENOPTERA 
MEGALOPTERA 

Sialidae 
:~ Conydalidre 

CRUSTACEA 
AMPHIPODA 

Gammaridae 
Talitridae 

CLAmERA 
DECAPGDA 

Cambaridae 
ISOPODA 

Asellidae 
HYDRACARlNA 
PELECYPGDA 

Sphaaiidae 
Unionidae 

GASTROPGDA 
Ancylidae 

Lymnaeidae 
Planorbidae 

Physidae 
Bithyniidae 

Hydmbiidae 
HIRUDME4 

Erpehdellidae 
Glossiphoniidae 

Hirudinidae 
OLIGOCHAETA 
NEMATODA 
NEMERTEA 
TRlCLADIDA 
HYDROZOA 
BRYOZOA 

0,60 

P 

454.20 
I ,oo 

2,SO 

0,40 
6.60 

S,60 
16,40 
SO,60 

LW 

(1) - 

0.13 

P 

(31) 46,63 
(2) u43 

0,2s 

(1) 0,25 

0.25 

0,13 
(3) 

1142.20 (85) 126,75 
22.40 (1) 109,25 

0.13 
557,oO O,l3 
31,60 (1) - 

0,20 

P 

0.60 
1.80 

1.20 

8,80 

0,40 

(1) 

(1) 

(4) 
(1) 

(32) 

(1) 

(1) 

(1) 

121,20 (7) 409,63 (7) 653.20 (7) 160,7S 
7,60 2.75 103’3 (1) 7.88 
4,20 I,20 O,l3 
18.60 5,75 (13) 2,20 (1) 23.13 
17.60 53.00 7,20 1.00 

P P P P 

P 

1.25 

~- 
8,l3 

0,40 

(6) 1 
(3) - 
(1) - 

P 

(18) - 
(1) - 

1.40 

0.20 
2.60 

(5) : 

(1) 

(31) 
(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 14,40 (17) 

(3) om (1) 
0,20 

1,fJo (6) 

0,25 
0,25 (2) 

(2) 
(1) 

P (291 

0,88 
0,13 

(1) 

0,13 
1 ,50 

0) 

0,38 
0.13 

4.63 

(5) 
(18) 

(34) 

0.38 

(22) 

(10) 

0.80 (27) 

P (1) 

0.20 
O,?O 

0.80 
0.60 

(1) 

l,SO (‘3 

(3) 

610.00 
7,40 
0,40. 

27,SO 
2,a 

P 

(10) 
(1) 

(6) 

variéte taxonomique 22 24 43 37 31 35 32 

Densité nwymne 2347 350 920 1358 1161 374 977 

Biomase (9) moyenne 5,19 0,35 1.27 2,38 I ,07 0.89 0,73 
Nombre de S”~hats 5 8 8 8 5 8 5 

Taxons non ulilisés 0 In d&vminotion de la variéré mwnomique 

Dimtion ds écosystkm=x quatiqus 
Ministère de I’E”“’ -ta de la Faune 



_ Annexe2 Densité des différents taxons pr&vés sur les substrats artificiels et sur le substrat nahuel (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS I SUBSTRAT 8 9 10 II 12 13 14 

