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1 1. PRÉAMBULE d 

Le comité Population Engagée à la Sauvegarde de l’Environnement (PENSE) est 
un groupe de citoyens dont les activités professionnelles ne sont pas du 
domaine scientifique. Nous ne pouvons que faire des références sur lesquelles 
nous avons basé l’argumentation de nos préoccupations en regard de cette 
industrie. 

Notre exposé tend à décrire l’aspect humain c’est-à-dire, ce que peut vivre une 
communauté comme appréhensions suite à l’annonce de l’invasion de 
l’industrie porcine sur son territoire. 

Les citoyens de la Vallée de la Matapédia ont connu un état de choc dont le 
moratoire nous aura permis un peu de répit, mais nous sentons venir à grands 
pas décembre 2003. 

Le droit de jouir d’un environnement Sain~ est-il un droit que les Québécois ont 
perdu? 

*&w*** 

2. IDENJIFICAJION DE L’ORGANISME 

Le comité PENSE est un groupe de citoyens élus représentant la population de 
la Vallée de la Matapédia. Ce comité a vu le jour suite à l’annonce 
d’implantation de mégaporcheries sur son tenitoire. 

En juillet 2003, le comité reçoit ses lettres patentes auprès de l’inspecteur 
général des institutions financières. Il est maintenant incorporé et possède une 
instance juridique sous la forme d’une association à but non lucratif. 



3. LES PRÉOCCUPAJIONS DU COIWJÉ EN REGARD DU MODÈLE 
ACTUEL DE PRODUCTION PORCINE ET LES PROBLÉMAJIQUES 

RENCONTRÉES J 

3.1 La contamination des eaux de surface et souterraines 

Une des grandes préoccupations du comité est sans contredit la 
contamination des eaux de surlace et souterraines. Les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion drainent les terres agricoles pour se déverser dans 
de nombreux ruisseaux en amont du lac Matapédia (ruisseaux Lauzier, 
d’Astous, St-Laurent, William-Malenfant), etc.1 

Les eaux souterraines repiésentent le plus important réservoir d’eau douce à 
l’état liquide. Une partie importante de ces eaux se retrouvent dans les 
aquifères qui peuvent recouvrtr une surface de quelques hectares à des 
milliers de kilomètres carrés. Dont la vallée de la Matapbdia, il n’y a pas eu 
d’études concernant l’étendue et la composition de l’aquifère. Une 
contamination de cette réserve d’eau peut avoir des conséquences 
désastreuses sur la qualité de l’eau potable. La contamination des eaux 
souterraines influence directement la qualité des eaux des puits 
domestiques. Sur une longue pértode, cette pollution se répercute 
également dans les eaux de surface des lacs et des rtvières puisque les eaux 
souterraines font partie du cycle hydrologique et qu’elles communiquent 
avec les eaux de surface.2 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec reconnaît 
l’impact des activités de production animale sur l’environnement, 
particulièrement sur la qualité des eaux de surface et souterraines.3 En 1999, 
dans la région du Bas Saint-Laurent, 48% de la population est alimenté par 

’ Étude d’impact sur l’environnement du projet de reconstruction de la route. 132 à Val-Brillant, Conexen, Guy 
Germain Consultant. p. 27 

’ HAL)E André, NOS LACS les connaître pour mieux les protéger, Édition Fides, p. 91 
3 Les risques à la santé associés aux activités de production animale, ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec, juin 2000, p. 1 
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des eaux souterraines dont 55% par des puits individuels.4 Le propriétaire du 
puits est responsable de la qualité de son eau avec toutes les implications 
qu’engendre la dkontamlnatton de cette eau, lorsque celle-ci est possible.5 

Le suivi de la qualité de l’eau sur la rivière Matapédia a été interrompu en 
1997 suite à une rationalisation du réseau de surveillance des rivières 
(Réseau-Rivières) du ministère de l’Environnement, région Bas-Saint- 
Laurent.W~r=nce 4. P. 91 Comment le ministère de l’Environnement pourra-t-il 
émettre de nouvelles certifications d’autorisation de mégaporcheries en 
rassurant les citoyens que ces projets n’affecteront pas la qualité du lac 
Matapédia (nous faisons ici référence à des demandes d’autorisation de 
mégaporcheries a Sayabec et St-Cléophas, municipalités à la tête du lac 
Matapédia)? Malgré le fait que le ministère ait constaté un changement à 
la hausse de la concentration d’azote dans la rivière Matapédia, 
changement qui demeure inexpliqué pour lui, celui-ci n’a pas poussé plus 
loin l’étude pour évaluer les causes de ce phénomène. rréférence4,pa*16J 

La qualité de l’eau d’une rivière est directement reliée aux activités qui ont 
lieu dans son bassin hydrographique. (référence 4. p. 10) Selon des données 
d’Environnement Québec, de 1990 à 2002, dans la région du Bas Saint- 
Laurent, 1 466 certificats d’autorisation ont été délivrés pour des activités 
agricoles dont 133 concernent les élevages porcins pour atteindre 31 800 
unités animales.Wfkence 4. P. 24-w Si l’on considère qu’une unité animale 
équivaut à 4,5 têtes de bétail, nous atteignons le nombre de 143 100 porcs. 
Jusqu’à quel nombre de têtes notre territoire peut-il assumer une 
augmentation de cette industrie? Notre population veut être mieux 
informée et elle veut savoir jusqu’à quel seuil critique d’accueil notre territoire 
peut en recevoir et ce, en tenant compte de nos spécificités géologiques, 
hydrologiques et autres. 

