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AVANT-PROPOS 

De plus en plus intupellé sur la sckne de la pollution d’origine agricole, le ministère de la Santé et des 
Service-s sociaux du Qu&a: (MSSS) a en&pris, en 1998, des démarches ~afin d’élaborer un avis sur les 
risques à la santé humaine associks aux activités de production animales. Le maodat a 6té octroyé au 
Comité de santé environuementale du Qu&e~ (CSE), comité pemÿment du Conseil des directeurs de la 
sa& publique. Le CSE s’est s’adjoint un comitC sciatique aviseur composé des secteurs 
gouvanemu~tal et unkzsitaire, chargé de cooseikr I’kquipe de r6dsction de l’avis et de valider les 
textes du document support ainsi que de l’avis lui-méme. L’avis de saut6 publique a egalement été 
soumis de façon pamlléle S une conwkation au sein du r6seau de la santé publique. 

Port& de l’avis de santé publique 

L’avis de sent6 publique visait au départ, g partir d’une revue de-s conuaksances actuelles, a faire le point 
sur les risques a la sac& des populations susceptibles d’&re en contact avec les polluants générés par les 
activités agricoles. Cependant, comme il s’agit d’un domaiue très large et fort complexe, les auteurs ont 
convenu de circonscrire leur travailet des’blt6resser. dans un prunier temps, B la santé despopulatio& 
qui avoisinent les activitks de pmduction animale OU~ qui sont situées en aval des bassins versants g fortes 
activités agric&s. L’avis exclut donc les populations qui sont susceptïïles d’être exposées & des 
contamimnts du fait de leur contact direct avec les animaux, c’est-~-dire les agcicplteurs eux-m6mes et 
leur famille. Cet aspect est abord.5 par d’autres instances du &au de la sa& publique.‘Par ailleurs, 
l’avis porte sur les risques reliés directement aux activités de production animale. Il exclut donc les 
liSpIcS-Comme ceux associés aux pesticides sewar& par exemple, aux cultures nécessaires à 
I’alimentation animale. 

Les concepts de santé? et d’environnement tels qu’adoptés par I’hquipe de rédaction 

Le concept de santé a beaucoup CvoluC depuis quelques dkennies. Il n’y a pas si longtemps, la santé etait 
consid&ée comtoe une absence de maladie ou IIIJ bien~.physique individuel. Depuis, il a intw. toute 
ls dimension psychologiq~ communautairr et sociale. A la suite d’une rkunion inteniationale pour la 
promotion de la santé tenue à Ottawa CO 1986,l’Orga&atioo Mondiale de la Sa& déclarait : ” La sa& 
(...) résulte (...) de l’aptit& g prendre des décisions et B contr6ler ses conditions de vie, et de 
l’assurance que la societé dans laquelle on vit oBe à tous ses membres la possibilité de jouir d’un -bon 
état de saut6 “. C’est dsns cette pempective de sa& globale que le prkent avis a Cte klaboré. Il reflète 
les nouvelles tendances ~1 saut.5 publique axées sur uue approche syst6mique et globale. Soutenir le% 
actions issues du milieu qui visent une meilleure sa& physique, psychologique et sociale est de plus en 
plus pexçu comme la nouvelle façon d’améliorer la sa& des populations. 

Depuis les axmées 1970, le concept d’environnement s’est kgalement klargi pour engloba non seulement 
le milieu naturel, mais aussi le milieu habité et b&i. L’envimnnem ent inchat donc tout autant le brui& le 
paysag+ les radiations, les moisi-, les alknts que lkir. le SOL et l’eau. L’Orgaukation Mondiale 
de la Saut6 définit l’environnement comme * lknsemble des fac&urs physiques, chimiques et sociaux qui 
exercent une influeace dklable sur la santé et le bien4tre des individus et sa collectivité “. 
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Principes directeurs pour l’action en santé publique 

Le ptincipe de prévention est un concept abondamment utilisé en santé publique. IJ peut se traduire par 
une phrase-cl& qui s’inscrit particulihcmmt bien dans la cadre de cet avis, celle de l’importance de 
travailler en amont des problèmes. Pour illustrer ce concept, nous pensons, par exemple, qu’il revient 
aux responsables des activités polluantes de voir h cont16la leurs rejets de façon a riduire le risque 
d’exposition pour les populations sitUées en ayal. 

Leprincipe de précaution stipule qu’en absence de certitude sci,entifïque; la prudence recommande de ne 
pas négliger les risques possibles. Bien que ce priucipe soulkve certahes questions, il existe tout de 
même des balises qui font gk&akm~ mnsenms : il ne faut pas attendre la certitude scientitïque des 
effets dClCt+ d’une substance ou d’une activité avant de prendre des mesures pour protéger la 
population. A l’inverse, il ne faut pas non plus attendre d’être scientifiquement certain du camtère 
ir&kn~if d’une activité pour la permettre : il faut tenir ~mpte des ~~~équmce~ de retarder indihnent la 
prise de décision. 

Le P*ipe fi’éouité : comme pour le p&cipe & prkautio~ il n’y a pas unanhité sur une déhition 
claire de ce principe. Par contre, on peut sans doute s’ea~ndre sur des lignes dkctrices. Par exemple, 
en ce qui concune l’eau, l’accà a une eau potable de qualit& d en quantité suffkante pour les besoins de 
base à un coût minimal est un principe fondamental. Par contre, Ie coilt de l’eau utilisée en quantitk 
supérieure aux besoii de base doit être assumé par I’utilisatcur. On voit que le principe utilisat~- 
payeur doit h-e nuancé quand vient le tanps de parler de droits fondamentaux. 

NOTE AUX LECTFXJRS 

Dans le but d’allCger le texte du présent avis,~ les auteurs ont convenu de ne @as intigrex les r6férexvzea. 
Le lecteur doit donc se rapporter au docmnent d’appui intitulé : h2s Nquee rehës aux activ&fs dc 
preeùcîion animale au Quibti Documeni d’appui 0 un avis de senti publique, s’il aire connaîî la 
source des infom~tions se retrouvant dans le prhnt document. 
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PROBLÉMATIQUE 

Au cours des dernieres décemties, I’agricuhure a connu des changements profonds de ses pratiques par la 
concentration, la spécialiioa et l’intensiicatioa de ses productions. L’évolution des productions 
animales, et particu&rement de la production porcine, a éte remarquable. L’augmentation du nombre 
d’animaux par exploitation agricole et l’accroissement du nombre mutuel de cycles d’engraissement ont 
provoqué une augmentation notable du volume de dijections animales là traiter alors qu’au même 
moment, la superficie réceptrice totale diminue. La quantité de sols de bonne qualité capable de 
contribue-r B l’augmentatioa de la production souhaitée par le milieu agricole reste modeste. Il en est de 
mëme des quantités de sol capables de raoevoir de mani&e adéquate, c’est-à-dire sans en transférer une 
partie dans les eaux souterraines ou de surface, les effluents des activités de production animale. 

Au Quebec, + n’existe pas d’estimatioa de l’impact de la pollution agricole sur ,Ja santé des populations 
qui côtoient ces entreprises ou qui sont susceptibles d’être exposées aux contamknts géaérks par ce 
secteur d’activitks. Plusieurs interrogations ont toutefois été soulevées par la population et la 
communaute scientifique coacemant l’exposition posstble a des contammanm microbiologiques et 
chimiques prkents dans l’erwirormuncnt et associes aux activités de production animale. 

Les déjections animales contiennent des concentrations importantes de mimes dont une 
certaine proportion peut &re pathogke. Elles sont 6gaiement riches en 6l&nents minéraux (azote, 
phosphore, potassi~ etc.) ainsi qu’en matieres organiques diverses. Les bassins versants des rivi&es 
Yamasb Chaudièrç Etchemin et L’Assomption sont parmi ceux les plus touches par la pollution 
d’origine agricole licC aux surplus de fumiers ou de lisiers. Le contexte actuel de croissance importante 
de la demande sur les marches internationaux de certains produits d’Clevage comme le porc, combiné à la 
tedan~e récente de gérer les d&ctions snimalea sous forme liquide, et ajoute & une concentmtion plus 
grande des Clevages et de l’industde laitiere sur le territoire, amknt a croire que les problkmes de 
contamination et de dépollution des eaux pourraient s’aker de plus en plus importauts au cours des 
prochaines antlk 

La contaminatioa emironnswzntale associée directement ou indùectement aux activités de production 
aniade constitue ua risque potentiel Pour la santé humaine, par la présence accrue de certains 
pathogènes d’origine animale, de nitrates dans les eaux souterraines, de sous-produits de chloratioa dans 
l’eau distribuée et d’algues micmscopiques, dont certaines peuvent s’avérer toxiques. De plus, 
parall&ment a l’accroissement du cheptel québécois, l’augmentation des odeurs provenant des élevages 
a aussi été trés importante au cours des trente derni&es armees au Qu&e~, peincipalement a cause de la 
transition de la gestion des fomien de la tôrme solide à liquide et ce, principalement en productioa 
porcine. En& un peu partout au Quebec, la population est de moins en moins tolérante devant les 
risques envimnneaxntaux que représentent les pratiques agricoles et les mtisances leur étant associ6ea. 

De par son mandat, le ministere de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a la responsabilité de 
“participer a l’élaboration et a la mise en oeuvre des progrsmmes d’asaa&sement du milieu physique 
dans lequel vit la population a laquelle ces pmgrammes sont destines” (LRQ c. M-19.2, art. 3). Dans le 
dossier de l’agricukcre, le MSSS et son r&eau de santé publique participent depuis plusieurs annéea à 
divers travaux de concertation visant principalement la réductioa de la pollution d’origine agricole. De 
plus, pbrsieurs directions de sante publique @SP) sont impliquks dans des dossiers régionaux 
concernant les activités agricoles, notamment les DSP de Chaud&e-Appalaches, de Lanaudiire, de la 
Mauricie-Centredu-Quéec et du Bas-Saint-Laurent. 
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1. Les principaux effets~ de la production animale sur 
l’environnement 

Dans le milieu agricole, une forte proportion des pmblimes de pollution sont de sources diffuses, c’est-a- 
dire que les polluants atteignent les cours d’eau par &coulement souterrain ou par ruissellement de 
surface, par opposition a une soume de pollution ponctuelle, dont le point dent& peut être précisétnent 
identifié. La ~oncmtr&m importante dea élevages dam certaines régions combinée a un épandage et une 
utilisation d’engrais mineraux mal répartis sur l’ensemble du territoire a entraîne, au fil des ans, une 
utihation de phosphore et d’azote exc&nt de plusieurs fois le besoin des cultures, notsmment dans les 
bassins versants qui supportent une forte concentration d’&vage. L’utiliaadon sans cesse cmissante de 
tmtiàres fertikntes a par conséquent contribué a augmenter de tàçon graduelle le niveau de certaines 
substances accumulé dans les sols en plusieurs endroits au Québec Comme le sol et les plantes ne 
peuvent retenir ou utibaer tous les Clknxnts contenus dans les fe&isan& ceux-ci migrent éventuekment 
vers les cours d’eau ou les nappea souterraines et les comaminent. De plus, l’érosion hydrique des sols 
agricoles accentue la contaminanon des milieux aquatiques récepteurs. Les matières en suspension et 
nutriments, qui sont transportés par les eaux de ruisselletnent, s’accumulent dans les fosses de rhainage et 
les cours d’eau C’est d’ailleurs principalement psr krosion hydrique que les phosphates, qui se fixent. 
solidement aux particules de sol, atteignent les cours d’eau. 