EPHEMEROPTERA 
~~~ ~! ~~ Bbiiddne 

Baetidae 
Caenidae 

Ephemeridae 
Ephemerellidae 

Heptageniidae 
Leptophlebiidae 

Siphionuridae 
y.~ ~Tricorytbidm 

Potamanthidae 
TRICHOPTERA 

Brachycentidae 
Glossosomatidae 
Helicopsychidae 
Hydropsychidae 

Hydroptilidae 
Lepidostomatidae 

Lepkxelidae 
Limnephilidae 
Odontoceridae 

Philtipotamidae 
Piwyganeidae 

Polycentmpodidae 
Psychomyiidae 

Rbyacophilidae 
PLECOPTERA 

Capniidae 
Chloroperlidae 

Leuchidae 
Perlidae 

Perlodidae 
PterOlWCyibe 

Taenioptnygidae 
: DIPTERA 

Athericidae 
Ceratopogonidae 

Chironomidae 
Empididae 

Psychodidae 
Sciomyzidae 

Simuliidae 
Tabanidae 
Tipulidae 

Muscidae 
COLEOPTERA 

Elmidae 
Dytiscidae 
Gfinidae 
Haliplidae 

Hydrophil&e 
Psephenidse 

0,13 

1.75 (3) 
12,75 (1) 
0,38 
lO,63 (1) 

192.38 (50) 
0,25 

0.25 

0,33 

(6) 
0.83 
0.33 (1) 
0,17 

25.83 
LW 

0,17 

0,13 

5.13 (1) 
3.63 
5,88 (6) 
3.38 

126,OO (6) 
2,25 (1) 

0,so 

4,14 (4) 
0,t4 (1) 
6,57 (1) 
1,14 

54,14 (3) 
32,oO (6) 

0.57 

0.63 

0.13 

1.63 
2,63 

0,63 

0.38 
111.88 (15) 
6,88 (2) 

1,SO (3 
(2) 

0.17 

0,33 
0,17 
12.33 
1,50 

192.38 (3) 
3.38 

8,38 
(1) 

1,ofJ (2) 

0.14 
3,29 

0,13 
4,50 

(1) 
O,l3 
0.38 

W’ 0.14 
0.43 

0,13 0,13 0.14 0,13 

0.13 
242.63 (69) 

0.63 

I ,67 
151.50 (25) 

Il,25 2,71 
314,8X (24) 239.14 (53) 

0,75 0,14 

2.13 
56.75 

0,13 

2,63 (2) 

0.13 (4) 
(7) 

0,13 (3) 

(1) 
0,17 

19,33 (2) 
(1) 

0,17 
3-00 (2) 

WI 

0,63 

6.88 6,43 27,25 

0.13 
Curculionidae 0.38 

(5’3) 

(2) 

(1) 

0,17 
(2) 

0,67 (1) 

0.33 
0.17 
13,so 
3,so (1) 

0.17 

0,17 

42.17 (10) 

0,17 

0.50 
94.83 (52) 

33.83 (1) 

1,17 

0.13 

0.63 (2) 

0,88 (1) 
0.88 

35.88 (3) 
0,63 (0 

0,25 

0.38 
1.00 
0,75 
0,13 
I,50 

0.50 
0.13 

0.25 

0,13 

0.13 (2) 
l19,SO (7) 
0.13 

0,3x (1) 

3,88 (9) 
(2) 

0,13 
0.13 



Annexe 2 Densité des différents taxons prélevés su les substrats artitjciels et sur le substrat naturel (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS / SUBSTRAT 8 9 10 II 12 13 14 

(1) 0,17 

(1) - 
0,13 

0,25 1,17 (28) 0,13 (25) 0,43 (6) 0.13 (20) 0,33 (6) 0.63 (10) 

(1) - 

0.13 0.17 0.63 (2) - (1) 0,63 
0,13 

P P (1) p P P P (3) 

0.13 (1) 

0,13 

0,13 (1) 
4,25 

(1) 
OA3 cl.3 

(2) 

2,75 (4) 

(5) 

89,75 (15) 
2.63 (1) 
0,38 
0.13 (1) 
1,75 

P 

0,17 
0,33 
9,17 (10) 

4,83 
Il,83 

(4) 
6,50 (1) 
1,83 c-9 

0.83 (1) 

1,oQ (1) 
1,67 

0,50 0.86 0,50 

(10) I>@l (9) 
- 

OJO 
0.17 

0.13 

0,38 
Il,13 

0,13 (1) 
0.13 

(9) 3.13 (3) (32) 15.50 