Le Gouvernement québécois est déjà sensible au phénomène de 
préservation de l’eau potable et le démontre par l’adoption de sa politique 
nationale de l’eau. Le ministre Boisclair est bien conscient qu’il faudra falre 
des choix de sociétt5 pour préserver un h&ltage Commun. Il Pr&ise que 

4 Ri%s ei responsabilités du ministère de I’Environnement A l’égard de la produdion porcine, Environnement 
Québec, 4 dkembre 2002, p. 21 

’ Que faire si l’eau de mon puits est contaminée?, Environnement Québec, mars 2002 
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l’eau n’est pas un bien marchand et ne veut pas l’abandonner aux règles du 
marché.6 Par contre, il précise que la qualité de l’eau ne doit pas devenir le 
talon d’Achille de l’industrie agricole.Wfér=e 6, p, 4) Jusqu’où est-il prOt à 
négocier avec la grande industrie porcine? 

3.2 La rxésewation de 10 aualité du bassin versant 

La préservation de la qualité du bassin versant qui est encore relativement 
saine mais bien fragile dans 10 Vallée de la Matapédia, est au nombre des 
préoccupations majeures de notre regroupement. Le lac Matapédia, plan 
d’eau principal de la MRC de la Matapédia et à la tête de la rivière 
Matapédia, dénote un certain essoufflement depuis quelques années par 
une baisse du niveau d’eau dû au déboisement massif autour des ruisseaux 
et rivières. Le déboisement et l’augmentation d’oiseaux aquatiques influent 
sur l’apparition hâtive de la dermatite du baigneur7 qui se manifeste 
annuellement dès la fin juin alors qu’il y a une dizaine d’année, cette 
affection cutanée se manifestait à la mi-août. Lors de ses analyses pour 
l’octroi de nouvelle certification d’autorisation, le ministère de 
YEnvironnement prend-il en considération ces facteurs d’influente sur la 
détérioration de nos cours d’eau? 

En 1996, dans le Bas Saint-Laurent, on retrouvait un cheptel de 273467 
animaux : bovins, volailles, ovins, porcs. II faut savoir que 33 municipalités de 
cette région administrative sont considérées zones d’activités limitées, c’est- 
à-dire qu’elles ne possèdent pas les superficies nécessaires pour valoriser 
l’ensemble des déjections animales.8 (dans la MRC de la Matapédia, le 
village de Saint-Noël, la paroisse de Saint-Tharsicius et le municipalité de 
Sayabec sont considérés de telles zones).9 Sur 101 exploitations porcines, 61 
sont sttuées dans des municipalés inscrites dans ces zones limitées.(“*-a8 
~28) Pourtant, à notre connaissance, un projet de mégaporcherie a été 
déposé au ministère de l’Environnement et est à l’étude pour la municipalité 
de Sayabec. L’article 45, relatif aux zones d’activités limitées et à la 

6 Lancement de la Politique nationale de l’eau, Assemblée nationale Québec, p. 2 
’ Problèmes de santé reliés à l’environnement, Direction de la santé publique de Montréal-Centre 
’ Rôles et responsabilités du ministère de l’Environnement à l’égard de la production porcine, Environnement 

Québec, 4 décembre 2002, p, 28 
’ Règlement sur les exploitations agricoles, Gouvernement du Québec, 2002, annexe II 
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production porcine, cessera d’avoir effet le 15 juin 2004.rO Après cette date, 
qu’adviendra-t-il de ces zones? Doit-on considérer qu’elles détiendront les 
superficies nécessaires à l’épandage? Ceci démontre bien que des 
certificats d’autorisation sont émis sans considération de la géographie d’un 
territoire. 

En 1997, à Ste-Luce, 24 puits analysés présentaient une concentration de 
nitrate supérieure à la norme de qualité.” Somme-nous en droit de nous 
poser la question à savoir si le phénomène est créé depuis l’implantation de 
porcheries dans cette zone? On semble réticent à pointer du doigt 
l’industrie porcine et le ministère de l’Environnement ne semble pas posséder 
les moyens pour pousser plus avant l’analyse de tels dossiers. Selon des 
données tirées du programme Réseau-Rivières du ministère de 
l’Environnement, le consultant Guy Germain mentionne que des 
contaminants tels : azote, nitrate, phosphore, ont été retrouvés dans le 
versant aval des monts Notre-Dame qui s’écoule vers le lac Matapédia, reliés 
croit-on à l’exploitation agricole importante dans ce secteur de la Vallée et 
celui-ci croit que les ruisseaux de drainage de ce territoire sont 
potentiellement affectés.12 

3.3 La surutilisation de l’eau Dotable. 

L’élevage sur lisier liquide exige une consommation excessive d’eau potable. 
Une consommation de f 50 litres d’eau par jour est nécessaire par tête 
animale pour l’engraissement. Leur besoin en eau est tellement important 
pour nettoyer les bâtiments, nourrir les porcs d’une purée liquide, les 
abreuver et on doit considérer les besoins en eau des abattoirs. On doit se 
questionner à savoir si nous avons la capacité de répondre à cette 
demande, si cette eau est effectivement disponible et pour combien de 
temps? Considérant que le Québec produit environ 8 millions de porcs par 
année, nous atteignons la somme de 146 milliards de litres (X3.6 milliards de 

“Zones d’activités limitées et production porcine, article 45, Règlement sur les exploitations agricoles, mise à jour 
novembre 2002 

” Rôles et responsabilités du ministère de l’Environnement à l’égard de la production porcine, Environnement 
Québec, 4 dkcembre 2002, p. 21 

‘*Étude d’impact su l’environnement du projet de reconstruction de la route 132 à Val-Brillant, Conexen, Guy 
Germain Consultant, p. 27-28 



gallons) paf année pour la seule industrie d’engraissement porcine. La 
Salaison Brochu à St-Henri de Lévis affirme dans un article du Soleil qu’il utilise 
1 134 000 litres (300 000 gallons) d’eau 0 l’heure.13 Considérant les mêmes 
8 millions de porcs produits au Québec qui iront à l’abattage, nous 
retrouvons une consommation annuelle d’eau de 24 192 milliards de litres 
(6 400 milliards de gallons]. L’utilisation abusive de l’eau potable à pour effet 
de générer un assèchement de la nappe phréatique. Notre regroupement 
est fort préoccupé par (( l’hypothèque 1) que l’industrie porcine prend, et veut 
continuer de prendre après le moratoire, sur un bien qui est collectif. Notre 
eau de consommation servira-t-elle en grande partie aux besoins de la 
grande industrie porcine? Restera-t-ii de l’eau à la consommation pour les 
générations futures? 