Les eata de surface 

Bien que la réduction substantielle des rejeta ponctuels de nombreuses municipalités ait entrai& au 
cours des dernières annees, une amelioration notable de la qualité des cours d’eau récepteur, l’eau de 
plusieurs rivières est demeurée de mauvaise qualite, particuli&rement dans les secteurs agricoles du sud- 
ouest du Québec. 

L’analyse des principala tendances de la qualite de l’eau des rivières du Quebec montre au cours des. 
deus dernières d6cermiea que les nitrates-nitrites sont globalement a la hausse d&nontrant même des 
excès notables, particulierement dans les bassins versants à prédominance agricole. S’ajoutant aux 
apports urbains et indumiels, l’intensité des activités agzricolm dans ces bassins versants est la source 
d’une pollution parfois ponctuelle (d6versernent de lisier), mais surtout diffuse (ruismllernent d krosion 
des terres cdtivéu), qui SC manifeste par l’apport de quantites tr&a apprkiables de matieres en 
suspension, de substances nutritives (azote et phosphore) et de pesticides. 

L’examen des indices de qualité bactériologique des bassins versants a prédominance agricole révele, de 
façon gknérale, une d&adation de l’amont vers l’aval. Plusieurs sous-bassins présentent d’ailleurs des 
valeurs médianes de c4iformes fkcaux supérieures a la recommandadon canadienne et qu&&oisc pour 
les activités rkréatives de contact avec l’eau. Les lacs et certains tronçons de riviks ou du fleuve. 
présentant un faible débit deviennent de plus en plus vulnérables a la contaminanon par les ~algues 
microscopiques. 

Les activités agricoles, principalement celles liées’ a la pmduction animale, viennent ainsi rdduire 
senaiblunent, B certains er&oits, les gains réalisés par l’assainksement de secteurs urbains et industriels. 
Dans ce conteste, les effets relies aux effons d’assainissement des eaux ne seront vraisernblablernent 
apprkciables,. au niveau de la rkupkration des usages dea cours d’eau, que lorsque la pollution gérk6e 
par les activités agticoles aura substantiellement diminuée. 
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Les eaux souterraines 

Dans les secteurs A prédominant e agricole, les données disponibles indiquent que l’eau souterraine est 
également affectée dans plusieurs endroits. Le risque de contaminatioo des formations aquiferes est non 
seulement ktroitement Iii A la wlnérabilit6 du milieu physique lui-m6me mais 6galement aux activités se 
déroulant au-dessus de- ces m&ns aquiferes. Dans le domaine de l’agriculture, ces activités sont 
principalement l’application de pesticides et de fertiknts et la prknce de shucture d’entreposage de 
fumier et de lisia *on conformes. D’autres secteurs d’activités comme l’exploitation de lieux 
d’enfouissement sanitaire, les abattoirs ou la pr6sence d’installations septiques non conformes 
constituent aussi des sources de contamination. La contamination des sols m surface peut donc devenir 
h cause d’une détérioration importante de la qualité de l’eau souterraine et constituer ainsi, une menace A 
son usage. En milieu nnal, quelques études noti dkmontrent que les puits d’alimentation en eaux 
potable sont képuemment contaminés par des micro-orgauismes et les nitrates, la proportion démontrant 
dw niveaux dépassant la teneur limite pouvant atteint& selon las 6tudes, jusqu’à 80 % pour les micm- 
organismes et jusqu’A 9 % pour les nitrates. De façon génkale cependant, la surveillance des eaux 
soutenaines au Québec a 6té nettement négligée. Notre niveau de coonaissanc~ de leur qualité actuelle et 
de leur évolution es! donc déficient. 

L ‘atmosphère 

Les kmissions atmosphkiques provenant des activitds d’6levage agricole proviennent principalement des 
b&imeats d’élevage, ds atmctum d’mtreposage de d6jections et de l’épandage. Certains entraînent une 
pollution de la haute atmosphkre (I’ammoniac, le m-e, et le gaz carbonique) alors que d’autres ont 
une action plus locale et sont notamment la source d’émission d’odeurs. Les do& nous démontre que 
l’évolution de la charge d’odeurs d’origine animale au Québec au cours des demiAres décennies est 
importante. Globalemmt, la charge totde d’odeus provenant uniquemmt des bàtimmts d’6Ievaga et des 
structuras d’entreposage s’est accrue d’tm fkctmr 5 entre 1951 et 1996. À cette charge s’ajoutent les 
odeum ponctuelles provenant des @amIages. Parallélcment, la tendance au passage de la gestion des 
fnmiers de la forme solide A la forme liquide dans le secteur bovin contribue A l’augmentation de Ia 
charge totale d’odeurs. Par ailleurs, les orientations actuelles en ce qui a trait A la gestion des matiAres 
résiduelles favorisent l’épandage de matiAres organiques (ex. boues d’abattoirs) sur les terres agricoles. 
Ces demikres g6nArent des odeurs fktides très intenses qui contriiuent A accroître le pmbléme des odeurs 
en secteur agricole. E&u, les particules kmises à l’extkieur des bAtiments peuvent transporter des micm- 
organismes pathogknes de m6me que divers constituants biologiquement act& comme des endotoxines et 
des allergénes. Cqmdant, bien que certaines bactdrics puissent demeurer viables lors de d6placemcnts A 
I’ext6rieur et ce, sur plusieurs kilomkes, leurs concentmtions diminuent .de façon importante gyec 
l’üoignement des i&aUations. 

Lespopulations avoikant le milieu agricole et leur expositionpotentielle mu contaminants 

Au QuCbee, les activith agricoles se concentrent sur un tekitoire relativement restknt (les terres 
pmpiccs A l’agrieultwe totalisant A peine 2 % du territoire quCbécois), SOU~~& occupé par une population 
relativcmmt danse. Par exunple, trois des princiiaux bassins versants A prédominance agricole 
(Chaud&e, L’Assomption et Yamaska) regroupent plus de 500 000 personnes. De ce nombre, plus de 
255 000 sont dimmtées m eau souterraine. Les Populations rkidant en milieu rural sont souvent 
regcoupéts daos de patites agglomérations, dépassant rarement 3 000 habitants. Plusieurs de CS. 
agglomérations avoisinent directement les entreprises agricoles où sont situées en aval de celles-ci et sont 
donc celles les plus susceptibks d’6tre exposées A la contamination de l’eau ou de l’air g.&r& par les 
activités de production animale. 
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h mglement québécois sur l’eau pOtile prévoit un contrôle obligatoire de la qualité microbiologique et 
phySicO&imique de l'eau &&h& par 1s ~&XIX de dhhl~OIl desservant 50 PerSOMeS d ph 

cependant, les r6seaux desservant moins de 5 000 personnes demeurent beaucoup p1u.s vuhkmbks que 
les plus @ rdseaux à la wntamination puisque : 

- la Mquence de contrôle de la qualité microbiologique de l’eau est réduite au niveau des rkaux 
desservent moins de 5 000 personnes ( maximum de 4 échantillons par mois) par rapport aux réseaux 
plus imporumts (conm31c souvent quotidien) ; 

- les petits rdseaux sont ceux qui dérogent le plus souvent B la &équence d’échantillonnage exig6e par 
régIement ; 

- plusieurs petits réseaux, faute de moyens tkauciers, ne désinfectent pas leur eau ou encore sont dotes 
de chaînes de traitement incompl&tes ou non approprides ; 

- comme aucune formation des opérateurs n’est obligatoire, plusieurs petits rkseaux sont opé& par du 
personne1 ne possédant aucune fotmatiou relative au traitementde l’eau ; 

- plusieurs micro orgaknee pathogenes, mspomables de gasko-eutdrites ou autres infections d’origine 
hydrique, rkstent a la simple désinfection e-t peuvent &re présents dans certains cas même en 
l’absence des bactkries indicatrice de contamination ; 

- selon les bilans, les petits rdseaux sont relies B davantage d’klosiona de mabuSes d’origine hydrique. 

Quant aux persomtes aiio~entées par des puits individuels ou celles reliées à un réseau de moins de 50 
persomres, aucun contr6le de la qualite microbiologique ou physico-chim@e de l’eau n’est réglementé. 
Comme les analyses d’eau souterraine sont peu wuentes, il est théoriquesrmnt possible qu’un nombre 
non n&ligeab1e de gens soient exposes a des substances chimiques ou des micro-organismes, qu’ils 
soient d’origine naturelle ou snthropique. Au Qu&e~. les eaux souterraines alimentent 20 % de la 
population et les deux tiers des réseaux de distriiutioa d’eau potable. En milieu rural, c’est jusqu’a 50% 
de la population qui peut &re ahmentke par Veau souterraine. 



2- Les risques à la santé publique associés aux 
activités de production animale 

En santé mvîrommrmtal+ il faut Mquemnimt composer avec l’incertitude scimtifique, 
particuli&unent lorsque l’exposition aux co ntaminants n’est pas quotidienne ou est d’importance 
variable. Les risques a la santé d’origine agricole ne font pas exception. Nh~~ins, nous présmtons ici 
le résumd des principales comaissanccs a ce jour (ainsi que leurs limites) sur les risques que peuvent 
représenter les activités de production animale pour l’mscmble de la population- 

Dans une premiàe section sur la naturc des risques, nous rksumemns d’abord les risques à la santé de 
nature infectieuse puis IXLLX d’origine chimique et aborderons les problème d’ordre social. Nous 
discuterons ensuite, dans une de-uxième section, de l’appreciation du risque. 

2.1 La nature des risques 

2.1.1 Les problèmes de nature infectieuse 

Malgré les am6liotations apportées par les technologies appkahles au tmitcsnmt des eaux destin6es a la 
consommation, des épidkmies de maladies .grwmant de la consommation d’eau suwiennmt encore rn. 
Ametique du Nord Au QuCbec, le suivi Cpidkniologique des maladies infectimses se fait via un 
systéme de déclaration appel6 Maladies a dkclaration obligatoire (MADO). Ce syatkne est cependant 
limité par un manque d’tmifotmit6 et 6gakment par le fait qu’il ne permet pas de dis c&tincrlemodede 
transmission des cas rkpertorib (hydrique, abmmtairc, personne a personne). Lorsque des éclosions 
aont identifiks, leur cause et la source de contmdnation restent le plus souvent inconnues, 
particulikremmt dam le cas des Eclosions d’origine hydrique. On peut penser que cette difficulte est 
encore plus importante dans le cas des Cclosions associk à la pollution agricole, compte tenu de la 
nature diffuse de ce type de pollution. 