10,75 0,57 

3,38 (8) 1fJ’J (5) 
3,88 (4) 2,57 (1) 

0,13 
6,63 
1PJ 

0,33 
0,17 

(3) 4,67 
1,83 

0,38 

(1) 69,0'3 (7) 

WV 5.25 (24) 
(7) 2.13 (6) 

0,88 2,25 (10) 

I ,50 

281,33 (19) 
2.33 

3.17 
14,so (1) 

198,63 (5) 138,86 (19) 
18,257 7,57 
0,38 1,43 
7,2% 2,71 
70,88 27,29 

P P 

4600 (87) 6433 
4,lS 1,33 
0,13 0,17 

94,ca 30,83 
135,88 llO,c4 

0,75 
0,38 
0.13 

(W 6463 (6) 
1.63 
1.50 

(1) 6.88 
21.13 

P 

ODONATA 
Aeshnidae 

Corduliidae 
Gomphidae 
Libellulidae 

: Macmmiidse 
CoenagriOIlidae 

HEMIPTERA 
Corixidae 

cienidae 
Mesoveliidae 

Nepidae 
Veliidae 

LEPIDOPTERA 
HYMENOPTERA 
MEGALOPTERA 

Sialidae 
~CorydaIidse 

CRUSTACEA 
AMPHIPODA 

Gammaridae 
Talitrldae 

CLADOCERA 
DECAPODA 

Cambaridae 
ISOPODA 

ASdlidX 
HYDRACARINA 
PELECYPODA 

Sphaaiidae 
Unionidae 

GASTROPODA 
Ancylidae 

Lymflaeidae 
Planorbidae 

Physidae 
Bithyniidae 

Hydrohiidae 
HIRUDINEA 

Erpobdellidae 
Glossiphoniidae 

Himdinidae 
OLIGOCHAETA 
NEMATODA 
NEMERTEA 
TRICLADIDA 
HYDROZOA 
BRYOZOA 

"ale+ taxonomiq"e 40 36 34 30 25 26 38 

Demilé moyenne 689 560 1311 538 818 422 344 

Bioma5se my.sme(g) 2.29 0.39 24 0,88 1,17 1,26 1,12 
Nombre de SUbstraB 8 6 8 7 8 6 8 



Annexe 2 Densité des différents taxons prélevés sur les substrats artificiels et sur le substmt nahue (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS / SUBSTRAT 15: 16 17 18 19 20 21 

EPHEMEROPTERA _~ 
al+scktae 

Baetidae 
Caenidae 

Ephemeridae 
Ephemerellidae 
Heptageniidae 

Lcptophlebiidae 
Siphlonuridae 

1:~ ~:;~Trifo@hldre 
Potamanthidae 

TRKHOPTERA 
Bmchycenbidae 

Glossosomatidae 
Helicopsychidae 
Hydropsychidae 

Hydmptilidae 
Lepidostomatidae 

LeptOCelidae 
Limnephilidae 
odontoceridae 

Philopotamidae 
Phryganeidae 

Polycenhopodidae 
Psychcmyiidae 
Rhyacophilidae 

PLECOPTERA 
Capniidae 

Chloropalidae 
LeUCtlidX 

Perlidae 
Perlodidae 

Pteroaarcytdre 
Taenioptezygidae 

DIPTERA 
Atheticidae 

Ceratopogonidae 
Chinmomidae 

Empididae 
Psychodidae 
Sciomyzidae 

Simuliidae 
Tabanidae 
Tipulidae 
Moscidae 

COLEOPTERA 
Elmidae 

Dytiscidae 
Gyrinidae 
Haliplidae 

Hydmphilidae 
Psepbenidae 

65 

3 
7 

136 
17 

0.13 
0,13 

0,13 
4,75 
0,25 

(1) 

(1) 

(5) 
(1) 

0) 

(4) 
(2) 

(5) 

(1) 
(43) 

(II) 
(4) 

(2) 
(4) 

2.57 
914 
0.86 
0.43 
40.43 

(2) 601 (27) 
0,so 

(2) 0.88 
8.00 

(4) 57.88 (13) 
2.88 (2) 

0,14 
5,71 
0.29 

0.29 

0,29 

O,L4 
0,14 
0,71 
w 
229 
9.43 

2,13 (1) 
(1) - 

2 

2 
7 
3 
12 
6 

0.13 

0,13 
(1) 1,25 (16) 

0;13 (1) 61,88 (1) 
0.13~ 2.25 
2.38 2325 