Les redevances que se propose d’imposer le gouvernement provincial aux 
grands utilisateurs d’eau dans sa politique sur l’eau14 ne règlera pas le 
problème de base, la perte d’une ressource première. On demandera aux 
citoyens de diminuer sa consommation d’eau; pourra-t-on en exiger autant 
des producteurs lorsqu’ils auront reçu leur permis d’exploitation pour pourvoir 
à une entreprise détenant un grand nombre d’unités animales? II est 
prtmordial qu’il faille d’ores et déjà contraindre toutes industries agricoles 
polluants à remettre le bien collectif utilisé dans son état original. 

3.4 La détérioration des écosvstèmes et des milieux f!uvinwr 

Plusieurs espèces de salmonidés comme l’omble de fontaine (salvelinus 
fontinalis). le touladi (salvelinus namaycush) et le saumon atlantique (salmo 
salar) se retrouvent dans plusieurs cours d’eau de la Vallée.15 Ces espèces 
sont très sensibles à la pollution et constituent un patrtmoine faunique d’une 
grande richesse. L’épandage de lisier liquide entraîne une augmentation de 
phosphore dans le réseau hydrographique du lac Matapédia. Une 
augmentation de phosphore dans le lac peut déclencher un processus 

l3 Eau contaminée à St-Henri, Journal Le Soleil, 18 février 2003 
X4 Lancement de la Politique nationale de l’eau, Assemblée nationale Québec, p. 6 
” Étude d’impact su l’environnement du projet de reconstruction de la route 132 à Val-Brillant, Conexen, Guy 

Germain Consultant, p. 35 
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d’eutrophisation (stade final d’un lac) et réduire la zone d’habitat propice 
au touladi. Une étude menée en 1998 par Serge Rhéaume mentionne que 
la concentration de phosphore du lac Matapédia était de 7.6 Fg/1 
(microgramme par litre] en dessous du seuil de 10 pg/l pour un lac 
oligotrophel6 (clarté de l’eau selon la profondeur). Compte tenu que nous 
sommes en 2003, donc quatre ans plus tard, il devient urgent pour notre 
association de mener une étude atin de véritier la concentration de 
phosphore dans le lac Matapédia. Une augmentation significative de cet 
élément peut conduire à un accroissement de la matière organique et à un 
déficit de l’oxygène dissous dans « I’hypolimnion 1) (couche d’eau la plus 
profonde d’un lac, prtncipal habitat du touladi). Lorsque l’on détecte ce 
processus, il est souvent déjà trop tard pour intervenir. Le saumon atlantique 
utilise les tributaires des eaux de bassin versant du lac Matopédia et de la 
rtvière Matapédia pour sa reproduction. Une augmentation de la pollution 
agrtcole par le rejet de phosphore, antibiotiques et autres contaminants 
risque de dégrader sérieusement les sites de reproduction du roi de nos eaux. 
II est donc impératif de protéger la rivière Matapédia et la tête du bassin 
hydrographique du Lac Matapédia. Nous devons prêcher par la 
PRÉVENTION et protéger nos milieux aquatiques. 

Le lac Matapédia et la rivière Matapédia sont des plans d’eau dont la valeur 
est inestimable pour des générations de villégiateurs et de pêcheurs. Les 
traditions perpétuées durant des années par des familles de pêcheurs sont 
aux yeux de tous une richesse qui n’a d’égal que la joie de profiter de 
moments inoubliables sur le lac Matapédia. La pêche fait partie intégrante 
du quotidien pour les gens de la Matapédia. Si du jour au lendemain nous 
perdions ces activités de pêche pour une raison de pollution ou autres, alors 
la Vallée de la Matapédia perdra un patrimoine faunique qui lui est propre 
ainsi qu’une partie de nous-mêmes qui s’envole. Voilà le cri du cœur des 
citoyens qui veulent conserver ce joyau pour des générations futures. 

l6 RHkAUME Serge., Évaluation de la concentration en ohosohore total dans les lacs à touladi 6alvelims 
namavcush~ de la résion du Bas St-Laurent, Printemps 1998. Rapport d’étape, Faune et parcs du Québec. 
Direction régionale, p. 8 
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3.5 La pollution de l’air 

II est clairement démontré que les émanations gazeuses sont nocives à la 
santé publique, qu’elles sont génératrices de maladies respiratoires de plus 
en plus évolutives. Dans un document interne du ministère fédéral de 
l’agriculture, il est fait mention de la contamination des sols par les 
mégaporcheries, une recrudescence de certaines maladies respiratoires 
telles l’asthme, la bronchite et autres, provoquées par les émanations 
provenant des odeurs de purin de porc.17 

L’épandage abusif de lisier versus les comportements déviants de certains 
éleveurs/engraisseurs d’animaux demeure une préoccupation inquiétante 
des citoyens. Le ministre Boisclair, dans sa politique de l’eau, tend à vouloir 
contrôler un peu plus les normes concernant le lisier plutôt que de l’éliminer 
et se donne jusqu’en 2010.18 Sept ans pour contaminer, c’est préoccupant. 
Les amendes imposées ne peuvent se substituer aux moyens de contrer les 
abus dont les effets sont irréversibles. 