Bien qu’incomplètce, la données qu6b6coises permettmt dans certains cas de soupçonner les activites de 
production animale. Ainsi, selon les hrfonnations disponiiles, au mokas 6 6closions de -tes 
survenues entre 1989 et 1995 pourraient Etre reliees a-des activites agricoles. La situation est semblable 
g I’extkkur dt~.Quéhec, bien que certaines 6tudcs font état d’un lim plus clair. Les tiens entre les 
activités de production animale et l’éclosion de maladies infectieuses sont donc dans cetrains cas 
soupçonnés, et dans quelques autres assez bien 6tabhs. Les donn6es demeurent toutefois trb limitées.- 

Les animaux d’&vage sont les hdtes d’une quantité importante de micro-organismes, dont plusieurs 
groupes de pathogènea. La plupart des infections causees par ces demicrs sont sp&ifiquS a leur h6te 
bien que cutaines maladies puissent Stre tmnsmises B l’humain : ce sont les zoonoses. La liste des 
micro-or~ pathogénes retmus pour le présent avis a 6th conçue m consid6rant la risques pour les 
populations r6sidant dans ou a proximité des secteurs a fortes activités agricoles. Elle exclut toutefois les 
pathogmes qui représentent un risque d’inkction uniquement par contact direct avec les animaux ou par 
ingestion d’aliments contaminés. Les zoonoses etudiées ont ctc regroupceS m fonction des pathog&tes 
qui leur sont associés, c’est-à-dire les bacteria (aoonoses bacteriennes), les parasites (parasitoses) et les 
virus (ZOCUIOS~S wales). Le lecteur disirant obtenir du informations compl&nentanes au tente suivmt 
est invité B consulter le tableau rapporté m mnexe qui P&ente les principaux aspects ~&isant les 
zoonoses décrites. 
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De manière générale et lorsqu’il était possible de la fane, nous avons attribué au micro-organisme un 
niveau de risque pour l’humain basé sur divers critères comme la gravité et l’incidence de la maladie, la 
possibilité de trammission environnementale, la prkvalence du micro-organisme dans les cheptels et bien 
sûr, le degrd de connaissance de ces diSrentes informations. 

Les zoonoses bactériennes 

Les zoonoses bactériennes considérks dans cet avis font partie des sept genres suivants : fichericichin, 
Campyobacter, Coxiella, SaImoneIla, Chtridium. Leptospira et Listeria et Yersinia. Jls ont a4 
sélectionnés sur la base d’une littérature scientiBque attestant de leur transmission possible par 
l’e&ro~oment. De plus, seules les esp&es dont la prdsencc est reco~ue chez le bétail font l’objet 
d’une préacntation. 

L’infection a Escherichie coli du Gotype 01575L7 est responsables d’enkitcs sévères chez les 
humains. Cette maladie à déclaration obligatoire entraîne l’hospitalisation d’environ 50 % des personnes 
infectéa. Elle se cam&ise le plus souvent par des diarrhees sanguinolentes et des crampes 
abdominales (colite hknorragique). Cataines complications peuvent 6tre trks sWres et même entrakr 
la mon L’incidmce de l’infection B E coli 0157:H7 s’est accrue depuis sa ddcouvtie en 1982. Au 
Québec, une moyenne annuelle de 257 cas ont été diagnostiqués et déclar& entre 1990 et 1996. Bien que 
la bactérie soit surtout associe-s B la consommation d’ahments contaminda, notamment la viande de boeuf 
hachée, des infections dues a l’ingestion d’eau potable ont aussi mis en edence la possibilité d’une 
cammbtion d’origine envirormementale a partir d’animaux porteurs. Les bovins et’les ovins sont 
flirteurs de la bactkie qui Peut survivre assez longtemps dans les d&ctions et qui de plus, rdsiste bien B 
des conditions e&ronnementals défavorables. Une importante épiddmie d’origine hydrique à E. Coli 
associée à la contamination d’une source d’approvisionnement par les eaux de ruissellement provenant 
d’un enclos g b& est suwenue en 1999 lors d’une foire agricole aux Btata-Unis. Compte tenu de 
l’ensemble de ces informations, le niveau de risque pour la santé publique nous ap~amit important 

La campylobactétiose (Campyiobacterjq~ununi. Campylobacter coli et moins Squemmd Carqdobacter 
fitus)). est maintenant considérée comme l’infeotion ba&rienue la plus rdpandue en Amdrique du Nord. 
Au Qucbcc, le nombre annuel de cas de campylobactdriose deC1ark.s a varié de 2 082 B 2 816 de 1990 a 
1996. Outre les sympt6me.s typiques d’une gastm-&érite (diarrh6ea, film, douleurs abdominak, 
vomissesnwts), la campylobactétiose pourrait occasionnellment avoir des conséquetices plus graves 
cha les onfants, comme lez syndrome de Guillain-Barre. La prkalence tr&s dlevke chez plusieurs 
animaux de ferme, la capacité de. sutvie en Wonnemcntale et la faible dose minimale infectame de la 
bactcrie 6tabBssent l’existence d’un risque r6el de contmcter l’infeotion par?ngestion d’eau, de mime 
que par simple contact lors d’activités nautiques. Dans ce contexte, le niveau de risque pour la santé 
publique nous apparaâ important. 

La fièvre Q (Coxida burnetit] est une maladie B d&hation. obligatoire, maiutenant reconnue en 
émergwce au Qu6beo. qui se caractérise, chez les persormes montmnt de signes cliniques, par un 
syndrome f&rile avec céphakes, fikvre, transpiration abondante, myalgiee et faiilesses. Des 
complications comme une hkpatite ou une mdocardite peuvent survenir. Plusieurs cas d’infection 
seraiwt a.symptomatIques ou passenient inaperçus. Au Qu&c, l’incidence de la fi&vre Q semble encore 
faible, mnis l’association étroite entre l’infection et la prknce de moutons laisse entrevoir une 
augmentation de cette incidence avec l’accroissement de l’elevage ovin La dose minimale imktante est 
tks faible. La contamination se fan principalement par @alation d’akoaols et la mise bas des brebis 
correapond à une période où le risque est élevt. La tnmsmimion peut aussi se faire par ingestion de 
produits lait& non pasteurises. La grande rksistance environnemcntale do C. bumetii et sa transmhion 
par voie akrienne favorisent la contamir&on de personues éloigndes du foyer infectieux d’autant plus 
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que les powikres peuvent transporter le micro-organismes sur de grandes diitances. Compte tenu de 
cette situation, le niveau de risque pour la santé publique nous apparaît modin. 

~a salmonellose (Sahanella sp) est une maladie P déclaration obligatoire. Les ‘sahnonelloses non 
typhiques, dont cartaines peuvent être trammisa d’wimaux porteurs, se manifestent par des symptbmes 
de gastro-entérite (douleurs abdominales, nausées, céphalées, diarrhées et légére 6évre). L’incidence 
humaine de cette monose est relativement Clevke si on la compq A la plupart des infections décrites 
dans cette section (par exemple jusqu’à 60000 000 chez les enfants de moins de 10 ans). Les salmonclles 
sont présentes dans le tractus digestif de la plupart des espkes animales. Elles peuvent survivre pendant 
plusieurs mois dans les déjections. Leur prévalence serait de l’ordre de 10 % dans las feces du bovins et 
de 26 % dam le Mer de porc, mais la bactérie serait inactivk assez rapidement une fois les déjections 
+ndues au sol. Les donnés ne rapportent pas de cas d’infection humaine causée par une trammission 
envirormementale des séromes non typhoidiens. La contamination d’oripine alimentaikdemeure Ie 
mode de transmission de loin le plus important. 

Clostridium p-frngens est l’une des bactéries les plus ripandues dans l’environnement. Elle est 
retrouvée en tr&s gmnd nombre dans l’eau brute de plusieurs municipaIités québécoises. Bien que 
lWëction à C. perfiingens ne soit pas à déclaration obligatoire, Saut6 Canada estime que 7 à 15 % des 
gastro-entérites seraient causées par ce pathogéne. Sa prévalence peut &e importante cha certains 
bejtiat~. De mûrie, la bactérie peut survivre à des conditions envirotmementales extfëmes. Le caractti 
relativement bénin de l’infection (diarrhées et douleurs abdominales) conjugué B l’absence de données 
épidtiologiques précises, rendent difficile la caractkisation du risque pOur la santé publique. 

La lcptospkose (Leprospira interrogani) se manifeste la plupart du temps par des symptdmes 
s’apparentant à tm syndrome grippaf sévére (céphalée, myalgka, fi* 6ismts). La maMie peut dans 
certains cas ëtre relativement débiitante (a&nie hémolytique, myocatdite, &faillmce rénale et même la 
mort). Les tmvailleurs agricoles sont les personnes les plus exposkes, mais le risque pour la santé 
publique est B prendre en compte & cause d’un nombre toujours croissant de cas de leptospimse d&oulsnt 
de la pratique de sports nautiques ~B contact primaim La prkvalmce de Leprospim inrmoganr cha le. 
bétail qukbécois n’est pas comme (elle pounait Me prksente chez S A 15 % du bovin laitier). Nous 
n’avons pas non plus de données sur l’incidence de la leptospimse dans la population. Le manque 
d’infotmation ne permet pas de caxactériser le risque pour la santé publique. 

Listetia monocytogencs est une baet&e pouvant avoir des eons6quences graves sur la santé de certains 
gt-oupes depexsonnes (nouveau-nk, femmes ettceirtta, PaSOMeS @es, immun-, diabétiqws et 
cancéreux), bien que son incidmce soit t&s hile. Elle est pAsente dans I’enscmble du cheptel agricole 
e-t peut survivre longt~s dans des conditions environnementala défavorables. Cepmdant, tous les cas 
de listkriose rapportés ont ctc Ii& A I?ngestion d’aliments contami&. Dans Ia mesure des comkssaaca 
actuelles, il demeure difficile de V&&X l’importance du risque que n&sente Livteria monocytogenes 
pour la santt humaine dans le contexte d’une transmkion environnementale provenant du b&ail. 

La yersiniose (Yeminia enteroliticn) affecte surtout les eafants &a qui la maladie se manifeste sous la 
forme d’une entérite aiguë avec de la fiévre et une diarrhée parfois sanguinolente. Malgré une dose. 
minlmale infecta& relativement élevée- (au moins 109 organismes), le nombre de cas de yersiniose a 
considérablement augment6 depuis le début des anuées 1970. Parmi les animaux de ferme, le pore serait 
le principal rbervoir de Yersiniu enrerolirica. II semble toutefois que Iles souches virulentes de Y: 
enterohica survivent peu dans I’envko~ement aquatique, 01i se retrouvent presque exclusivement des 
skotypes non pathog&nes. Une étude a toutefois dkmontrd une sén@valeuce d’anticorps anti YvsUria 
plus élevke daos Une population rutale lorsque c0mpark à une population urbaine. Compte tanu des 
informations disponiiles, l’importance du risque pour la santé publique nous semble plut& hile. 
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Les paradoses 

Le terme parasitose regroupe les infections causées par des protozoaires ainsi que celles causées par les 
helminthes. Au QuCbec, seuls les protozoaires Cryptosporidtum panum et Giardin hmblia, tous deux 
retrouvés chez le bktail, ont un potentiel de transmission environnementale. 

La cqposporidiose est considérke comme une infection en kxrgence, tant au QuCbec qu’ailleurs dans 
le monde. Cqntosporidium parvum posséde un fort pouvoir infectieux et peut avoir des conséquences 
fatales, particulikement chu les immunodkprim~. La maladie se manifeste ~bituellement par de la 
diarrhk aqueuse, des douleurs abdominales, de la film et de l’anorczie. A l’instar de plusieurs 
parasitoses, la dose infectante minimale est faible, se situant g environ 100-130 oocystes. Le parasite est 
présent dans les déjections de porcs et de bovins et est particulikement Clevé chez le veau. La grande 
résistance et survie amimnaementaIe des owystw de C. parwm sont a l’origine de soa pouvoir 
infectieux. La plupart des usines de pmductioa d’eau potable kprouveat actuellement des difficultés & 
déduire la prksence d’oocystes dans l’en vimmmnmt aquatique. Pr&isons toutefois que les donnies ne 
pamettmt pas a I’hcure actuelle de faire un lien dhect entre les cas de ayptosporidiose recensés et les 
activités de pmductioa animale. Bien que difkile g cvalua, le risque pour la santé publique sous 
apparait modéré. 

