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Résumé, A. Bermuard’, M. Giroos’ et Xl. Blackbtrrr?, 
Effets comparatffs de différentes cultures et modes de 
fertilisatien sur la teneur en nftrates dans les sols en Rn 
de culture et dans les eaux de drainage souterrain à 
l’automne, Agrosoi 12 (2) : 64-73. Cette étude s’est 
d&mulée sur les deus champs de I’Obsewttoire de bt qualité 
des sols de St-Lambert-de-Lawon de 1997 à 2ooO. Le projet 
consistait à comparrr les teneurs en S-NO3 dans les sols 
agricoles en fin de saison culturale et la concentration dam les 
MUX de drainage en fonction des modes de fertilisation et des 
cultures en place. L’étude nous a permis de faire quelques 
gén&dités sur les parcelles étudiées Les pertes de &KO; aux 
dr-tins sont influenc&s par la dose @azote appliquée lors de la 
saisoo culturale, plus la dose appliquée sera élevée, plus les 
pertes N-NOj auront tendance à Stre éle\&s. À dose consbute 
de ?i t;‘hz dans le champ 35; I’sz~te total appliqué a %tié de 
69.6 h 189 !+a pur le fumier de bovins laitiers. II en est de 
mème pour le lisier de porcs qui a varié de 86 à 149 tqyha 
pour une dose appliquée de 30 mVha. La fertilisation du 
champ 58 a montré des variations du même ordre. 

La relation entre la charge N-NOS dam le sol et la charge dans 
I~~~II de drainage à l’automne pour les quatre années du cycle 
dm chacun des dew sites a été établie. Dans le champ 35, en 
mtation orge grainée-prairie-luzerne-mil (3 ans), une 
corrélation r = O;S9 a été obtenue eotre ces deux paramètres 
alors que dans le champ SS1 en rotation canofa-maïs-grain- 
maïs-pin-orge, une corrélation r = 0,69 a été mesu&. Pour 
les deux champs confondus, lalJ$lation entre la charge N-EIOI 
ux drains et la charge dans les sols est r = 0.63. L’influence 
des c~ltwes est très présente. Les résultats nous indiquent que 
le mais est plus sensible aux pertes pue l’orge @ainée oo non) 
et le canola. Ce sont IeE prairies mixtes qui ont montré le moins 
de pertes. L’ordre d’importance des reliquats de K-NO, à 
l‘automne a été : prairie < canola = orge < maïs, soit le 
même que celui observé pour les pertes aux drains 

Pour la période étudiée, les pertes automnale moyenors de N- 
KO; ON été de 2,4 lyha pour les prairies, de 3,85 !@a pour le 
canala. de 4.67 kg Nha pour l’orge et de 13B7 kg!ha pour le 
maïs. Le mode de fertilisation exerce également un effet su la 

Abstract, h. ~errotlmd’. hé. Giroux’ and M. Rlackbum!. 
Comparative effects of varieus culture and fertilization 
methods en the soi1 content of nitrates at hawest time 
and in the tile drainage system in autumn, &~?SOL 12 
(2) : 64-73. This study was performed on the two Observatory 
of soil qualityfieids in St-Lambert-de-Lamon berwen 1997 and 
2000. The purpose of tbe projcct wa! to compare the rit>,-% 
content in tbe agricultttral soils at hanesting time and in dw 
tile drainage water. taking iota consideration the fertilisation 
methods and the sowd crrltures Ille NO$ losses in tire 
drains depend on the quami~ of ni~roge~l applied ; at a bigher 
rate, more NO%-& is lest. With a co11sliu11 rate of ?5 IAxa in field 
35, the total amount of nitrogen applied varied fram 69.6 to 
189 &ha nith COK manure. Lt is similar xith hog manure: 
xhich wied from X6 to 149 $;ha for a rate of 30 m%a. Tbe 
fertilization of field 58 showed about the same vatidhili’. 
Dufing dlis four-y cycle. a relationsbip between tbe amount 
of KO$ in the soil at seeding and in the tile drain KW~ in thr 
faIl waî establishzd in each of tbe trio fiel& In field 35. 
grained barleymLwd pnitie (3 ~IJX). a correlation of r = 
0.89 was obtained betwex lht% nvo pürameten. wbile in field 
5% a rotational canola-com-corn-b~Irlq. tbe correlation RLLC r 
= 0.69. For tbe two confoonded fields. tbe relstionrhip 
betweeo the quantiy of X0:-K :a tbe tile drain axd il1 tbe soils 