L’épandage à proximité des résidences représente une agression 
choquante et affecte la vie quotidienne des résidents. Certains citoyens de 
St-Valérien sont victimes de tels procédés. De tels gestes démontrent bien les 
difficultés de cohabitation du milieu agricole particulièrement I’industrte 
porcine et les autres activités d’une communauté.19 Nous constatons aussi 
l’incapacité ou la non volonté du ministère de l’Environnement d’intervenir 
dans de tels contextes. 

Les normes établies pour un plan agm-environnemental de fertilisation (PAEF) 
sont-elles adaptées à l’environnement spécifique de chaque région? Les 
critères d’analyse d’un PAEF se doivent-ils d’être considérés de la même 
façon pour la grande région de Montréal et la Vallée de la Matapédia, 

” Mégaporcheries, des risques importants pour la santé. Ottawa Citizeq 19 mars 2002, tiré d’un document interne 
du ministère fédéral de l’agriculture 

” Lancement de la politique nationale de l’eau, Assemblée nationale Québec, p. 3 
l9 Les risques à la santé associés aux activités de production animale, ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec, juin 2000 

10 



régions qui présentent une géographie bien différente? Est-ce bien la bonne 
méthode d’analyse de la capacité d’absorption des sols? 

3.6 La déforestation et le déboisement abusifs 

Les phénomènes de déforestation et de déboisement, dans le but 
d’acquérir des terres à des fins d’épandage de lisier, entraînent une perte 
d’habitat pour la faune et une dévalorisation de notre patrimoine forestier. 
Nous pressentons le danger que nos terres se vendent aux plus offrants pour 
acquérir celles-ci uniquement à des fins d’épandage.M Notre patrimoine 
est-il destiné à passer en des mains étrangères qui viendront prendre leur 
profit et s’en retourner en nous laissant un territoire dévasté? Ce processus 
est déjà entamé dans la Vallée de la Matapédia. 

3.7 La contradiction du dévelorwement de l’industrie touristiaue et 

l’industrie Dorcine à arande échelle 

Ces deux activités peuvent difficilement cohabiter. La Vallée de la 
Matapédia est un couloir qui relie les versants nord et sud de la péninsule 
gaspésienne. C’est un circuit touristique incontournable et nous nous devons 
de préserver le caractère de site exceptionnel du milieu matapédien. Les 
régions aux prises avec les problématiques de l’industrie porcine démontrent 
bien que cette activité s’est développée de façon plus intensive et plus 
productive au détriment des autres ressources du milieu.rréférence 20. P. 47J Une 
des activités importantes de la Vallée de la Matapédia est l’industrie 
récréotouristique. La pêche, la chasse, la mise en valeur des paysages, la 
piste cyclable Route verte, les ZEC Casault et Bas Saint-Laurent, la Seigneurie 
du Lac Matapédia, la réserve faunique de Dunière, le Club de golf 
Reverr??ont, le Parc régional Val d’Irène sont des activités recréotourtstiques 
pratiquées dans notre région. 21 Quand il y aura des odeurs pestilentielles de 
déjection de porcs dans notre environnement, nous risquons fort de voir 
disparaître cette industrie. (Pariez-en à l’industrie touristique beauceronne) 

” Rapport sur les impacts de la production porcine sur la faune et ses habitats, Société de la faune et des parcs du 
Québec, décembre 2002, p. 47 

” Étude d’impact sur l’environnement du projet de reconstruction de la mute 132 à Val-Brillant, Conexen, Guy 
Germain Consultant, p. 35 et 39 
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3.8 l’utilisation abusive des antibiotiaues et des hormones de 
croissance 

Ces médicaments utilisés dans la production animale, se retrouvent dans nos 
eaux souterraines et dans nos assiettes. Un documentaire de Radio-Canada 
démontre bien la situation alarmante de l’utilisation de ces produits souvent 
à titre préventif.22 Le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec mentionne l’inquiétude des scientifiques quant aux risques associés 
aux activités de productions animales .*3 Le milieu médical s’interroge sur le 
phénomène de résistance aux antibiotiques chez I’humain. On estime que 
seulement 10% des maladies d’origine hydrique sont rapportées au 
Canada.24 Nous ne pouvons rester insensibles à ces sources d’information 
crédibles. Nous demandons, suite à ces données sur l’utilisation abusive de 
médication, de prendre au sérieux toutes les formes de pollution existantes et 
potentielles. 

3.9 les dimensions démesurées de ces nouvelles industries 

La disparition des fermes traditionnelles au détriment d’industries plus 
intensives est à considérer. L’incapacité financière des petits agriculteurs 
d’investir dans une industrie durable exige un investissement plus important 
qu’ils ne peuvent plus assumer.25 

Depuis la nouvelle réglementation sur les exploitations agricoles, les projets à 
faible impact environnemental n’ont plus à faire l’objet d’une certification 
d’autorisation.26 Nous nous retrouvons devant certaines ruses de l’industrie 
porcine de limiter le nombre d’unités animales (moins de 2 800 bêtes) afin de 
ne pas se soumettre à la réglementation du BAPE. Devons-nous comprendre 

” Des antibiotiques dans votre assiette, Animaux sous antibiotiques, Émission « Découverte », RadioCanada 
23 Les risques à la santé associés aux activités de production animale, ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec, juin 2000, p. 1,s’ considérant 
*4 Votre santé et vous, Dispositif de traitement de l’eau pour la désinfection de l’eau potable, Santé Canada, 5 juin 

=49), P. 1 
” Mégaporcheries : des risques importants pour la santé, Ottawa Citizeq 19 mars 2002, tiré d’un dccument interne 

du ministère fédéral de l’agriculh~re 
26 Rôles et responsabilités du ministère de l’Environnement à l’égard de la production porcine, Environnement 

Québec, 4 décembre 2002, p. 23 
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ici que les impacts de ces petits projets ont un effet négligeable sur 
l’environnement? Nous croyons nécessaire de procéder syst&matiquement 
0 l’analyse de l’impact de chacun des projets qui s’incorpore au milieu et 
analyser globalement l’impact de tous ces projets sur l’environnement d’un 
méme bassin versant. 