La giardiase ast I’iafcction parasitaire la plus souvent diagnostiquke dans les pays industrialis6. Au 
Québec, l’incidence, estimkc sur la base du nombre de cas d6cWau fichier h4AD0, est en moyenne de 
10,4/10! 000 personnes, ce nombre &ant en progression. La trammission par voie hydtique de G. 
lamblia a 6tk associée a de n~mbrcuz cas isolés ou Cpid&n.iqw de gkdiase en Améxique du Nord. À 
l’instar des oocystes de Cryptosporidium qv, les kystes de Giardia sp sont khs rksistants a la chloration et 
la dose infectante mioimale est faMe, soit entre 10 et 100 kysts. Bien que la prévalence du Giordia sp 
soit relativement ClevCe chez le bétail (9 % chez le porc, 29 % chez les bovins, 38 % chez le mouton), on 
ne peut mettre en tidence le caractkre zoonotique de l’infections En efkt, tr& peu de cas déclark 
d’infection humaine pai Giardia sp auraient une origine animale prouvée ; daus les quelques cas où un, 
lien a été fait avce les animaux, ceux-ci mettaient en cause des espéces sauvages, tel le castor. Compte 
tenu des informations disponibles, le risque pour la santé publique en lim avec la production animale 
nous semble faible ou négligeable. 

Les zoonoses virales 

Le gnnde majorité des zoonoses vbak nkcessitent des contacts dh-ects pour &a Qansmisa oune 
parvent être tmosmises par le bétail. Seul les vbus de l’influenza A ont un potentiel confumé de 
transmission zoonotique par voie envimnnementale. 

L’influenza est une maladie respiratoire aiguë hautement contagieuse. La grippe de type A est 
généralement plus débilitante, étant associct à une augmentation de la mortalité et de la morbidité, 
notamment chez les personnes @es. Le caractère zoonotique de l’influema A est par ailleurs reconnu 
puisque des anticorps contre les souches porcines ont étC relevS chez 10 % des personnes travaillant 
dsm la porchaies. La sauvagine (canards et oies sauvages) est consid&&e comme le r&ervoir mondial 
de l’ensemble des sous-types de l’influema A. Celle-ci mign deuz fois par an au dessus du Canada ct un 
contact avec des volaiks domestiqua lots d’une pause migratoire pourrait favorisa la contamination 
interspécifique. On convient cepemkt que le passagt de ces souches i l’humain nkcessite des conditions 
de vie particukes comme celles qui prévalent en Asie, soit uuc gmndepmmiscuitd entre les aaima~ de 
frime (volaille e-t porcs) et les humains, ce qui explique par ailleurs que presque toutes les épidémies de 
grippa ont une origbc asiatique. Par ailleurs, la rhnte dcmonstration du passage d’une souche aviaire 
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a Phumain aans réassortiment chez le porc ne doit pas 6tre négligée. Les donnees achtelles ne permettent 
toutefois pas de qualifier le risque pour la santé publique en relation avec les activités de production 
animale. 

Autres problémes de natire infectieuse 

D’autres risques de nature infectieuse potentiekrnent reli6s a la production animale peuvent être 
pr6sents. Parmi ceux-ci se retrouvent les atteintes possibles attribuables a des prions, les risques reli6s 
aux activités de contact avec l’eau du milieu naturel at les pmbkmes d6coulant de la rkstance 
mkrobierme associét a l’utilisation d’antibiotiques en a&uhure. 

Les encépholopathies spongi&mes bovines (maladie de Creutzfel&-Jacob) 

Selon les données scientiSques connues, le risque de trammission environnemenM c des pmt&nes prions 
6‘ pathogénes n semble extr&nement fhible. On ne peut cepmdant pas 6liminer tout risque, compte tenu 
du fait que l’on ignore le mode de kammisaion de I’enc6phalopathie apongifonne bovine qui pourmit 
êtse B l’origine d’une varia& de la maladie de Creukfel&-Jacob. Par ailleurs, l’entrerne r6sistance des 
pmt6ines prions suggere que ces agents infectieux pourraient avoir une pemistance environnementale 
exceptiomwlle, comparable a celle des spores bactkiena. On considhe cepemU que l’enkphalité 
spongiforme bovine ne représente pas un problème au Canada en raison de l’interdiction de l’importation 
de rumina& ou de farine d’os et de viande pmvenant de pays où la maladie est endknique. Les 
nombreuses incertitudes entourant cette question ne perrnenent pas de qualifier l’importance de ce 
risque. 

Les risques reliés au activit& de contact avec IDmr du milieu nahwel 

Quelques dtudes ont &C rkalis6es au cours des demieres ann6ea sur les risques a~ la sa& potentiellement 
reliés B la baiguade ou aux activités de contact en rrdlieu natural. La pmportion des baignems ayant ~~ 
éprouvé des pmblèmes de saru6 varie d’une 6lnde a l’autre, mais des proportions de 6 et 8 % ont &6 
rapportés. Les problèmes les plus frcsuents suite a une baignade en eau pollu& sont les gastm-enteritea. 
les inf~ons de la peau les otites et les cor$mctivites tandis que les micro-organismea suacaptiblu 
d’étre renoontréa appartiement principalement aux genres bacMena Pseudomonos, ‘Staphyiococcw, 
S&wnella, Aeromonar, CompyZobacter et Legioneila ainsi qu’a plusieurs virus et protozoaires. La 
limite maximale: ameptable ( rammadation canadienne) pour les eaux douces utilisdes a des Sns 
récréatives est de 200 colifomes f6caux par 100 ml d’eau Bien que lea’ mioro-orgaoiames ci-haut 
mentionnés puisseut pmvenir de sources diverses, la mcommandation canadienne est &?quemment 
dépassée dans les aecturs B fortes activités agricoles. 

La r&stance microbienne associée à Iùtilkztion d’antibiotiques en agriculture 

Patmi les activités li6es A la pmduction animale intensive, d’importantes quant& d’antibiotiques sont . 
adrmmshh aux auimaux afin d’accélérer leur croissance et de renforcer leur Aistance aux infections, 
plut& que pour le traitement ou l’usage thémpeutique. La r6sistanee microbienne aux antibiotiques serait 
B la hausse, en partie parce que les antibiotiques sont mal utilis6s en mkiecine hutnainç mais kgalement 
à cause des pratiques de l’industrie agricole. L’éwrgence de la souche SaImonel&s Typirimuriam DT 
104 en serait un exemple. On Wime que la quantité annuelle d’antibiotiques utilisée chez les animaux’ 
est de 100 a 1000 fois plus Clev& que I’utihaation annuelle humaine. Bien que di&dlc a fwaluer, le 
risque pour la sant6 publique nous apparaît mod6r6. 
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2.1.2 Les problémes d’origine chimique 

Nous abordons dans cette section les pmbknes de santé pouvant découler de la contamination de l’eau 
par lez nitrates, les sous produits de la chloration et les micmcystiues. Nous résumerons ensuite les 
pmblànes athiiuables B la contamination de l’air par les odeurs, les particules respirables e-t les 
conséquenceS possibles en lien avec les gsz à effet de serre. 

Les risques d’origine chimique reliés A la contamination de l’eau 

Les activit6s de pmdwtion animale wntribuent de façon si@kative B l’apport de cextains contaminants 
@imiques dans’ l’eau de consommation, que celle4 pmvienne des eaux de surface ou des eau 
soutenah~. cette wmammation chimicpe de l’eau de wnsonimation par les activitks agricoles peut se 
fhire de @n directe (ex. nitrates) ou hdirec& (ex. kihaiom&ames vs @ence Bccme de mati&e 
organique). Les principaux risques A la santé associks A cette contamination chimique de l’eau 
directement ou iudisectement associée aux activit& de production animale sont, de façon génémle, les 
Nques de cancer, les risques d’efkts sur la reproduction et le développement et mfm, les risques de 
m6thémoglobiu&n.ie. 

Les tiques attribuables aux nitrates 

En secteur agricole, les puits d’alimentation en eaux souterraines sont Squemmen t contaminés par les 
nitrates. La proportion démontrant des niveaux dépassant la norme actuelle de 10 rn@ N-NO, semble 
atteindre des pmportions, selon les &As, jusqu’A 9 O%. 

Le tique de méthémogiobinémie 

La métb&noglobSmie, éussi appelte le syndrome du bCbC bleu, est ame maladie caractérisée par une 
capacité réduite du sang A transporta l’oxyg&ne. Les nourrissons de moins de trois mois sont plus 
susceptiiles A la formation de mkthknoglobine ktant domk leur faible acidit6 gastrique, l’incidence 
accme de gashu-entkite, l’hémoglobine foetale sensible B l’action oxydatrice de la méthtmoglobine, leur 
sygàme esizymatique incomplet et l’apport liquide très klev6 par rapport B leur poids corporel. Les 
prépmations lactées fbites à partir d’eau contami& par lea nitrates constituent le risque le plus important 
pour le nourrisson. Par ailleurs, la funme enceinte est particuli&ement A risque vers le septi&ne mois de. 
gmssesse car son niveau physiologique de méthknoglobine peut atteindre 10 %. Au Canada, aucuu cas 
récent de méthémoglobinémie n’a ctc rapport& Cependant, il demeure difEcile de mesurer l’ampleur de 
celte maladie, puisque la cas ICgers ou mod&Ss sont diftkiles B ideatitïer. Mentionnons en6n que 
certains auteurs avancent la possibilitk que la m&hémogloKm&nie soit reliée A d:autrcs tàcteun que lea 
nitrates dans seau. 
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Les Nques de cancers 

Certains COMPOSTS N-nitrosé~ qui se forment dans l'estomac humain suite a l’ingestion de nitrates sont de 
puissants cancérigénes cher l’animal. Les &udes épid&uiologiques ne permettent toutefois pas de 
conclure ?t un risque accru pour les populations hmnaines exposées aux nitrates de l’eau. Une multitude 
d’études out tente d’établir des relations entre la consonunation de nitrates et cettains types de cancer, 
ptincipalement celui de l‘estomac. Certaines &udes ont essayé d’évaluer ce risque eo tenant compte des 
expositions individuelles, tâche plutot complexe dtsnt donné l’0mnipr6aence des nitrates dans la ,di&te 
quotidienne. Il faut en effet rappeler qu’en prksence d’une faible contammatmn de Peau, l’apport 
principal de nitrates pour la population en gdn&al provient des aliments. Dans l’ensemble, les rkultats 
des études sur les composes N-nitrosb ne sont pas concluants car il semble que plusieurs facteurs 
puissent interferer avec l’action de ces compos6. 

Les risques d’e#eu sur la reproduction et le dheloppementfbetal 

Le potentiel tkratogéne cher l’animal des composeS N-nitrosk est bien démontré. Cependant, peu de 
recherches Cpidémiologiques ont &udiC ce problkme chex I’humain bien que des publications récentes 
so@wnt des intem~gations. Compte tenu du peu d%tudes disponibles a ce. sujet, la démonstmtion 
demeure insuffisante pour 6tablir une relation claire entre l’exposition aux nitrates et les effets sur la 
reproduction ou le développement. 