The results indicate dnt com is more 
susceptible to lasses tban bxley (.g&ed 
or 1no0 and canola. Tbe mi\ed prairies 
sbowd fewr losses. The order of 
importance of KO;+ soi1 residue in tbe 
üuhmn as : prairie c canola - barley 
< com &cb is the same as obserwd 
for tile drainage loss. 

For rhe autumn period srudy: the NO,;4 
averq,c losses wre : 2.4 I<g’na for the 
prairies. 3.85 kgba for cmolq $67 QJ 
hü for baaey and 13.87 k@a for con,. 
Thr fertllization method has also an 
effect on the concentration and the 
losses of SOS-N in tile drains. In 
increasing ordw. for the pniries. they 
vw accord@ to : mineml fertiliser < 
CO% manure < paulhy manure < hog 
ntmure. For commercial crops; the 
order is : minenl fertiliser < cow 
“nul”W < IlOu; “u”we. one mmt 
I1owever Ilote tilat quantity of total 
nitrogen rpplied is ,101 tbc same for all 
the fertiliza!ion ~me~bods and this factor 
must he taken imo consideration to 
esplüin the concentrations and the 
quantides in the tile drains. Soi1 
svnpling is a reliable method to 
determinc a potenrial risk of Ioss of h’Oi- 
N r&ated to trop and fertilizatioa 
~metbods. Tbe risk will “” with the 
vpes of soil. 

Introduction 

Cette situxion montre que certains 
systèmes a@coles ILtissent s’échapper 
une quamit appr&ble de N-NO+ Les 
deui principus moyens de migradon 
des N-NO, en agriculture sont : en 
solution par le drainage souterrain ei en 
solution dans les eaux de ruissellement. 
On peur égalentent les retro”ver en 
association au sédimenrs dam les eatci 
de drainAge et de ruissellement, 
cependant cette fraction est très minime. 
Plusieurs études ont démontré que la 
problématique des N-NO, est reliée au 
lessivage, via les réseaux de drainage 
souterrain, plutôt qu’au ruissellement 
(Guenin et coll., 1997 ; Guertin et ai.. 
2001 ; Gangbazo et aLl 1997 ; Picbé et 
Gan&tzo, 1991). À cause de la nature 
d)lumiqur des sols. les N-NO, ne 
S’aCcUmUlent pas comtne peuvent le 
faire le phospltore et le potassium, ils se 
retmuwnt donc lessivés en froiondeur 
MR les eaux souterraines ou jusqu’au 
qhne de drainage. Guertin et al. 
(2001) ont retrouvé de 20 à 100 fois plus 
de N-NO, dans l’eau de drainage que 
dans l‘eau de ruissellement. tout comme 
Piché et Cangbazo (1991) qui mt 
mesuré 98% des pertes par drainage. 
Des proportions similaires ont été 
obtenues à Lennowille aw des pertes 
totalisant de 50 i près de 100 kg/ha/an 
de N-NO, dans les eau de drainage pour 
une culture de maïs (Pesant et coll. 
19973. 