La faiblesse de création d’emploi dans ce secteur d’activité se fait sentir par 
l’utilisation de nouvelles technologies de robotisation et d’informatisation de 
l’industrie. Peu d’emploi est créé dans l’industrie de l’élevage et de 
l’engraissement. 

Nous sommes de plus étonnés de la mission que se donne l’industrie porcine. 
Selon le discours de cette industrie, cette dernière se donne comme mission 
de développer la région du Bas Saint-Laurent. Pourtant, dans un passé assez 
rapproché, notre région était défavorisée pour le développement industriel 
de par sa situation géographique trop éloigné des grands centres. Cette 
situation générait une augmentation des coûts de transport. Le discours est 
aujourd’hui différent, les coûts de transport n’ont plus d’importance, 
l’industrie a besoin de terres. 

Le gouvernement ne nous donne aucune garantie que nous serons protégés de 
l’industrie porcine, que nous ne vivrons pas la même situation que les autres 
régions abondamment polluées par cette industrie. Toutes les régions qui ont à 
leur actif des industries porcines à grande échelle depuis cinq ans présentent 
des signes de pollution fort inquiétants. 

Dans un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la 
majorité des recommandations sont axées sur des problématiques déjà 
existantes dans des zones en surplus de lisier, quelques-unes à titre préventif.27 
Doit-on se rendre à un niveau extrême de pollution agftcole pour que l’on 

” Les risques à la santé associés aux activités de production animale, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec, juin 2000 
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daigne prendre en considération les inquiétudes légitimes de la population? 
Nous lançons un cri de détresse pour la préservation de notre environnement 
immédiat mais aussi pour la majorité des régions du Québec. 

{( Compromettre l’eau, / 
c’est compromettre lu vie!!! 11 ; 
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NOS RECOMMANDATIONS 

4.1 La Vallée de la Matapédia est la seule région du Québec où 

des études pédologiques n’ont pas été effectuées. NOUS devons 
être en mesure d’évaluer la capacité d’absorption de notre bassin 
versant. C’est un préalable qui nous apparaît indiscutable. L’évaluation 

de l’aquifère par le gouvernement du Québec débutera en 2003.28 Tant 
et aussi longtemps que nous ne connaltrons pas la composition 
de notre sol, nous recommandons qu’aucune méga industrie 

d’élevage ne voit le jour dans la Vallée de la Matapédia. 

4.2 Nous recommandons de miser sur des élevages sur litière 

seulement, de façon restreinte et non polluante, qui n’exige 

pas une grande consommation d’eau. Nous possédons 
présentement dans la Vallée de la Matapédio ce type de production 
avec 150 truies et l’engraissement des porcelets. Cette méthode, après 
vértfication auprès de son proprtétaire. s’avère rentable pour une famille, 
ce qui devrait être le but principal. Cet agriculteur transforme son fumier 
solide en compost, produit très apprécié dans le milieu.29 

4.3 Nous recommandons une surveillance stricte, rigoureuse et 

respectueuse des schémas d’aménagement des MRC. Réviser 

les orientations du gouvernement en matière d’aménagement afin de 
donner le pouvoir aux MRC et aux citoyens de décider quel type 
d’industrie ils veulent sur leur territoire. 

4.4 Compte tenu que la population des municipalités de la MRC de la 
Matapédia n’a pas été consultée sur les projets d’implantation de 

mégaporcheries sur son territoire, nous recommandons de créer 

‘* Lancement de la politique nationale de l’eau, Assemblée nationale Québec, p. 5 
‘Y Élever des porcs et plaire aux voisins, Journal Le Soleil, 3 mars 2003 
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une instance de concertation sur laquelle pourraient siéger des 
citoyens. Ces derniers auraient une porte d’entrée pour une gestion 
participative: être informés, consultés et écoutés. Le BAPE, déjà bien 
établi, pourrait créer une section qui évaluerait les doléances des citoyens 
sous forme de tribunal qui aurait un pouvoir décisionnel. Le doyen se 
retrouve bien souvent seul face à cette grande industrie envahissante et 
ne détient aucun mécanisme pour donner son avis. 

4.5 Nous demandons au gouvernement de revoir le rôle du 
ministère de l’Environnement. Ce dernier n’assume plus le rôle qui lui 
était dévolu soit, police de l’environnement. Le gouvernement doit 
s’assurer que le ministère applique de manière inflexible les normes 
établies en matière de protection à long terme de l’environnement. 

4.6 L’environnement est un élément primordial pour la Vallée de la 
Matapédia en regard du développement de l’industrie 
récréotouristique. Cette industrie ne peut que survivre si elle conserve 
sa notion de milieu naturel sans altération causée par la pollution 

agricole, particulièrement l’activité porcine. C’est non négociable. 