Les tisques attribuables aux sous-produits de chloration 

Certaines pAques agricoles constituent une source importante de matike organique dans l’eau. La 
réaction du chlore utilisé pour le traitement de l’eau avec des matièrs organiques en excés entraîne la 
formation dc sous-produits de la cbloratio~~ Les trihalométhanes (TJzM) sont les sous-produits du chlore 
de loin les plus tÏdquemment identi% dans l’eau et se retrouvent gdmhakment aux concermations les 
plus importanms suivi de représentants de la famille des acides ac&iques balogk&. Au Quebec, un 
certain nombre de rkaux semblent dprouver des di&ultés a respecter la -on canadientm 
de 100 pgiL (moyenne annuelle) proposde daos le cadre du projet de modification du Reglement sur 
I’eau potable. 

Les risques de cancers 

RcCemment, un-groupe d’experts réuni par gante Canada a présente aes conclusioru quant au niveau de 
risque& cancer associC aux sous-prcduits de la chloration. Le rapport stipule qu’il est possibls voire 
probable que les sous-produits de la chloration prdsentent un risque notable de cancer, en particuber de 
cancer de la vessie. Selon ce groupe, ce risque constirne un probkne de santé publique d’importance 
moyenne. 

Les Mqu.s d’@ets sur Sa reproduction et le développement foetal 

Les quelques Crudes $idémiologiques portant sur l’exposition aux sous-produits de la chloration et 
l’issue de la grossesse rtvélent une association entre l’exposition aux THM et l’avortement spontané, le 
retarddecroissance et les malformations co&nitales. Toutefois, ces 6mdes presentent certaks 
faiblesses quant & l’evahmtion de l’exposition et a la prise en compte des facteurs de confusion 
potentiels. Par co&quent, B ce jour, les preuves ne sont pas sufEsantes pour pameure l’établissement 
d’une relation causale entre l’exposition aux sous-produits de la chbnation et les effets nocifs sur la 
reproductionhumaine. 
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Les risques liés à l’exposition aux toxines des cyanobactéries (microcystiues) 

LCS risques associés A l’exposition aux microcystines constituent une problématique encore peu 
documentée.~ La littèrature mentionne des sympt&na reliés au contact d’une eau contaminée par 
&verses cyanobactéries, principalement des initations cutanéw et oculaires, des maux de gorge et des 
réponses allergiques. De même, des cas de lésion hépatique et d’insuf&ance hkpatique aiguë ont bé 
associés a la consommation d’eau Contamin&e par des microcystines. AU Qukbec, des cyanobactaies sont 
~uemment observées dans des plans et cours d’eau du SGd de la province. Le phosphore étant 
for.emeot associé a leur apparition, lu excà I+XIV~S dans les eaux de surike risquent de contribuer à 
leur progression. 

Les risques B la santé reliés à la contamination de l’air 

Les problémes attriiuables aux odeurs 

La question des odeurs d’origine agricole a et6 Mquemment soulevke ces dernikres années 
principalement pour les populations concanées pc des projets de construcdon de porcheries de gande 
envergure. Les odwrs e&ronnementalea pmd d’activitk agricoles reprkentent dans plusieurs cas 
beaucoup plus qu’un simple inixxivknknt et peuvent avoir un impact non n6g@able sur la santé et le bien- 
ëtrcdelapopdationexposée. naétcdemontrcemnw~quedesodansdéplaisantu,dontcellu 
provenant d’élevages porcins, pouvaient déclencher des kctions réflexes nocives pour l’organkme, 
modifier les fonctioos oktives et entmûxx diversea r&ctions physiologiques et psychologiques. 

En plus de diverses manifestations physiologiques possibles (systkme-s cardiaque, nemux immunitaire), 
plusieurs effets de type psychologique sont susceptiiles d’affecter les personnes exposées. Les &ets sur 
la ssntk reliés aux odeurs provenant d’activités d’klevage rkultent donc probablement d’une 
wmbinaison de f%teurs physiologiques et psyzhol~giques. Une étude portant &cQuanent sur 1s 
effets du odeurs cc . A les pmvenant d’ùxtaktions porcines sur l’humeur des r6sida& du: 
voisinage fait rusatir des réad& sipificatik Lu auteurs ont observb que l& personnea vivant pr& dkne 
insldlation patine et soumiss aux odeurs qui s’en dégagent sonBat dpantagc d’anxiété et de dépression, 
dent plus de coke et de M@e, manifesteat plus de confbsion, ont moius de vi@ew et prkstieot des 
troubles de I’humek de façon plus manifeste que l’ensemble de la popukkm. Il est aussi possiile salon 
cutaines études que de tels effets sur lluzmeur puissent jouer un file défavorable sur le syatkoe 
imrmrnitairr,cequipolaraitprCdioposalespasormesanantesàbautraprobl~&~~ 

Une &ude plus rkcmte n’a pas démontré de taux anormalement tlev6 d’anxi&C et de dépression mais 
plut& des effets sur le système respiratoire. En& le problème pourrait aussi &re appare& au 
phkoméne de la polytoxicasensibiité. Compte tenu du peu d’6tCdes rcalisces et du nombre relativement 
élevé d’effets potentiels rapport& dans la Iittémtwe, des ktudes suppknentains nous semblent requises 
afin d’apporter les clarifications nécessakes à une appréciation du risque. 

L’effet de serre et sa coas6quences probables 

Un grand nombre d’activitb -piques contribuent à l’émission des gaz à effet de serre. Les activités 
agricoles constituent l’une des principales sources de méthane d’origine anthropique aiosi qu’une source 
importante de gaz carbonique, des gaz comptant parmi les *cipau% gaz B effet de serre avec le N*O et 
la CFC. Selon les connaksan ces aetoells sur cette problkmatique, l’augmentation des gaz à effet de 
serre entraînera une incidence accrue d’événements climatiques extrânes tels les tempkatures 
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excessivement élevées, l’augmentation de I’incidence des inondations daus certaines r&ions et de 
sécheresses dans d’autres et l’augmentation de la variété et du nombre d’insectes porteurs de maladies. 
Parmi les effets néfastes directs et indirects sur h sa&, notons que la mortalite par stress thermique 
pounait s’accroître, tout comme les problémes cardio-vasculaires et les maladies trammises par des 
insectes. Aussi, bien que certaines conséquences de l’effe-t de serre sur la santé soient appréhendées, 
celles-ci demeurent encore peu documenteeS. 

Particulea respirables et aérosols acides 

L’ammoniac généré par les activités agricoles est un prkweur de particules ties ou d’akosols , ~~‘smmonium (de moins de 23 pm de dum&re). A l’he-ure actoelle, ce phkmrnine est princiiement 
observable dans les environs de grands centres urbaius de l’ouest du Canada et des ktats-Unis, où la 
présence d’unités de production animale intensive &Oient dea centres urbains. Toutefois, il pommit 
s’avérer préoccupant dans le futur dans d’autrea @ions nord-américaines. Les patticules fines traversent 
les moyens de défense naturels du systéme respiratoire, p&trent pmfondkment et sont davantage 
retenues dans les potions. dknant ainsi susceptibles de provoquer des pmbl&meS respiratoires cha les 
populations exposées. c’est pourquoi l’exposition aux particules respirables demeure une préoccupation 
de santé publique importante. Il existe toutefoii tr&s peu d’études kpidkuiologiques sur les effets de la 
pollution psrticulaira de l’air au Qutbec. Citons toutefois une étude am&icaine rkente demontrant la 
pr6sence d’ammoniac, de poussièrea et d’cndotoxines g de tibles c onwntratiom mais un taui 
anormalement Cl& de troubles respiratoires chez les personnes résidant dans le voisinage d’une 
porcherie de grande dimension. 

2.13 Les effets d’ordre social 

Les conflits en milieu rural 

Dans plusieurs rkgions du Qucbec, le d6veloppement de la production porcine a en+înk ces dernikrw 
années des répercussions sociales majeures eo provoquant une dyuaraique conflictuelle entre promoteurs 
et opposants aux projets d’implantation de porcheries. Ce.sont les maintes & contsmktion du milieo, 
I’~~~~desodeursdla~vededhraluationdespropriétesquisontprincipalcmentgla~ 
de ces réactions. De telles situations sont susceptibles de crker des préjudices 31 la sauté des populations 
touchées. Des aUdes ont d’ailleurs dkmoti que ces types de conflit ont en soi dea retombées nkfastes 
souvent plus im$xtantea que les nuisances même qui en sont à lkigine. 

La privation des usages récréatifs 

Les activités agricoles ont des ripercussions importautes sur la qualité microbiologique de nombreux 
cours d’eau au point d’m affecter aussi les usages récréatifs. Quoique la privation des usages des plans 
d’eau ne représente pas en soi une atteinte directe à la santé, elle n’en daneure pas moius une situation 
OÙ~ les occasions de loisirs, 6léments bénéfiques à une bonne santé physique et mentale, sont réduites. 
Certaines activités agricoles peuvent aussi altkrer les paysages de façon significative et priver l’ensemble 
de la population de ce type d’attrait. 
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L’accroissement des coûts de la décontamination 

La présence de contamina& dans les eaux de surface et souterraines qui servent d’approvisionnement en 
eau potable entminent pour les citoyens concernes un accroissement des coûts nécessaires à la 
décontdnation. En cfTct, lorsque la qualite de l’eau brute SC détérioré SOUS l’effet des activités 
amhropiques, celle-ci doit, en plus d’être dknfectée, recevoir un traitemmt de base. Dans certains cas, 
ce procédé demeure imufkant, ttéces$aut alors un iuvestissement supp16r.uentaire pour l’installation de 
traitements encore plur sophistiques. A moyen terme, les cotlts associés B la décontamination pourraient 
donc devenir trks importants pour plusiems municipalités alors que plusieurs d’entre elles ont dejà 
passablement investi pour assainir ces mSmes cours d’eau Dans le CBS oit la contamination touche un 
puits privé, les coUs d’imtallation d’un systéme des ddcontaminstion pour rendre peau pmpre à la 
consommation dcmmrmt égalrment élevés. 

2.2 L’appréciation du risque 

Le risque peut se définir comme la probabilité que dea effets &astes sur la sante humaine se produisent. 
a la suite d’une exposition a des agresseurs environuememaux d’origine chimique, physique ou 
biologique. Globalemm& l’appréciation ou Nvaluation du risque est un processus qui vise a détermmer 
la probabil@ qu’une exposition a un ou plusieurs agresseurs enviromxmentaux, produise des effets 
néfastes sur la santé humaine. Ce processus d’&aluation du risque pour la santé humaine se fait en 
observant certaines dtapes dont : l’identification du danger, i’estimation de l’exposition et i’estimation du 
risque. 

Identification du danger 

Lkxamen de la docummtation schtifique sur les dangers potentiels que constituwn les conmminants 
environnementaux provenant de la production auimale montre que ces derniers peuvent repr&enter un 
danger non rkgligeable pour la sante humaine. Les problkmes potentiels, sinon rkels dans certains cas, 
vont par exemple de la nuisance olfactive jusqu’au cancer, en passant par des pet+urbations du 
dkveloppement de l’e&nt et des infections intestinales, respiratoires et cutauk. Du Cgte des entérites, 
wrtains miav-orgmismes pathogènes présents dans le cheptel qukbdcois ont m pouvoir infectieux 
important, sont présmts dans les dcjections, sont uammissibles B l’homme et peuvent survivre 
suflkmment loqtcmps dans lenvhmmunent pour atkindra les populations avokinames (voir tableau 
en annexe). Par ailleurs, beaucoup d’incertitudes demeurent quarïl aux eEets sur la santé concernant les 
ContammantJ chimiques pmvenant dimctemmt ou idimtanmt de la production animale. Dans certains 
cas, les liens sont même probables notamment en ce qui concerne les trihalometbaws et le cancer de la 
vessie de même que les nitrates et la m6themoglobinemie. La présence d’algues microscopiques dans’ 
watains sectmrs pohés des eaux brutes du sud québécois pourraient constituer une menace aux 
utilisateurs de ces eaux si des toxines s’avkraient présentes. Il faut noter aussi le pltenomène inquiktant 
de l’augmentation de la résistance bactérienue aux antibiotiques en tant que facteur pouvant comribuer à 
une accentuation du danger microbiologique pour la saute publique. 