0.38 

(5) 

5.38 2,50 

0.14 

0,86 

2,86 (1) 

4 

8 
816 

10 

115 

5 

0,13 0,13 

0,13 
0,50 1.88 

397.50 (12) 504.75 (23) 
0,13 

1.14 

5,29 

os29 
57,86 

1,29 

4,43 

0.50 (2) 0.29 0,38 

0,14 
76,oO (40) 

0.14 

0.13 (1) 0.50 

5,@3 12.88 (6) 
0.13 

Curculionidae - 

0,14 (3) 
(3) 

(4) 
2.25 0,50 
O,l3 (1) 

0,14 

0.75 
025 
0.63 
1,38 
4,so (8) 
0,25 (1) 

(1) 

0,13 
6.13 

2.50 0) 

0,13 

(2) 
0,38 

146.88 (46) 

0.13 

0.88 
0,75 

(1) 
0.38 
1,50 

os0 
74.63 (13) 



Annexe 2 Densité des différents taxons prélevés SUI les substrats artificiels et sur le substrat naturel (entre parentfièses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

~AYONS / SUBSTRAT 15’ 16 17 18 19 20 21 
- 

0.13 oDONATA 
Aeshnidae 

Cordidiidae 
Gomphidae 
Libellulidae 

~;~.~ Ma&&tdae 
Gxnqiionidae 

HEMIPTERA 
Gxixidae 
Gerridae 

Mesoveiiidae 
Nepidae 
Veliidae 

LEPIWPTERA 
HYMENOPTERA 
MEGALOPTERA 

Sialidae 
~ ~~C&ydaltdae 

CkJSTAbEA 
AMPHIPODA 

Gammaridae 
~‘~~ ~~ Tsditrtdae 

CLADOCERA 
DECAPODA 

Cambaridae 
ISOPODA 

Asellidae 
HYDRACARINA 
PELECYPODA 

Sphaeriidae 
Unionidae 

GASTROPODA 
Ancylidae 

Lymnaeidae 
Planorbidae 

Physidae 
Bithyniidae 

Hydrobiidae 
HlRUDtNEA 

Erpobdellidae 
Glossiphoniidae 

Himdinidae 
OLIGOCHAETA 
NEMATODA 
NEMERTEA 
TRlCLADIDA 
HY DROZOA 
BRYOZQA 

(1) 

(2) 

0,13 

146 1.75 (10) (1) a,25 (II) (8) 

0,25 (1) 
54 P (1) P P (9) P (17) P P 

(1) 
7 0.50 0,63 (2) 0.7 1 (4) os0 (3) 

0.13 (1) 0,14 
10 1,75 (6) 0.14 (4) 3.00 0.29 (2) 

(1) 
2 0,63 (1) I<l4 0,63 

24 0,25 (1) 9,71 6.25 15.00 (1) 
10 0,14 a,25 (1) 
8 0,38 (9 21,86 (3) SI,88 (3) 3,71 65) 

33 0,25 (7) 3,43 (7) 29,38 (5) 0.86 

1,25 

0.13 

14 12,13 (7) 5.57 6,25 (4) 24,43 (14) 0,13 

3 0.75 (3) (2) 
2 (1) 1m (1) (4) (4) 

599 lO2,38 (14) 25,43 709,75 (10) 185.71 (8) 476,2S (19) 
IPJ 9.71 45,75 1,oo 5.38 

5 0,13 0.38 
35 39.88 (9) 0.57 I ,75 37.43 (10) os0 
4 23.75 4,29 18,38 13.86 1,63 

P P 

Yariétè tammniq”e 31 33 30 43 28 30 23 

172.50 (9) 
12.25 
3,50 
0,13 
1,63 

P 

Densité moyenne 604 207 1606 374 684 290 

Bbmaw moyme (g) 0,48 0,82 x04 0,75 0,33 0.16 

Nombre de substrats 8 7 8 .7 8 8 
* Qualitatif 
Tarons non utilisés 0 la dérermination de la variété raronomique 



Annexe 2 Densité des différents taxons prékvés sur les substrats artificiels et SUI le substrat naturel (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS I SUBSTRAT 22 23 24 25 26 27 28 

EPHEMEROPTERA 
-“:;:,.;;~ : ~&&ki&& 

Baetidae 
Caenidae 

Ephemaidae 
Ephemerellidae 
Heptageniidae 