À ce jour, l’industrie porcine n’a pas démontré sa volonté de cohabiter avec les 
milieux environnants d’où la crainte des citoyens. L’expérience de d’autres 
régions telle Chaudière-Appalache dont 43% de ses puits sont contaminés8 
pour ne nommer que celle-ci, nous révèle à quel point notre environnement 
peut changer de façon drastique suite à l’implantation de mégaporcheries. 
Nous ne pouvons passer sous silence ces effets néfastes. Suite à toutes ces 

29 Environnement Québec veut en avoir le ~(EUT net, Radio-Canadahouvelles, 19 février 2002 
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informations, notre comité considère qu’il y a un potentiel de risque 
inacceptable, Nous ne voulons pas être les prochains cobayes et se faire dire 
après quelques années qu’il y a eu de u petites)) erreurs de calcul et 
d’évaluation. 

Nous prônons la PRÉVENTION et devons éviter que notre région, la Matapédia, 
se retrouve aux prises avec une atteinte maximale de la capacité du support 
en unités animales tel que vécu dans la région de Kamouraska.30 La pression 
sur l’environnement par l’industrie agricole déjà existante dans la région doit 
être considérée et doit être un facteur déterminant à l’analyse de tout nouveau 
projet de I’industrte agricole avant d’être accepté. 

Un temps d’arrêt s’impose, sans contrainte de temps limite, pour 
permettre une analyse approfondie des effets de I’industrte porcine sur tout le 
territoire québécois. Nous ne voulons pas devenir une poubelle mondiale pour 
subvenir aux besoins de la planète et remplir les coffres des compagnies par les 
exportations que procure cette industrie. Le gouvernement devra prouver aux 
citoyens que cette industrte peut être exploitée sans dommage à 
l’environnement ce qui, à notre point de vue, sera bien difficile à démontrer. 

Aurons-nous à vivre un contrôle de l’État québécois par I’industrte porcine qui 
contaminera les réserves d’eau potable et la faune aquatique du Québec. 
Quel touriste sera attiré par pareille hécatombe? 

Tant et aussi longtemps que cette industrie ne tiendra pas compte de 
l’ensemble de la réalité qui compose la soclét6 dans laquelle ces activités 
s’implantent (population, réserve d’eau potable, fragilité de la faune, de la 

flore) ainsi que de I’industrte tourtstique déjà existante, elle SUSCha Ulle 

confrontation permanente avec le milieu. 

Pour tout dire, qui peut accepter cette ~agression environnementale 
sans résister jusqu’à la dernière lueur d’espoir !!! car, ce qu’un comité 
de citoyens peut entrevoir n’est que la pointe de l’iceberg et seulement une 
étude approfondie de la réalité pourra nous donner des réponses. 

‘a Problématique régionale en rapport avec le dossier de l’industrie porcine, Michel Laferrière, biologiste à la 
Direction de la santé publique de la Régie régionale de la Santé et des Setvices sociaux du Bas Saint-Laurent 
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fait du concasse de differentes grossaurs. Sur le silo de cet te carriére, on y ietrou’e un‘ ustne de 
fabricatron de béion bituminoux 

6.5.8 SOLS CONTAMINÉS 
Suite aux inventaires sur le terrain et a la consultation des diverses informations disponibles, il 
appert qu’aucun indice particulier ne laisse croire à la présence de sols contamines dans la zone. 
Les utilisations agricoles et le faible développement du milieu (résidences permanentes et 
secondaires) caractérisent la zone d’étude. Le Seul usage pouvant potentiellement générer une 
coniaminatron serait la station-service localisée le long de la route 132. en raison de la presence de 
réservoirs d’essence souterrains. 

6.6 MILIEU AGRICOLE 

Les basses terres de la riviére Matapédia et ses vallées tributaires se prêtent bien, de manière 
générale, à l’activité agricole. Le projet à l’étude se situe en bordure du lac Matapedia, longe le 
chemin de fer et traverse des terres agricoles en exploitation. II n’y a cependant aucun site 
d’exploitation agricole dans le secteur concerné par l’étude. Par contre, à l’extrémité ouest du projet, 
sur le lot 204, est présente une grange-étable en opération ou on retrouve des taures laitieres en 
hivernant. 

La zone a l’étude est relativement plane avec une légère pente vers le nord (vers le lac Matapédia) 
et au sud du chemin de fer, une Iégére pente en direction sud-est. Les cours d’eau William 
Malenfant et D’Astous, présents dans la zone, sont des voies d’eau importantes pour assurer le 
drainage des terres agricoles du secteur concerné. 

La végétation qu’on retrouve dans cette zone d’étude est constituée principalement de plantes 
cultivées et de boisés. Les plantes cultivées sont des plantes fourragères de la famille des 
graminées et des légumineuses. Les graminées qu’on y cultive sont le fléole (mil), le brome et le 
dactyle, alors que les légumineuses sont la luzerne, le trèfle rouge à deux coupes et le lotier. Des 
céréales a paille telles l’orge, le blé et l’avoine, sont également cultivées. Les boisés sont 
constitués, d’une forét mixte composée principalement de feuillus et de conifères. 