L’ampleur des pertes N-NOS par les 
réseaur de drainage a@& sera 
fonction de nombreux facteurs. Parmi 
ceuxîi on peut nommer : la 
météorologie, le type & travail de sol 
pratiqué, le @e de sol et de drainage, la 
culture en place. le mode de fertilisation 
et la façon d’appliquer les engrais. Selon 
Miller (1990), la quantité de N-NOS 
lessivée hors de la zone racinaire est 
déterminée par la quantité d’azote (N) 
sjaulée. le tau de rehïchement net de la 
mütièrr organique du sol, de la quantité 
utilisée par la culhlre et la quantité 
dénitfifite. L’azote qui est I’élément 
épandu en plus grande quantité sur les 
sols agricoles béaéflcie d’un taux 
d’utilisation qui ne dépasse que 
rawment les 60% Dans son étude étalée 
SUT trois ans. Trm (IYE), a Inoté des 

coeficients d’utilisation d’azote de 44 à 
53% dam une culhre de maïs. 
Plusieurs études comparatlw entre le 
maïs et d’autres cultures d6monrrent 
qu’il est plus sensible à la perte de N. 
NOi. L’étude de Piché et Gangbazo 
(1991), réalisée en Beauce. montre que 
le maïs génère plus de pertes que les 
autres types de cultures étudiés (orge. 
PâNrage, avoine et luzerne). L’étude de 
Schem et Miller (1972) semble montrer 
que plus la dose d’azote total appliquée 
est importante en CUINW de luzerne, 
plus l’azote fixé 0” x non- 
comptabiiisable » est faible. Ce constat 
indique que la luzerne récupère la 
source d’azote la plus facilement 
accessible: soit l’azote du sol ou des 
engrais, plutôt que par flxation 
symbiotique. Miller (1990), montre des 
concentrations dans l’eau de drainage en 
N-NO, rarement supérieures à 10 m@l si 
l’application est faite aux taux 
commandés ou moins, mais rarement 
sous 10 mg;1 si la fertilisation dépasseles 
doses recommandées. La N-NO3 résiduel 
dans les sds à /<automne peut s‘accroître 
si le rendement de la cultu~ est 
inférieur aLu: prévisions, ce qui est 
souvent causé par des conditions 
climatiques défavorables. Ce paramètre 
est incontilable, cependant, des étidez 
ont démontré une plus grande efficacité 
de prélèvement de N pour le maïs avec 
un fractionnement des applications 
azotées (Tran. 1995). Un fractionnement 
des applications azotées permet de 
fournir les quantités adéquates pour la 
culture au moment où celleîi en aura 
besoin pour une croisstice optimale. 
Gibus et Tran (1995), Gwrtin et coll. 
(1997) et Rotb et Fox (1990) ont observé 
un enrichissement en N-NO, dans le 
profil de sol suite A l’accroissement des 
doses d’azote dans le mzüs. Cimw et 
Tran (1995) ont détecté des charges 
résiduelles de N-NO, de plus de 100 k# 
ha (O-60 cm) dans les champs de maïs 
surfetilis& en azote. Lin des constats de 
cette étude, est que les doses appliquées 
n’ont peut-& pas autant d’importances 
que l’écart entre les doses optimales et 
celles effectivement appliquées. La 
différence qui n’est pas ptilwée par la 
plante peut donc représenter un risque 
pour l‘environnement. Line application 
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Le conditions climatiques du Québec, 
font de l’automne, une période critique 
pour la perte des N-li0,. Les cuIwes 
~nueiies iaissenl le soi à nu I’aulomne, 
ce qui influence la teneur en eau et en 
x.soj du soi, d’autant plus que les 
pluies sont reiativment abondantes 
durant cette p&de. Les notmaies de 
saison (1951.I9E!Q) pour la région de St- 
isidore en Beauce sont de 264,?6 mm 
pour les mois de septembw octobre et 
~wvembre, soit 29,7X du totai des 
précipitations annuelles normales (Piché 

Cette étude s’est déroulée sur quatre 
saisons automnales, soient les automnes 
de 1997! 199X. 1999 et 2000 aux 
Obsermtoires de la qualité des sois de St- 
Lambert-de-Lauzon. Le carottage de soi 
est la méthode qui a érb retenue afin de 
mesurer les &NO3 dans le profil O-100 
cm des deux champs composés de 

Équation 1. 