Ixptophlehiidae 
Siphlonuridae 

:~~ ~~. T&orytbidae 
Potamantbidae 

TRlCHOPTERA 
Brachycentidae 

Glossosomatidae 
Helicopsychidae 
Hydrcpsychidae 

Hydroptilidae 
Lqidostomatidae 

Lep&?Iidae 
Limnephilidae 
Odontoceridae 

Philopotamidae 
Phryganeidae 

Polyœntmpodidae 
Psychomyiidae 
Rhyacophilidae 

PLECOPTERA 
Capniidae 

Chloroperlidae 
LW%idae 

Perlidae 
Pcrlodidae 

Pteronarqidae 
Taenioptaygidae 

DIPI’ERA 
Athericidae 

Cemtopogonidae 
Chironomidae 

Empididae 
Psychodidae 
Sciomyzidae 

Simuliidae 
Tabanidae 
Tipulidae 
Muscidne 

COLEOPTERA 
Elmidae 

Dytiscidae 
Gyrinidae 
Haliplidae 

Hydmphilidae 
Psephenidne 

0,14 (1) 

0,13 0,43 

(1) _ 
3,25 (1) 30,OO (14) 
24,75 (4) SS,71 (8) 
l,l3 (2) 1.71 (7) 

O,l3 (4) 
0,14 
0,14 
0,43 

(1) 
Il,75 (14) 85,14 (6) 
0,63 (2) 6.71 (1) 
0.13 l,71 
0.25 0.57 

0,13 

0,38 0,14 
0,43 (1) 
0.14 (1) 
0,14 
4,86 

(1) 

- 3.63 (1) 1.71 (3) 
0.86 
0.14 

4.00 (1) 12,71 (3) 

- (1) 2,29 (1) 

55.88 (27) 159.86 (7) 
0,88 2,7 I 

0.75 3,7l (6) 

1.00 

O,l4 

(2) 

(1) 0,25 1.25 

18,50 (4) 
WXJ (18) 
4.38 (15) 

12,25 (31) 131,63 
31,88 (38) 54.50 
1.13 (17) WJ 

(4) 
0.25 

_ 
22.75 (1) 
15.75 
1,75 

0.13 

0.13 
14.75 (7) 
10.88 (1) 
0,38 
1.13 
0.63 
0.13 

913 
1.13 

178.38 
12.63 
3,63 
7m 
O,l3 

l,38 

0,50 
0,13 

0,25 
0,38 

0.13 
0.50 

0,50 
0,so 

0,25 
0,38 
0,25 
0.13 
11.88 

2,50 
0.25 

l9,SO 

5.75 (6) 3.50 

14,13 (6) 

0,75 
0,50 
40,13 

O,l3 
0.38 

206,75 (41) 71,38 (10) 192,75 
0.63 l,l3 2.00 

4,75 

(2) 

0,13 

0,13 

2.13 1.13 (2) 

l,oo (5) 0,50 

0,25 

(1) 

0.14 
0.14 
5.29 
25,29 
7,29 

(32) 
(8) 

(10) 

0.38 
9.13 
16,13 
2.75 

0,14 
0.14 

(3) 
(1) 0.13 

3,7l 
0.57 
14.71 
3,86 
WJ 
2,14 

6) 

(1) 

8,13 
7.25 
2.50 
0.25 
9.00 

(1) 

0,29 

0.14 

2.38 
03 

0.13 
2,~ 

(1) 

2,14 (‘4 6.00 

19.13 

(13) 81.63 
3,13 

(2) 

(2) 

0,88 

7,57 0,88 

1.71 (1) O,l3 

VO) 
(35) 
(19) 

(4) 

(8) 

(4) 

(3) 

(Il) 

(9) 

(1) 

(4) 

v-2) 

(2) 

(2) 
(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(l-7) 

(5) 

(1) 

(1) 

(1) 



Annexe 2 Densité des différents taxons prélevés sur les substrats artificiels et sur le subshat naturel (entre parenthèses) 
des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS I SUBSTRAT 22 23 24 25 26 27 28 

ODGNATA 
Aeshnidae 

Corduliidae 
Gomphidae 

Libellulidae 
,~~-‘,~1’~~~,,~~~~~~~~ 

coenaglionidae 
HEMIPTER.4 

Corixidae 
Gtidae 

Mesoveliidae 
Nepidae 
Veliidae 

LEPIDOPTERA 
HYMENOPTERA 
MEGALOPTERA 

Sialidae 
,‘~” ~: y:-; &~qyLiali~.e 