Estimation de I’expositioh 

Les donuées quéhkcoises dispombles montrent clairemem que les activites associées B la production 
animale agricole wntamkm Penvironnauent. Les indicateurs mvimnnanultaux (nitrattes, phosphore, 
coliformes) rMlent la prksmce dkne contamination importante et susceptible d’augmenter dans certains 
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secteurs a vocation agricole, secteurs qui supportent parfois une densité de population importante (vallte 
du Saint-Laurent). Plusieurs réseaux d’aqueduc s’approvisionnent dans des endroits où l’eau brute est 
contaminée rendant ainsi possible une distribution d’eau non conforme aux exigences de potabilité. En 
effet, bien que les systkrnes de traitement désinfectent l’eau, des probEmes de parasites rksistants a la 
chloration, de comamimms chimiques et de contamination de puits sont toujours prksents. De plus, le 
phénoméne du vieillissemant des usines rend ces dernières plus vulnérables auA bris de traitement ou à 
des arrêts qui pourraient entraîner une épidkrnie majeure. Rappelons a ce pmpos que l’épidémie survenue 
en 1993 à Milwaukee, qui avait affecté plus de 400 000 perxnmes, avait 6te causée par un probléme de 
fihration. De même, la contamination de plusieurs plans d’eau par les micro-organismes muaine une 
exposition pctentiellement significative lors de la pratique d’activitts récrktives de contact. Enfm, les 
baerits d’elevage et les pratiques actuelles d’entreposage et d’épandage des déjections entrainent des 
dépgmxnts d’odeur intenses sur des périodes de temps parfois importantes. 

IV@+ cela, l’exposition des populations aux contamknts hydrique associds à la production animale 
me difficile à caradrh, étant donné la désinfection des eaux de comommation et le peu d’enclin des 
gens a boire ou à pratiquer des activités récréatives dans de ?eau de pi&re qualité. De façon globale, 
nous disposons donc de peu d’informations quant a l’exposition des gens, et plus particulierement pour ce 
qui est de l’air. Lkxposition apparente semble faible mais des informations précises à ce sujet sont 
parcellaires ou pratiquement in-. Il daneure toutefois fortement probable que les tendances 
actuelles entrament une augmentation éventuelle de l’exposition: tendance a l’augmentation de la 
contamination envimrmem entale d’origine agricole, développement de l’industrie de production animale 
intensive, concentration des activités dans certaius secteurs du Qudbec, vieiUisaement et vulnérabilité des 
usines de traitement de l’eau, volonté de nkppropriation des usages abandonnes sur les cours d’eau, 
accumulation à long tame de polluants ‘comme le phosphore, changements climatiques (un 
réctiement de quelques degrés pouvant taVariser, par exemple, la croissance ou l’émergence de 
micrc-orgmismes pathogénes et dans certaim cas même, l’introdwtion de nouvelles espèces), 
augmentation de la population et étalement urbain, etc. Donc, dans le contente actuel des choses, il est 
possible de pr&umer, sans se tromper, une augmentation dans les armées a venir de l’exposition de la 
population québécoise à divers contaminants asaocib aux activitks de production animale. 

Estimation du risque 

Jl faut d’abord convenir que très peu de cas établissant un lien entre des probEmes de santé et les 
polluants associés a la pmduction animale sont rapportés, particuli&ement au Qudbec. Cette État de fait 
peut &re attril~uable, par exemple, a un pmbléme m&hodologique de smveill&e, de détection des cas et 
d’inveaugation des eclosions de. causes et de sources indemrminées. Il faut se rappeler que la moitié des 
éclosions hydriques sont d’origine inconnue. De plus, il y a peu de consultation de la part des personnes 
malades et les effets entkriques sont peu signalés. Il existe cependant dans la litt&ature médicale des 
éclosions ayant 6tC associées ailleurs dans le monde à des situations mettant en cause les actititts de 
production animale. 

Le risque est une probabilité qui tient compte du danger et de l’exposition. Dsus le cas présent, ce risque 
nous apparaît bien présent, malgré les inconnus, et même non négligeable pour la santé publique. En 
effet, méme si a l’heure actuelle les informations disponibles nous incitent a croire que les gens sont 
généralement peu et indirrmment exposés aux contamimnts, il est loin d’ktre exchn que cette exposition 
en apparence faible augmente au cours desprochaines am~ées. Le risque pour la aante humaine pourrait 
devenir phts important si des mesures ne sont pas prises pour diminuer la présence de comambxms dans 
lknitonuement e-t si la croissance de l’industrie n’est pas limitée surtout dans les aones déjà fortement 
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affectées. Par ailleurs, le risque actuel est probablement moins important que d’autres risques associes 
aux méthodes de production a&nk., tek que CehIi lié aUX iIttOXiC&iOnS aiimemaires, k la tinnsmksion 
directe animal-homme, ou aux autres sources de contaminants chimicpK pmvenant des aliments. Ce 
type de comparaison ne rend cependant pas le risque plus acceptable pour autant. Il faut en effet 
considérer que ce n’est pas uniquement sur une base scientifique que I’acceptabilité du risque doit 
s’établir mais bien via la socikté qui subit ce risque ou qui l’appréhende. Or, dans le cas de projets 
d’implantation ou d’agramkement d’établissement agricole, on retrouve un importent problème 
d’acceptabilité sociale : celui d’une population envers la con~&ation ~viro~ementale et les nuisances 
que représentent ces projets. 

Ainsi, la contaminadon de l’environnement est bien identifiée, le danger est skrieux pour la santé, 
l’exposition semble limitée (quoique plus imporkne dans certains secteurs) bien qu’en probable 
augtnentati0n. La pohution cau& par la pmduction animale ne doit donc pas +tre négligée et il faut 
prendre dea mesures préventives, des moyens de protection et de contr6le. Il faut ~aussi surveiller les cas 
d’atteintes A la santé et am&rer les connaissances. De plus, il chut ajouter a cela un impact certain sur le 
plan social et du bien-&re et donc, a la santé dans son sens large. L’atteinte au bien-@re est également 
importante, contribuant a accentuer le risque. Il but donc prendre des moyens pour être équitable et 
responsable en tant que producteurs de contaminams et de nuisances envers le reste de la population, 
mais aussi en tant que consommateur. La pmduction animale profite a toute la société car elle est 
bkn6fique A la santé (rendant dispomble des ahments a coitts raisonnables et fournissant des emplois); 
Toutefois, les gains attribuables a ce secteur d’activitcs ne doivent pas &re obtenus sans égard aux 
risques à la sarit.5 publique et l’absence de CertitudK scientifiques ne doit pas &re un hein a l’action et a 
la prévention. Rappelons que nous discutons ici d’un risque contrdlable A un cofit raisonnable. 

Conclusion 

La production animale contribue de manière significative a la conkminadon du milieu. Malgré les 
inccrtltudes et le peu de cas rapportés de malad& graves associés a cette contaminadon 
env&mementaIe, le risque à la santé pirbkpre est bien prosent et probabkment en croissance. Face A 
une augmentation possible du danger et de l’exposition de la population a ces comaminants, le ministire 
de la Saute et des Services sociaux est d’avis que les probEmes de sauté que ueuvent causer ces 
CO . ts Sont stS&amment sérieux pour oye le monde ag+ole et le gouvernement orennent lq 
mesures ndcessaires a& do les~~enir De plus, le mode de dhreloppeznun actuel de cette industde 
engendre des impacts sociaux et des nuisances tout aussi sdrieun qui affectent le bien-&re de la 
populatipn et qui la rend plus sensible aux impacts et aux risques causts par cette industrie. La situation 
actuelle milite pour un n&ssaire débat public afin de permettre a tous 1~ groupes et citoyens concem6s 
d’exprimer leurs prkoccupations et point de vue sur le développement a privikgier dans leur milieu de 
vie. Il s’agit d’une question dEquit6 tant dans la juste répartition des inconvenients et des avantages que 
dans la poasriüté de s’exprimer et de participer aux dkcisions de dkveloppement ayant un impact sur sa 
santé et son milieu de vie. 
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3. Mesures de prévention, de protection et 
recommandations. 

Les risques pour la sante publique d6crfts au chapitre précédent laissent entrevoir la possibilité 
d’impacts sur la sante des populations situees dans des secteurs à fortes concentrations 
d’activités agricoles si des mesures ne sont pas entreprises pour exercer un meilleur contrôle 
de la pollution agricole, notamment en ce qui concerne les productions animales. En effet, en 
absence de mesures de prévention adequates, notamment d’une meilleure gestion des 
déjections animales et de meilleures pratiques agrfcoles, de nouveaux systemes de traitement 
de l’eau sophistiqués et onereux rtsquent d’étre &essaires afin d’ameliorer la qualité de l’eau 
distribu.&. De plus, les probl&mes d’odeurs s’accentueront et de nouveaux conflits verront le 
jour. Heureusement, les alternatives existent et elles sont nombreuses. Certaines Btudes 
réalisées au cours des dernières années proposent en effet des technologies d’épandage et 
des pratiques culturales qui, selon les auteurs, pourraient mduire de façon significative la 
contamination des eaux de surface et souterraines, ainsi que la propagation d’odeurs. Par 
ailleurs, des mesures adequates de protectfon de la sante publique doivent également étre 
recommandées et appliquées la où tes situations mettent en danger la santé des populations. 

Nous reconnaissons que la mise en application du Reglement sur la réduction de la pollution 
d’orfgine agricole et en particulier l’obligation de produire un plan agroenvironnemental de 
fertilisation de m6me que les efforts consentis par le milieu agricole, notamment eu égard à la 
Stratégie agroenvimnnementale de I’UPA et au Plan agmenvimnnemental de la production 
porcine constituent des actions devant conduire a une amélioration de la situation. Cependant. 
ces mesures. m8me bien appliquées, selon nous, restent insufffsantes pour assurer une 
protection adéquate de la sante de la population. Les modfcatfons ap~pdtiées au printemps 
lST@ au F%glement relativement & la fert&ation Phosphat~e ont malheureusement fortement 
att6nue les effet b&&iques du RBglement ado$teërt wS7. 

C’est pourquoi nous emettons des recommandations visant à r&duire l’exposition des 
populations aux contaminants de l’eau et de l’air, d’autres concernant la dimension sociale du 
pmbleme de même que des recommandations a portee sanitaire. 

1. LA PROTECTION DE L’EAU 

Les mesures de preventfon et de protection et les recommandations relatives a l’eau visent A 
proteger les sources d’approvisionnement en eau potable provenant tant des eaux de surface 
que des eaux souterraines. 

Le document d’appui fait ressortir l’incidence non négligeable des activités reliées à la 
production animale sur l’augmentation de la charge microbienne. en Bléments nutrftffs et en 
matiére organique dans les- eaux brutes des secteurs a fortes activltes agricoles, notamment au 
niveau de certains bassins versants. L’approche a privil6gier pour l’obtention d’une eau de 
consommation a risque minime pour la santé humaine demeure d’abord la protection a la 
source, notamment par une amélioration des pratiques agricoles actuelles tant a l’échelle locale 
qu’a celle du bassin versant. 
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Les recommandations suivantes portant sur la protection de l’eau de consommation concernent 
des mesures touchant certaines pratiques agricoles, les ouvrages de captage, les mesures de 
surveillance, et la recherche.’ 