ét Gangbazo, 1991). La quantité totale 
de pluie et I‘inrensilé des événements 

N-NO3 (kg/ha) = N-NO3 (mg/kg) x p x é~~+issew de la couche 120 cm) 
10 

nwiments (N-NO3. Piché et GangbaLo 
(I~I), ont mesuré des pertes de N-NOS 
Supérieures à l’automne compa- 
ntivement à l’été ou au printemps. Pour 
ces trois saisons la proportion de pertes 
automnales est en moyenne de 72.6 % 
p”’ les années 1987 et 1988 sous 
différentes *ies. Gan@m et ai. 
(1997) ont mesuré des pertes 
automnaies de 40 et de 45% du total des 
penes annuelles QOW des cultures de 
maïs et de fourrage respectivemenr. Les 
pertes iariaient beaucoup d’une 
saison à I’autre: pour l’automne la 
charge au drain était de i’ordre de 1,92 
à y/,~? kg E;-NOfia lors de l’étude de 
Piché et Gangbazo (1991) alors qu‘elle 
allait de 5 à 55 kg N-NO&a lors de 
l‘étude de Gangbazo et a]. (1997). 
~'at~&se des concentrations et charges 
de N-NO> dans les eaux de drainage peut 
se révéler un indicateur agro- 
ensironnementai intéressant pour 
identifier les @mes de productions 
vé&ales plus sensibles aux pertes. Les 
pena de N-NOS par hectare sont 
fortement influencées par le volume 
annuel d’eau drainée. aiors que de fortes 

quatre parcelles chacun. Le carottage a 
été combiné avec des mesurec. de 
concenwations et volumes d’w au 
dnins. Le wottage de soi a été effectué 
par horizon de 20 cm, et ce, jusqu’à un 
mètre, soit la profondeur approximative 
des drains a@coil?s. Delor carottes 
mélangées ensemble à quatre points 
différents par parcelle ont été préi&es 
afin de cawtértser chacune des 
parcelles en fonction de sa teneur en &- 
NO,. La teneur en N-NO, des échantillons 
de sols a été déterminée avec un appareil 
analyseur automatique Technicon M-II 
après une extraction au KCI 21i. La 
période d’échantillonnage s’effectuait au 
cow-ant du mois de septembre et wiait 
en fonction de la saison cuihxale et des 
cultures en place. Lors de la prise des 
échantillons, les prairies n’étaient pas 
encore labourées lorsqu’il dwaii y avoir 
labour et le maïs n’était pas encore 
récolté. ii n’y a pas eu d‘échantillonnage 
de sois en 1999 et le champ 55 n’a pas 
été échantillonné en 1998 non plus. Le 
soi des champs étudiés est un loam 
limoneux de la série Le Bras 

La période d‘échantillonnage de l‘eau de 
drainage est restée i peu près consume. 
soit de 91 jours. cependant, la date du 
début de la prise de donnée variait d’une 
an”& k l’autre en fonction du whmv 
d‘au drainée; la prise de donnée 
débutait dès que le ~oiume d‘eau au 
drain devenait significatif. Pour des 
raisons de logistiques. les volumes 
drainés et les concentrations de MO, 
des pucelles du champ 5X en 1997, 
n?mt été mesurés que pour une période 
de 76 jours, soit du début octobre au Ii 
décembre. Pour l’année 2000 In période 
est de 92 jours 

Description des dïpositHs 
expérimentaux 

Chacune des parcelles reçoit une 
fertilisation différente, sous travail 
con\;en~ionnel. afin de pouvoir les 
comparer itableaox 1. 2, 3 el 4). rms 
le champ 5s. les parcelles 1. C et D sont 
comparées entre elles cI une prairie 
datant de 1995, qui sert de témoin 
(parcelle 8). Les lignes de drainage, des 
dem champs. ronf espacées de sepl 



Tableau 1. Doresdesengrais appliquésdansle champ35 

Tableau 2. Total des éidmenk nutdtifs appliqués et des éMmenk nutrltlfs disponibles appliqués an 
bg/hadanskchamp35 

N d+?nitde WJS KJO 



complémentaire minkltlr ajoutée. ce qui 
a prowqué un excès d‘uote pour I:1 
cuhure. La fertilisation FK ne S’CSI pas 
démarquée de la fertilisation mintkde, 
les charges résiduelles dr K-KOi sont 
similaires pour ces deux tmitements 
autant en 199? qu’en ?OOO. 