CRUSTACEA 
AMPHIPGDA 

Gammaridae 
~::_:::,:;~:~~~T.Utridse 

CLADCaP.A 
DECAPODA 

Cambaridae 
ISOPODA 

Asellidae 
HYDRACARINA 
PELECYPODA 

Sphaaiidae 
Unionidae 

GASTROPODA 
Ancylidae 

Lymnaeidae 
Planorbidae 

Physidae 
Bithyniidae 

Hydrobiidae 
HIRUDMEA 

Erpobdellidae 
Glossiphoniidae 

Hirudinidae 
OLIGOCHAIXA 
NEMATODA 
NEMERTEA 
TRICLADIDA 
HYDROZOA 

0,2s 

2,~ 

0,25 

0,25 

17.13 
0,63 
I ,63 

(2) (3) 0.25 (6) - (1) 

(1) 

P P 

(4) 

(1) 

(5) 

5.14 (5) 0.38 
0.13 

0,88 (2) 

2.71 

o,s7 

24.25 (1) 2.13 

9.25 OJ3 

0,14 
0,13 
2,75 

0.13 

27,57 
0,7 I 
0.14 

, (1) 530.25 
15.25 
2,50 

(II) 110.38 
5.88 
0,25 

(16) 

(1) - 

_ 

P P 

os0 

0.25 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(3) 

(1) 

4,OO (3) 0.25 

1,71 3.88 

0,57 
0,57 

2,13 

0,57 

0,71 
0,43 

0,75 

(1) 1 
0,13 

82,25 
1.25 

(14) 12413 (II) 
lO.Oil 

0,43 16.50 0.38 

64,71 
9JJO 
14,29 
~0.14 
0,71 

P 

0,;3 
0.13 
0,13 

P BRYOZOA P 

variété tammnkpe 27 34 30 32 38 37 31 

hité moyenne 131 410 945 290 735 209 310 

Bimme (9) myme 0.52 0.59 1,33 0,67 1,88 0.65 0.85 
Nombre de substratî 8 7 8 8 8 7 8 



Annexe2 Densité des différents taxons prélevés sur lea substrats artificiels et SUI le substrat 
naturel (entre parenthèses) des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS /SUBSTRAT 29 30 308 VI v2 

EPHEMEROPTERA 
‘Y: ~4&tiscid~, 

Baetidae 
Caenidae 

Ephemeridae 
Ephemerellidae 

Heptageniidae 
Leptophlebiidae 

Siphlonuridae 
i,:, ~,.,~ :, i ~ticntythldae 

Potamanthidae 
TRICHOPTERA 

Brachycentridae 
Glososomatidae 
Helicopsychidae 
Hydmpsychidae 

Hydroptilidae 
Lepidostomatidae 

Leptocelidae 
Limnephilidae 
odontaceridae 

Philopotamidae 
Pbryganeidae 

Polycentmpodidae 
Psychomyiidae 

Rhyacqhilidae 
PLECOPTEXA 

Capniidae 
Cblomperlidae 

Leuctridae 
Perlidae 

P~lOdidae 
~’ :PteronaKyidae 

Taenioptaygidae 
DIFl-!%A 

Atbericidae 
Ctxatopogonidae 

Cbironomidae 
Empididae 

Psychodidae 
Sciomyzidae 

Simuliidae 
Tabanidae 
Tipulidae 

Muscidae 
COLEOPTERA 

Elmidae 
Dytiscidae 
Gyrinidae 
Haliplidae 

Hydmphilidae 
Psepheoidae 

0.25 

0;2s 

0.63 

0.13 

0.13 

0.38 
23.63 

0,13 
2,13 

0.67 (3) 
(1) 

wo 
5.33 

(1) 
16.50 (9) 
14.83 (3) 
5.17 (41) 
0.33 
WJ 

0,17 
0,17 

41.33 (3) 
1.33 
0.33 
4.83 
2,33 (32) 

(1) 

0,17 
0.17 

(2) 
74.50 (1) 

0.17 
4.33 (3) 
0.50 
0,17 
1.83 (31) 

0,17 (1) 

(2) X2,33 (10) 
0.33 

0,17 

6.83 (4) 

8.17 
0.17 (5) 

0.50 0.43 

96,71 
60.71 
1.14 

35.88 
3,38 

(23) 65,33 (26) 
(25) 
(4) 