1.1 LES PRATIQUES AGRICOLES 

Certains paramatres environnementaux, ont une influence notable sur la prolifération ou la 
diminution des micro-organismes. Les épandages effectues de façon inapproprtée par 
exemple favorisent la contamination microbienne des eaux de surface qui peuvent servir de 
source d’eau potable. Dans certaines conditions, les microorganismes atteignent aussi l’eau 
des puits. Par surcroît, le fumier sous forme liquide favortse la prolifération microbienne et la 
dispersion des contaminants. 

La présence en excés des composes azotés et du phosohore dans les eaux de surface 
constitue une charge Blevee en nutrlments qui favorise la prolifération d’algues microscopiques 
dont les cyanobactérfes. La presence de toxines cyanobacteriennes dans l’eau brute 
d’approvisionnement pourrait représenter un rkque non négligeable pour la santé publique, 
d’autant plus .que les traitements conventionnels de l’eau potable sont inefficaces pour 
I’enlevement de certaines toxines. Les algues affectent aussi le goùt et l’apparence DDE l’eau et 
favorisent la formation des THM. 

La matiere organique en excés dans l’eau brute augmente la turbidite de f’eau, ce qui a pour 
effet de diminuer I’efkacite du traitement appliqué a l’eau destin6e a la consommation, 
accentuant ainsi le risque de contamination microbienne 

L’épandage de fumier a une p&lode t&s tardive de l’automne favortse la pollution des cours 
d’eau par t’azote ammonlacal, surtout en hiver et t6t au printemps. Aussi, comme l’apport en 
azote ammoniacai affecte grandement I’efficacfti de la desinfection de l’eau, cette situation 
accentue les risques d’exposition de la population desservte a une eau contaminée. 

La grande solubilit6 de l’azote Epandu soit en excès ou en dehors de fa p&iode de cmissance 
des vegetaux fait en sorte qu’il atteint les eaux souterraines où il sejoume sous forme de 
nitrates. 

Dans ce contexte, pour contrer des effets Eventuels sur la sante .de la population, nous 
recommandons : 

Concernant la protection de I’eau potable. 

9 la restrfction de la fertilisation à l’intérieur de bandes de pmtectfon efficaces dans les 
bassins versants des cours d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable; 

9 le recours à des mesures de prévention plus strictes dansles zones où fa vulnérabilii des 
eaux souterratne est Blev&e; 

. le resserrement des critères d’exigibilité des études d’impact sur l’environnement en ce qui 
concerne le développement des productions animales dans les bassins versant des cours 
d’eau servant d’approvisionnement en eau potable; 
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Concernant la norme de fertilisation phosphatée, 

. la rkdwtion substantielle du calendrier de mise en application de la norme de fertilisation 
phosphatk 

Concernant les zones en surplus de fertilisation, 

m la détermination des zones en surplus de fertilisation par bassin versant pfut& que par 
municipalité; 

= l’inclusiondes engrais minéraux dans le calcul de la fertilisation aux fins de la détermination 
des zones en surplus; 

m l’an& du devefoppement des productions animales dans les zones en surplus tant que des 
solutions techniques aux surplus ne puissent &re misas en appliilion; 

n I’adhesion obligatoire aux organismes de gestion des fumiers pour les producteurs en 
surplus situes dans les prfncipaux bassins versants en surplus; 

Concernant les pratiques d’épandage; 

9 que ra gestion des dejections animates sous forme solide soft davantage encouragée; 

= que l’épandage tardif d’automne soit l’exception plut& que la r&gle et que cette pratique sott 
toujours accompagnee de mesures de preventfon de la contamination consignées sur un 
registre: 

1.2 LES OUVXAGES DE CAPTAGE 

Un meilleur contr6le et une meilleure protection des ouvrages de captage des eaux 
souterraines permettraient de mieux proteger, de façon plus simple et plus efficace, les 
nouveaux puits contre une Eventuelle contamination, reduisant ainsi I’exposftfon de la 
population aux contaminants chimiques et microbiologiques. 

Le r&/ement Sur le capfage des eaux souterraines, qui n’est toujours pas encore en vigueur : 

- Pr&ise des normes de constructfon s’appliquant a tous les ouvrages de captage d’eau 
souterraine afin d’éviter que ces. ouvrages deviennent des vecteurs de pollution pour les 
eaux souterraines ; 

- précise des normes de distances a respecter par rzoporf aux installations septiques des 
résidences isok#es ; 

- prevoft une analyse obligatoirede l’eau provenant des ouvrages de captage ; 
- requiert la d&ermination de pérfmetres de protection pour certains ouvrages ; 
- assure une formation ad&quate des puisatiers et une information pertinente sur les 

caraot&fstfques des puits. 

À cet effet, nous recommandons: 

= l’adoption incessante du projet de r&lmmt sur les ouwagcs de captige des eaux soutcrrain~ 
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= l’analyse par les gestionnaires de réseaux alimentes par des puits de la vulnérabilité de 
leurs ouvrages de captage et l’augmentation par règlement, s’il y a lieu, des bandes de 
protection; 

1.3LESMESURJBDESURVEILLANCE 

L’expérience passée démontre qu’à maintes OcCaSiOnS dans pfUSi8WS régions du DU&~C, 18s 
dispositions réglementaires n’ont pas éte respectées. Pourtant, elles étaient moins 
contraignantes que la Reglement sur la réduction de ta pollution d’origine agricole. Les 
nouvelles mesur8s comme par exemple f8 plan agroenvfronnemental de f8rtflisation 8t les 
dispositions concernant les zones en surplus se doivent d’étre rigoureusement respectées pour 
mieux protéger la sante de la population. 

Par ailleurs, les connaissances sur la situation environnementala actuelle au Québec reliée aux 
activftes agricoles, bien qu’elles s’ameliorent, font encore l’objet de lacunes parfois importantes. 
De plus, peu de moyens existent actuellement pour suivre de pres les impacts de ces activités 
dans le futur. L’amélioration d8 la surveillance est necessaire afin de mieux Connaître la quarte 
d8 I’eau souterrain8 et d8 surface, partfculierement en c8 qui concerne les réseaux publics de 
distribution de l’eau et les puits privés iimltrophes aux zones d’épandage. 

La qualit de l’eau distribuée par les &eaux est d’abord dependante de la qualité d8 l’eau 
brute. Un8 meilleure connaissance d8 l’état actuel et un meilleur Suivi de la qUafit des oours 
d’eau S8rVant d’approvisionn8m8nt en eau de COnSOmmatiOn permettraft d’orienter des efforts 
supplementaires d’assainissement à des fins de protection de la sante publique. Elle faciliterait 
également la gestion des réseaux de distribution. 

Plusieurs etudes menees dans des regions rurales du Qu&e~ montrent des frequences 
relativement elevées d8 contamination des eaux souterraines et des puits privés, que ce soit 
par les nitrates ou les micro-organismes. Aucun moyen efficace n’existe actuellement pour 
décontaminer un8 nappe souterraine. C’est pourquoi, l’élimination ou, a tout le moins,’ la 
r&duction des sources de contamination demeure encore ici la sofution a privitigier. Dans Mat 
actuel des choses, de nombreux citoyens demeurent susceptibles d’8tr8 exposes sans le savoir 
aux contamina#s de l’eau de leur puits. Nous savons que la majorfte des propriétaires de puits 
privés ne v&iffent pas régulierement la qualité de leur eau. 

Enfin, mentionnons que le projet de revision du Règlement sur I’aau potable contient plusieurs 
ameliorations des mesures de surveillance de l’eau de consommation. 

En ce qui concerne la surveillance des animaux d’élevage, un meilleur partage des données et 
connaissances quant a la prévalence des infections animales potentiellement transmissibles via 
I’enVirOnnem8nt est 8SSentiel afin d%SSUrer une protection adéquate d8S populations 
susceptibles d’y &re exposées. Certains contaminants davantage SUSCeptibl8s de causer une 
atteinte doivent faire l’objet d’une attention ~partfculière. 

Concernant les mesures de surveillance, nous recommandons : 

Relativement à la surveillance de l’application des diisitions reglementaires, 



. que des les mesures de surveillance ‘sur le terrain ’ touchant particuliérement la 
conforrnite des cheptels, les plan de fertilisation et les bandes de protection soft renforcées. 

n qu’un mecanisme de surveillance &roite permette de suivre l’évolution des zones en 
surplus, partîculi&ement au regard des bassins versants des cours d’eau servant 
d’approvisionnement en eau potable; 

Concernant la surveillance de la qualiie de l’eau, 

m la mise en application des mecanismes adéquats de surveillance de la qualité 
microbiologique et physico-chimique des eaI.rx~souterraines a I’int&ieur et dans les secteurs 
limitrophes des zones d’épandage afin de proteger adéquatement les populations a risque; 

m des mesures de surveillance plus étroites des eaux de surface servant d’approvisionnement 
en eau potable en zone agricole et en aval de ces zones: 

m que I’on vertfie en particulier la présence et l’évolution des cyanobacteries et des 
microoystines dans les plans d’eau à risque du Quebec; 

m l’adoption de la version révisée du Reglement sur f’eau ,potable; 

Concernant la présence de pathogènes chez les animaux d’élevage, 

l Wabiissement d’une collaboration structur6e entre le reseau de la sante publique et les 
médecins vetertnaires; 

n le sufvi de la presence de certains contaminants en particulier (Campy/obacfer sp et 
Esckfobia co/i 0157 : H7) chez l’ensemble du cheptel et la transmission de cette 
information au reseau de la santé; 

1.4 ACllSTdS DE RFCHERCHE RELATIVES À LA PR@l-ECTION Dti L’JZAU 

La situation de la contamination de l’eau résultant des productions animales à .grande échelle 
est serieuse et complexe. Ii nous apparaft essentiel d’envisager de nouvelles façons de faire 
afin d’éviter dese retrouver face a des problemes insolubles. La recherche de solutions a court 
et long terme et orientées sur la situation particuiiere d’une ~agricufture nordique m&fte d’&tre 
davantage exploitea. Nous proposons ici queiques,pistes. 

Par exemple, dans plusieurs regions agrtcoles du Quebec, ‘la situation des surplus de 
fertkants est probiematique à un point tel que - nous l’avons recommande - Ii s’avere impératif 
de cesser tout developpement des productions animales. En plus de cette mesure, le 
traitement des lisiers demeure la meilleure voie de solution envisageable a court terme. Ii y a 
aussi lieu de réflechir B des alternatives de remplacement a la production porcine, du moins 
telle qu’elle se fait actuellement. Enfin, des solutions techniques spkifiques à nos conditions 
climatiques doivent étre trouvees. 