Les conditions climatiques ont eu un 
impact imporwnt sur les vohm~es d’eau 
et les penes N-NO; dminés. pÿr exemple. 
en 1997. de 70,j P 93.398 de la C~CW~T S- 

Figura 1. Charges N-NO3 (O-100 cm) en foncttan des traite- NO, a été évmiée par les drains en lj 

ments de fetttlisatton et des cultures du champ 35 jours, du 28 octobre au 12 novembre 

*a. orge &Tablée (1997) 26. Prable ntite bKmr@-ndl (m”O) 

Figure 2. Impact de la fertilisation sur la concentration N-NOS résiduelle dans le pwfll de sol selon 
IB culblres- 

TablasuS. Analysedevariançede l’effet de iaferUlisationswlareliqua~d8 N-NOS surun mètre 
desolenk&lhe 

En ce qui concerne la fertilisation, le 
traitement de fumier de poules (FP) a 

(entre les jours 43 et jS). et en 2000 de 

laissé, significativement, plus de reli- 
22,5 à 60,4% de la charge W-NO, a été 

quats de N-NOj que tous les autra 
évacuée en 5 fours seulement. La 

traitements du champ 35 en 1997 et il 
perles totales ainsi que les volumes qui 

tend également, avec le lisier de porcs 
s’y rattachent des parcelles sont 

(LP). à avoir plus de reliquats que les 
reptientés a” tableau 6. Aucun des 

fertilisations à base de fumier de b&ns 
modes de fertilisation ne s’est démarqué 

(FB) et engrais minéral (EM) en 7w 
de manière si@icati\~e (tableau 7). 

(tableau 5, figure 2). La teneur en N-NO? 
cependant, la fertilisation ayant 

de la parcelle FP en 1997 peut 
occasionnéE le plus de pertes de N-NO;. 
a” cours du cycle, a é?é le FP wec un 

s’expliquer par la teneur élevée,g azote 
du FP épandu et par une fumure 

total de près de 22 kg N-NO&; pour les 
quatre automnes. dont la moitié en 197 

Ld figure 3, momi-zll les ConcentrationS 
N-NO3 mesurées lors des prises 
d’échantillons. d~momrent que les 
tPditeIWntS a)aat 12 conccntrïtion 
“,oyent~e la plus élrrée sont, par ordre 
~r”issmtt. EM i FB c FP < LP sous 
prairie ft oq<cs grtioéeï. Les teneurs en 
N-NO.; pmwunl de II fertiliwiou de 
EM et de FB ont dép& le critk de 
qullilé de l’eau (10 mpl) dans 1.6% des 
échantillons contre 7.5% pour la 
fertilisalion au FP ft 9.1% pour le LP. Le 
tablau 6 montre II concentraion 
mopne arithmétique. par contre. ces 
mesures rie représente1tr pas 
l’importance relstiw de chacm~e des 
concentrations mesurées : les fortes 
concentrations qui ont été mrsor~es 
étaient sowmtt associées à des wlumes 
drainés proportionnellement plus 
importanrs. Les concentrations 
pondérées (voir équation 3) en fonction 
du volume de chacun des traitements de 
fertilisation pour I‘orge gminéf et la 
prairie montrent que les résultats du 
calcul de la concenrmtion mithmétiqoe 
sont souvent sous-évalués. Ceci tst 
pa-ticulièremem npplicable pour les 
fertilisations au FP et au LP. sm-tom 
sous orge grain& En effet. Iü 
concentrztion moyme pond&& du FF, 
sous 0%~ &!rdinée est plus du double que 
la moyenne arithmétique et la 
concentr&n do LP est plus de 40% 
@OS élevé. LA plus !gxtde partic des 
volumes drAinés. sous prairie. est 
inf&kure à 3.i mgl. Plus de 7j% du 
vnttlme drain@ dr EM et FB a WC 
conwntmli0n inférieure j ? mg’1 et plus 
de 70% du v”Iume drainé de FP et LP a 
une concentmtial infkieure à ,3. j met. 