(4) 4,83 
0,17 

0.29 0.25 
0,14 
0,14 

21.71 
1,oo 
0.86 
0.43 
0.29 

0.63 
0.63 

34.88 
104,88 
qso 
2.38 
0,25 

(3) 9.61 
3167 

(12) 

(2) 

(4) 

(2) 

0,17 
0,50 

0,63 (1) - 

37,88 (6) 21.33 
0,13 0.17 
0,50 0.33 

7.29 

1,m 
0.29 
0,29 0.17 

0,14 
0,86 

0,13 (1) 

(2) 

(19) 

1.50 025 

(3) 0.50 

0,33 

2,86 2.38 

1.14 

4457 
2.00 

0,38 

167.25 (21) 27.50 
6,63 6.33 

OJ7 

3,86 (1) 8,SO 2.67 

0.13 
0,33 

(1) 



Annexe 2 Densité des différents taxons prélevés sur les substrats artificiels et sur le substrat 
naturel (entre parenthèses) des rivières Chaudière et Bras Saint-Victor (suite) 

TAXONS /SUBSTRAT 29 30 308 VI v2 

ODONATA 
Aeshnidae 

Corduliidae 
Gomphidae 

Libellulidae 
.~:rF’ f~,~~“Ma&mira* 

Cwnagrionidae 
HEMIPTERA 

Corixidae 
Gerridae 

Mesoveliidae 
Nepidae 
Veliidae 

LEPIDOPTERA 
HYMENOPTERA 
MEGALOPTERA 

Sialidae 
~-1: ;, -Corydalidae 

CRUSTACEA 
AMPHIPODA 

Gammaridae 
~Tatitridae 

CL.kCEkA 
DECAPODA 

Cambaridae 
ISOPODA 

Asellidae 
HYDRACARINA 
PELECYPODA 

Sphaeriidae 
Unionidae 

GASTROPODA 
Ancylidae 

Lymnaeidae 
Planorbidae 

Physidae 
Bithyniidae 

Hydrobiidae 
HIRUDINEA 

Erpabdellidae 
Glossiphoniidae 

Hirudinidae 
OLIGOCHAETA 
NEMATODA 
NEMERTEA 
TRICLADIDA 
HYDROZOA 
BRYOZOA 

variéte taxommiq”e 

Dasité moyenne 

Biamasse (9) moyenne 

a,14 
P 

a,14 

0,14 

95.14 
2.29 
0,57 
0,86 
7,43 

33 

355 

1.51 

(1) 

(2) 

(2) 

(2) 

(32) 
(1) 

0,13 (1) 

(1) 

OJ3 (1) 

P 

(3) 

1.88 (1) 

3.63 

879,oo (3) 
20,oo 
44.75 
22,cil 
30,M) 

P 

35 

1410 

1.26 

P 

a,50 
0,33 0.75 

0.13 

0,17 2.13 

0,so 
0.13 

5,50 
0,25 

358.83 
4,33 
17.83 
Il,50 
4,83 

636,50 (26) 57.17 
16.25 
5,50 1.33 
I ,25 1,50 
0.50 

P - 

35 18 

551 692 

0,65 0,17 

0,17 

0,17 
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Annexe 3 Relation entre la densité benthique et les concentrations en azote de la rivière 
Chaudière, 1994 

OW Os2 8000 2000 4000 6000 8 

Supenïcie drainée (km’) Supertlcie drainhe (km2) 

‘. =o.so 
P =O,owl 
n =30 

: 
. 

Do 

Annexe 4 Relation entre l’azote, le phosphore et la superficie drainée de la rivière 
Chaudière, 1994 
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Annexe 5 Relation entre la biomasse et la densité benthiques de la rivière Chaudière, 1994 
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Annexe 6 Relation entre l’indice biologique global (DG) et l’indice d’intégrité biotique (IIB) 
de la fivière Chaudière, 1994 
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