6.6.1 CONTEXTE RÉGIONAL 
Au cours des deux dernières décennies, on a observé Tableau 6.4 Nombre de producteurs 2 

dans la région du Bas-Saint-Laurent, comme dans la agricoles par production, 1996 s 

M.R.C. de La Matapédia et comme d’ailleurs dans ~~$“~” Val-Brillanl Zone rfétude e 

I’ensemble du Québec, une baisse du nombre de 
16 3 m 

fermes et de la superficie agricole totale, alors que la :y:: 
4 1 s 
2 . . 

superficie moyenne oar entreprise agricole s’est accrue. Céréales-fourrages 1 1 8 
‘E - 

Petits-fruits 2 1 
Par exemple, en comparant les années 1995 et 1996, 

-” 
s DU~C~S : Bureau de renseignements agricoles. L1 = 

on observe que le nombre de fermes dans le Bas-Saint- MAPAQ, Amqui 

Laurent a baissé de I’ordre de 14,2 %. pour se situer à 2 398 fermes. Moteur principal de I’économie 
2 

du Bas-Saint-Laurent, comme dans la M.R.C. de La Matapédia, I’agriculture constitue une activité 
% 

économique importante pour cette région. On assiste depuis plus de dix ans à une consolidation des 
;;, 

fermes laitières, à une montée de la production de bœuf de boucherie, de la production ovine, de la 
g 

production porcine et de la production de petits fruits. 
2 
z 

Le territoire de la municipalité de Val-Brillant se retrouve presque en totalité en zone verte. Les sols 5 
dans certaines parties de la municipalité sont moins exploites, dû en partie a une moins bonne : 

qualité des sols. Par contre, les surfaces de sol présentant moins d’attrait sont minimes et on n’en 
retrouve aucune dans la zone d’étude. 

‘f 
i 
: 



6.6.2 PROFIL AGRICOLE 
La zone a l’étude est assujettie t conainos Tableau 6.5 
contraintes naturelles; comme un plus faible Caractéristiques des fermes de Val-Brillant 11996-1997) 
nombre de degrés-jours, une plus faible Nombre Nombre Moyenne de 
quantité d’unitis thermiques et une topogra- de femes de tétes tétes parieme 
phie variant de plat. à légère pente et parfois Chep’e”ai’ier 16 752 41.7 

2 un peu plus accidenté. Ces contraintes ne 
zone d’étude 3 193 a.3 
Chep,e, de YaCheS de 4 206 

posent aucune restriction maieure oour les boucherie 
51.5 

productions agricoles, telles q;e les ‘grandes Zone <étude 
cultures, fourraqes. céréales et oaturaoe. II Cheptel d’ovins. brebis 

. 
2 350 175 

faut spécifier &e~ la zone d’éiude, étant ~~~U~~~~~ecerea,es -- 
_. 

située dans la vallée du lac Matapédia à etdef0urra9e 
_. 

proximité du lac, jouit d’un microclimat et zone d’étude 1 
d’un bon niveau d’humidité. Ce microclimai Production de petit5 2 
atténue les contraintes antérieurement men- fruits 
tionnées quant aux degrés-jours et à l’unité ‘One d’étude 1 ._ 

thermique. Ce phénomène naturel favorise soute : Bureau de renseignements agricoles, MAPAQ. Amqui 

la pousse des fourrages, des céréales, des pâturages, pour donner des rendements bénéfiques 
pour l’agriculture. Les tableaux 6.4 et 6.5 font état de la situation agricole à Val-Brillant. 

6.6.3 UTILISATION AGRICOLE 

La municipalité de Val-Brillant est reconnue depuis toujours pour sa forte activité agricole. En 
comparaison avec des municipalités de méme taille dans la M.R.C. de La Matapédia, Val-Brillant se 
démarque par l’utilisation quasi-complète de son territoire agricole. 

Dans la zone d’étude, on dénombre 7 propriétaires Tableau 6.5 Détail des superticies reliées à 
agricoles, occupant les 16 lots du Rang 1 (du lot l’activité agricole dans Val-Brillant (en hectares) 

185 ptie à proximité de la route Lauzier au lot supeficietotale 
Val-Brillanl Zone d’étude 

206 ptie). De ce nombre, seulement 1 lot est Superficieen culture 
4 655.3 1315.9 
2 984.7 1 043.7 

actuellement en location (lot 200 ptie) par un autre SuPerficieenfo,uyage 1 691.6 
producteur, aussi propriétaire du lot voisin (voir ~~~~~:!~ Ei ~~;~~~, 732.0 

carte 6.4). 553.1 

L’utilisation agricole des terres de la zone d’étude est presque entièrement consacrée 6 la 
production laitiére. Tel qu’illustré au tableau 6.6, la forte proportion des terres est vouée à 
l’agriculture. Le couvert forestier est dans l’ensemble peu important, environ 20.7 % dans la zone 
d’étude. Selon la répartition établie au tableau 6.6, les grandes cultures constituent l’utilisation 
prédominante du sol agricole. Celles-ci regroupent les cultures fourragères, céréaliéres et par 
extension. les pâturages améliorés. Les cultures fourragères (surtout le foin) sont très répandues 
dans la zone d’étude. Le mil, le brome, la luzerne et le trèfle rouge à deux coupes sont les plantes 
fourragères les plus utilisées. Les céréales, telles que l’orge et le blé, sont d’abord cultivées pour 
l’autosuffisance des troupeaux. 

Dans la zone d’étude, on produit des fourrages et 
surtout des céréales en quantité supérieure que pour 

Tableau 6.7 Grandeur moyenne 
des supeficies par ferme en hectare 

seulement l’autosuffisance des troupeaux. Les surplus Val-Bdllant Zone d’&ude 

sont vendus sur le marché local. Les cultures spécia- $P~$!~~~~~,,,, 172.4 219.3 
lisées regroupent principalement la culture des petits 110.5 173.9 

fruits et du maraîchage. Deux producteurs dans la 
Source: Bureau de renseignements agricoles, 

municipalité de Val-Brillant cultivent huit hectares en 
MAPAQ, Amqui 1997. 

petits fruits et en horticulture. On retrouve également un producleur de petits fruits et de maraîchage. 
Par ailleurs, dans la zone d’étude, on ne retrouve aucune sylviculture, ni exploitation forestiére. 

Le tableau 6.8 présente les caractéristiques des lots agricoles présents dans la zone d’étude. Près 
de 72,6 % des lots Sont en culture, alors que seulement 21,6 % de ceux-ci sont drainés. 