Tableau 6. Concentratlonr et pwtes N.NOs du champ 35 en fonction du mode 
de fertilisation 

La charge de ?x-xoi dws le SOI infl1wlce qui a été fait à l’automne 2000. Le 
Ihlmur, en enfouissant la végétation, Figure 3. Ooneentiatlotu N-NOS dans l’eau de drab-mge =k!n 
diminue le potentiel de capage d’eau par les années 
la végétxtion en plus de favoriser la 
mittérïlisation de I’amte de la @%uion 
méme. Par contre. pour ce qui est du FP 
et du LP la diminution de la charge N- 
NO; dans le pmfil du sol semble avoir eu 
un impact plus importani sur la 
diminution des pertes que le volume 
d’elu dr,dnée ou le labour. 



Figure 4. Charges N-NOS swdralnreafo&tonda la charge dans iesoleo 1997aten2000 (champ 35) 

Champ 58 

Dans le champ 5R. Ic témoin (@rie 
trètle-mil) montre des concentntions 
en N-NO, résiduelles dans le sol 
inférieures aus outres coltores et ce pour 
les trois années échantillonnées el à 
toutes les profondeurs (figure 5). 
Cependant, pour les autres cuItores. il 
n‘est pas possible de les comparer entre 
elles puisqu’elles n’ont pas été cultivées 
la même année Notons seulement que 
les reliquats d’azote en fin de saison 
n’ont pz diff&! significativement d’une 
saison à I’autre (tableau 7). L’ordre 
d’importance du reliquat de N-‘JO$~ à 
l’automne, a été : prairie < canola < 
orge < maïs. 

Les modes de fettilisation n’ont pas 
différé sauf en X4Xl où EM s’est 
démarqué des ames modes de 
fertilisation (tableau 5) pour le reliquat 
de &NO, dans le sol. II est à noter que 
la parcelle EM est la seule qui a vu son 
reliquat de N-NOj diminuer de 1997 ZI 
2090, passant de 33,95 ~@XI en 1997 a 
27,41 kg /ha en 1998 à 24.64 lylha en 
2000. Le FB a laissé sensiblement plus 
de reliquats K-NO, dans le sol Iops des 
tmis années échantillonnées (figure 6). 
La chzuy N-NO; laissée par le FB allait 
de ll@ à 14.61 k&%a soit emiron 8 i 
20% plus de reliquats que le LP et de Ii 
à 86% que le EM. 

Figure 6. Charges N-NO3 (O-100 cm) en 
fonction des traitements de fertilisation 
et des cuttores du champ 58 



Finalement. pur la culture d’orge Le 
pwcentage de dépassement a atteint 
36,5% pour le FB, 83% pour le LP et 
22.6% pour EM. Comme dans le champ 
35: le champ 58 montre des 
concentrations potuiérées généralement 
supérieures aux concentrations 
arithmétiques moyennes signitkmt que 
des volumes plus importants sont 
associés 2u~x concentmtions plus élevées 
g I’ztutomne (tableau 8). Les 
concentratiottS pandérées de N-NO, dans 
I’eâu de drainage pour les cultures 
étudik sont, par ordre croissant 
d’importance : pmirie < orge < maïs 
< czmla alors que pur les mcdes de 
fertilisation l’ordre croissant 
d‘importa~tce des concentmtioos de h‘- 
NO; est : EM < FB < LP. Ceci est 
particulièrement uxi pour le FB sous 

flgU,e 7. Concentretlons N-NO2 dans I’BW de drainage 
selon les muées 



Tableau 10. Analysa de vartance des pertes N-NOS dans l’eau de drainage (kg/ 
ha) en fonction du type de culture 