Concernant les objets de recherche, nous recommandons : 

l que f’on consacre d’avantage de ressources au deveioppement des techniques de 
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traitement des llsiers et a leur mise en opération à court terme dans les bassins versants 
des cours d’eau servant d’approvisionnement en eau potable et Présentant les problèmes 
de surplus les plus aigus; 

n la recherche d’alternatives qui soient adaptées à nos conditions climatiques concernant 
certaines pratiques polluantes comme par exemple le pmbleme de l’épandage d’automne; 

2 LA PROTJCCTION DE L’AIR 

Certaines &U&S sur I’exposition aux odeurs naus.&bondes font état d’atteintes d’ordre 
physiologique et psychologique. NOUS CrOyOns que l’exposition chronique des personnes 
avoisinant les sites d’élevage est plus préoccupante que les problémes plus ponctuels relies à 
l’épandage. Les odeurs sont également B l’origine de nombreuses plaintes de citoyens et 
génerent des conflii ruraux. Différentes mesures doivent être envisagées pour contrer ce 
probleme. Plusieurs méthodes et technologies, souvent facilement accessibles, se sont 
montrées efficaces. Elles concernent le mode d’élevage, le mode d’entreposage des fumiers, 
les techniques et conditions d’épandage, l’environnement immédiat de la ferme, les distances 
séparatrices et des techniques de traitement des odeurs. 

De façon B réduire l’impact des odeurs nous recommandons : 

= l’adoption ir la ferme de diverses techniques et pratiques reconnues pour réduire les 
émissions d’odeurs comme par exemple 

- recouvrir les structures d’entreposage des llsiers; 

- qu’éd&uide recamir les structure dhtrqmsa~ on utilise dkitres méthode de &uciion des 
odeurs provenant de l’amposagc (ex.: ajout de spbai@c ou autre amendement acidih& 
oxygénation sans bulle); 

- introduction du Iisier par le fond de la fosse; 

- incorporation du lisier dans le sol chaque fois que c’est possible des techniques; 

- éviter lestechniques d’aéro-aspersion des lisiers 

- que l’on tiume compte autant que possible lors de l’tpmdage de lisia des conditions 
mMomlogigUes; 

- l’implantation de. brises vents pour favoriser la dispersion verticale des odeurs 

- le rozours aux sptâmu de traitement des odeurs aux sorties de ventilation des bâtimass du 
hvages 1s plus problématiques (a: biofiltration); 

l que l’on encourage l’implantation de fermes porcines sur litière; 

= aux fins de la determination des distances séparatrices qu’une agglomération de résidants 
soit rajout6e B la liste des immeubles protégés: 

En ce qui conccme la recherche, 

26 



l l’intensification de la recherche de solutions techniques facilement accessibles pour contrer 
les odeut’s des élevages problématiques; (meilleure connaissance des mécanismes 
d’émission et de dispersion des odeurs, techniques de réduction des émissions, 
modifications du mgime alimentaire et des pratiques. d’alimentation, etc); 

3 LA PRb’ENTION DES PROBlhES D’ORDRE SOCIAL 

Nous reconnaissons les difficultés qu’éprouve le milieu agricole à préserver le territoire pour y 
pratiquer légitimement l’agriculture. Par ailleurs, les mécanismes ~r6v1rs par la loi 23 ne 
permettent pas aux citoyens, de toute évidence, de faire valoir Bpuitablement des 
revendicafions. là aussi l&$times, en tant que membres de leur communaut8 rurale. N’ouolions 
oas que les milieux affectes par les pragoues agricoles sont, la plupart du temos, des biens 
collectifs. 

Les nombreuses confrorktions dans plusieurs régions rurales que nous avons evoquées sont 
actuellement inevitables puisque les citoyens, à defaut de mkanismes structures permettant 
un rapport de force équilibre, cherchent par d’autres moyens a se faire entendre. C’est 
pourquoi la mise en place de dialogues entre les producteurs et la population concernée par les 
activites agricoles doit étre favoris&. 

Nous croyons donc nhssaire la tenue d’un débat public sor le ddveloppement de l’industrie de la 
production aoimale dans lequel pourrait s’impliquer .la population ainsi que les divers ministèm et 
organisations concanés par la problhatique. Un tel débat aurait hantage de pennetke une information 
juste et valable, de dégager lorsque possible des consensus et des mtmtes, de permettre A la population et 
aux producteurs de donner leur point de vue m considhnt A la fois les problèmes de qualité de vie et les 
int&èts économiques, d’apaiser le climat social de plus m plus tendu par ces luttes et de reconshuire ou 
consolider, finaleme& la solidarité nuale dam ces communaut 6s. Nous favorisons aussi la mise m 
place de strwWcs penoanmtes d’khanges sur ces questioos. 

Nous recommandons alors: 

n l’organisation d’un débat public sur l’industrie de la production animale au Québec; 

n la mise sur .pied de comités de bassins versants dans les zones d’elevage intensif; 

4 LA PRÉVENTION DES PROBL&ES DE SANlIt 

Les actions rkessaires ~Pour réduire et pmvenir les risques pour la santé reliés à le 
contamination de l’eau et de l’air et les problèmes d’ordre social sont de l’ordre des mesures de 
surveillance, de l’amélioration du traitement de l’eau potable, des mesures de support aux 
petites communautés et aux proprietaires de puits et des activites de recherche. 

4.1 LES MIBURES DE SURVEILLANCE 

Peu de cas de maladies infectieuses qui pourraient résulter d’une contamination d’origine 
agricole sont actuellement rapportes. Lorsqu’ils le sont leur descrtption est g&réralement peu 
précise. Les systèmes de surveillance en vigueur comprennent peu de mesures actives 
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nécessaires pour bien identifier ces cas. 

Par ailleurs, une proportion importante de cttoyens en milieu rurale consomme encore une eau 
non surveillée, soit ceux s’approvisionnant a un puits individuel ou reliés à un réseau de moins 
de 50 personnes. Les petits rkeaux quant a eux ont une fnfquence de contrdle de la qualité 
de l’eau distdbuee tres réduits par rapport aux plus grands réseaux expliquant sans doute en 
partie une fréquence plus élevée comme source de maladies d’origine hydrique. 

D’autre part, la tutbidii6 semble etre un indicateur fiable &able d’évaluer le degre d’efficacite 
d’un traitement de l’eau notamment en ce qui concerne l’élimination des parasites. La valeur 
limite du Réglement actuel sur l’eau potable de 5 unit& neph&om&iques de turbidiié (UTN) a 
l’entrée d’un reseau de distribution nous paraît cependant trop Elevée a cet effet. 

Nous recommandons donc : 

Concernant les mesures de surveillance des problemes de sante, 

l la mise en place en milieu ,agricole par le reseau de la sa&, de mesures actives de 
surveillance des cas isolés et des Bclosions pouvant &re reliés a des activites agricoles; 

n l’investigation en particulier des cas de oampylobaotkiose, d’entkte a E Coli 0157 : H7 et 
de fievre Cl d6teotes chez des personnes &idant en milieu agricole afin de vérifier la 
plausibiille d’une transmission environnementale a partir d’animaux de ferme. 

Concernant la surveillance de la qualité de f’eau consommée, 

l’augmentation de ta fréquence des contrbies de la quafiis microbiologique et physioo-: 
chimique de l’eau distribuée par les petits r6seaux dans les zones de production animale. 
Les coûts supplementaires devraient Btre assumes par la collectivité. Les petits éseaux 
alimentant moins de 50 personnes doivent de plus procéder a un nombre minimal 
d’analyses lorsqu’ils sont situ& en zone de production animale. 

que l’on examine la pertinence et ta faisabllite de mettre sur pied un systéme 
d’avetissements sanitaires aux populations des zones en surplus de m&me que les 
propri&aires vivant en bordure des bandes d’spandages; 

l’adoption du projet de révision du Réglement sur l’eau potable; 

4.2 LE w DE L’EAU 

L’importance de ta contamination microbiologique de plusieurs cours d’eau servant 
d’approvisionnement en seau potable en milieu rural rend n6cessaire ta mise en place de 
mesures minimales pour assurer la protection des populations dessewies par ces eaux. Or; 
bon nombre de petits nfseaux, faute de moyens financiers appropries, ne d&nfectent pas leur 
eau ou encore sont ~dotés de chaînes de traiiment incompletes ou inappropriees. De plus, 
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comme une formation minimale des opérateurs n’est pas obligatoire, plusieurs petits tiseaux 
sont op&és par du personnel ne possédant aucune formation relative au traitement de l’eau. 

Cependant, l’utilisation de produits de traiiement comme le chlore, bien qu’ils présentent des 
avantages ind6niables, favorise la formation de sous-produits indkirables, particulièrement 
lorsque l’eau puisée est chargbe en maMe oyan’que. Ces sous-produits de la chloration 
présentent en effet des risques probables B la sant8; il nous apparaït donc nécessaire de 
prendre des mesures de prévention contre ces effets. 

En ce qui concerne en particulier l’azote ammoniacal (NH), dans l’eau brute, des difficultés a 
traiter l’eau peuvent apparaitre lorsque la amcentration d6pesse 0,5 mg/L N tandis qu’a 1,s 
mg/L N, les propri&& organoleptiques ou estbbtiques de l’eau de consommation sont 
susceptibles d’&re altérées. 

Par ailleurs, les petits &Seaux de distribution. peuvent difficilement rencontrer les coûts d’un 
traitement adéquat lorsque l’eau est contamin6e de façon importante. De m&me, lorsque l’eau 
d’un puits privé et la nappe qui l’alimente sont contaminés par des activités agricoles, c’est au 
propri&aire du puits A assumer les coûts de la dkzontamination de son eau et ce, même s’il 
n’est pas responsable de cette pollution. 

Donc, concernant la qualii de l’eau distribuée, nous recommandons, 

. que toute eau de surface destin6e &‘la consommation soit minimalement dkinfectée; 

. l’adoption du projet de r6vision du Réglement sur l’eau potable: 

Concernant un support & apporter aux petits rkseaux et aux propri&aires de puits privés, 

- qu’une’ aide particuli&~~ soit consentie aux petits MUX vulnérables B la pollution agricole afin de 
leur pennetire dUteindre et de mainknir les m&ncs staud&s de qualit et de Ausité que CT qui ’ 
existult pour les plus grands rcseaux; 

. que les petits rkeaux soient support& financi&rement dans leurs efforts à traiter 
adbquatement une eau contaminée par des activit& agricoles; 

l que les coûk rkessaires pour d6contaminer ou traiter l’eau des puits individuels d&&ior&e 
par des activités agricoles envirynantes soient assumk par la collectivitk 

43 LES A- DE RECEFRCHE 

Tout au long de la production de cet avis, nous nous sommes vus confrontés à de nombreuses 
incertitudes quant B l’impact r& des activités de production animale sur la santé des 
populations. Contrairement aux cons6quences environnementales. les effets sur la sant6 
humaine ont fait l’objet de peu de recherche. Plusieurs champs m&itent d’&tre explor6s 
davantage. 

Nous recommandons 

. la mise sur pied par le réseau de la sant8 de projets de recherche portant en particulier sur 
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l les données d’exposition de la population via les eaux de suriace et les eaux souterraines 
aux contaminants microbiologiques et physicochimiques provenant des activités de 
production animale; 

l Mat de sant8 des populations vivant dans le voisinage de zones dense de productions 
animales; 

Enfin. de façon plus g&rale, nous considérons que, compte tenu de tous les alkganents tiglcmentairrs 
consentis au milieu agricole cn matihre d’cnvhmnancnt et dc santk, des memres incitatives ef&kaces 
doivent être mises en plaa afin dkcéldrcr les chgemczUs rquis dans les pratiques agricoles en regard 
de la coramimtion de l’eau ct de l’qir. 

À cet effet, nous recommandons : 

* que soit rapidement implant8 un programme de certification environnementsle des 
entreprises agricoles auquel serait assujetti l’ensemble des programmes de soutient 
financier B r’agriculture. 

30 