Figures. ’ -, Charges #-NOS aux dralnr e” fonction de la charge N.NO3 rési. 
du& dans le sol en 1997,lSSS et 2000 (champ 58) 

cmola puisque 235% des échantillons 
avaient une concentration supérieure à 
20 mg KNOyl pour un volume drainé 
correspond3nt à 94,7% du volume total. 
La mime année, EM avait plus de 75% 
des échantillons se situant sous la barre 
drs 10 mg N-NO$l, mais correspondant 
à sahnent i,Z% du volume. La charge 
N-NO3 perdue au drain par le maïs a 
diffk& significatkment des chw 
perdues par le canola et forge (taJAûul10). 

La cbarge dans le sol semble avoir eu 
une certaine itiuence sur la quantité de 
N-NO3 pwAx. La ftgJn 8 montre la 
clwge drainée en fonction de la charge 
présente dans le sol en fio de culture 
pour le champ 58. La charge résiduelle 

en fin de cultwe se retmwe exposée au 
lessivage vers les drains. de sorte que 
plus la quantité de N-NO5 est élevée. plus 
les pertes auront rendance à être élevées. 



Les résultats de la chay N-KOj II! drain 
s’est révélée. pour la période aulotll!~ale. 
simil& aux résultats de rétude de Piché 
et Gqlmo (lym. mds nettement 
inférieur atu résultzts de Gangbÿzo et al. 
11997) en ce qui à trait au\- pertes dans la 
cuhre de maïs. Les résultats que nous 
xons obrenus. en 19% et 19‘99, 
démontrent des pew de 25 $ plus de 
50% inférieurs h cettx de Gwghazo et al. 
WV) pour II période automtxtle dans le 
maïs. Les dosa d’axe appliqt& plus 
faibles dans les Obserwttoirt~ que celles 
utilisées par tiaogbzo et ül. (I%V) 
e@iquemicnt ces différences. 

On ne peut prédire awc certitude les 
pertes de N-NO! à venir pour une saison 
automnale. Pnr contre, le camtuge peut 
nous permettre d’identifier les champs 
les plus à risque pour une mème s&son 
selon lil culrure qui y ü éré prariquée et le 
ty de fertilisation qui y a été appliquée. 
Plus une parcelle contient des résidus 
intpwtants de N-ICO, en fin de culture, 
plus cette parcelle représenren un 
risque potentiel élwé de pertes par 
lesïivxje. 

Le maïs est la culhlre qui ü laisst le plus 
de N-KO; résiduels dans le sol B 
I‘wtomoe et qui â généré le plus de 
pmtes dr N-WOjpar le réseau de drainage 
souterrain. Les pertes, par ordre 
d’irnponance. ont été prairie < orge z 
Canolî. < maïs. Ltt fertilisation LP a 
généré les concemmtions les plus élevées 
de NiOi dzns I’eru de drainage. Pour 
I‘aWontne. une concentntion ponctuelle 
de ?i-KO; dans l‘eau de dtxinage ne 
semble pas étre on lparxmètre suffisant 
et performant afin d?vaioer I’impxt réel 
d‘Une ullttw sur la qualité de l’au. La 
ïlttxy (kgha) et ht concentration 
mo!wne saisonnière pondérée en 
fonctior du volt~me semblent étre de 
~n~‘illet~re~ méthodes afin de quantifier 
l’impact d‘une culture oo d’une 
ferrilisarioti pour cette saison. Pour une 
dose de 50 ~m~;hâ. le LP a généré des 
lm’tes en MO; &~s élevées que le FB 
Ci5 t,‘llal et que le EH Lc EM :t été le 
mnie de fertilis;ttioo qui :L produit le 
mnios dt! twws xux drxins. 