Tel que précisé précédemment, les types de culture sur ces terres sont essentiellement associés 
aux céréales et au fourrage. Aucun paturage n’est présent dans la zone d’étude. 



municipaux), oti les principaux contaminants sont I’azote. les nitrates, et le phosphore. Les appohs 
de contaminants seraient essentiellement d’origines agricole et municipale. Compte ienu que le 
territoire d’étude est essentiellement agricole, on peut penser que les ruisseaux de drainage de ce 
territoire sont potentiellement affectes par les activites agricoles, à l’exception du ruisseau Lauzier 
qui sert de source d’approvisionnement en eau pour la municipalite de Val-Brillant. La partie amont 
de ce ruisseau est majoritairement boisee et ta prise d’eau de la municipalité se situe a l’amont de la 
zone cultivée. 

6.3.3.3 LES PUITS D’EAU POTABLE 

Selon un rapport produit par le Service géotechnique et géologique du ministère des Transports en 
novembre 1999, un total de 28 puits serait présent sur les 29 propriétés riveraines au projet. Vingt 
(20) de ces puits sont des puits artésiens, alors que les autres sont des puits de surface (7) et une 
source. 

Dix-sept (17) puits ont fait l’objet d’analyses bactériologiques et physico-chimiques, afin de 
déterminer la qualité de I’eau. Ces analyses ont démontré une contamination bactériologique 
(coliformes fécaux) dans 9 des puits analysés et des anomalies (turbidité, fer, chlorures) ont été 
notées au niveau des paramètres physico-chimiques dans l’eau de 7 puits. 

Rappelons que I’écoulement de l’aquifère dans ce secteur se fait du sud vers le nord, soit vers le lac 
Matapédia. 

6.4 MILIEU BIOLOGIQUE 

6.4.1 LA VÉGÉTATION 

6.4.1.1 ZONE ET DOMAINE DE k.4 VEGETATION FORESTIERE 

Selon Thibault (1985, 1988), on retrouve au niveau du Québec méridional, trois grandes zones de 
végétation forestière: la zone de la forêt coniférienne. la zone de la forët mixte et la zone de la forêt 
feuillue. Chaque zone est par la suite subdivisée en domaine en fonction des types dominants de 
couvert forestier en milieu mésique et en I’absence de perturbation récente. Thibault a ainsi defini 17 
domaines. 

La végetation de la région de la Matapédia appartient ê la zone de la forët mixte, laquelle est 
subdivisée en 4 domaines de végétation. La zone d’étude s’inscrit dans le domaine de la sapinière à 
bouleau jaune. 

6.4.1.2 PHYSIONOMIE DE LAVÉGÉTATION 

La composition et la physionomie de la végétation de la zone d’étude, ainsi que celle ti l’échelle 
régionale, ont été modelées par la vocation agroforestiére de la région de la Matapédia. En effet, les 
terres possédant un potentiel pour l’agriculture et I’exploitation forestière sont fortement exploitees 
par ce type d’utilisation. 

La couverture végétale presente une physionomie qui varie selon l’utilisation ou l’usage qui est fait 
du sol. Les principaux types de couverts rencontres dans la zone d’étude consistent essentiellement 
en surfaces vouées à l’agriculture et leurs friches, en surfaces boisées arborescentes et arbustives. 
en des parties aquatiques et enfin, en superficies rurales vouées à l’urbanisation ou a la villégiature 
(carte 6.2). 

Le couvert herbacé 

C’est le couvert herbace qui prédomine dans la zone d’étude. Il n’est pas exclusivement constitué 
par la zone agricole; cependant, celle-ci y occupe une place prépondérante. Les surfaces agricoles 
prennent I’aspect d’une prairie sèche établie dans un relief plat, que découpe le drainage de surface. 
Les graminées de culture dominent en abondance dans cette prairie. Les paturages et les champs 
de céréales se cotaient dans une plaine constituée de tiil, entrecoupés ça et là par des bordures 
arbustives ou arborescentes. Dans les zones urbanisées, le couvert herbacé est constitué par des 
surfaces engazonnées. 



Avec IL: dsscentr du niveau du lac. les ,mouvements littoraux (courants \.‘agues! 3nt remanie les 
matériaux déja en place, du morns en surface. Dans la partie ouest de la zone d’étude, une 
ondulation de relref allongee, parallèle a la rave actuelle du lac, larsse supposer l’emplacement d’une 
flèche littorale resultant des courants du paléolac Matapédia~ 

Les matériaux 
Les dépets morainiques se retrouvent principalement dans les grandes dépr%SiOCS. Sur les hautes 
terres, ces dépo!s sont géneralement discontinus. Leur épaisseur peut atteindre 100 m dans les 
vallees mais habituellement beaucoup moins sur les Versants~ Dans la Zone d’etude. le till est 
probablement beaucoup moins épais, compte tenu de la présence d’affleurements rocheux en 
bordure du lac et de la route 132 et de la presence des collines au sud du territoire. 

Dans cette région. la partie fine de ce till est un “diamicton déposé directement par la glace, de 
couleur gris olive a gris foncé; compact, silto-sableux (45% silt, 36% sable) et carbonaté (13-16%); 
partiellement décarbonaté en surface” (Desmarais. L., 1986). L’ensemble de la zone d’etude est 
couverte par ce till. D’ailleurs, ce dernier a été remanié en surface, dont la présence d’une flèche 
littorale dans la partie ouest reflète l’évolution du milieu et la présence de matériel très fin dans les 
dépressions (reflétée par une plus grande rétention de l’humidité des sols et identifiable à la couleur 
sombre sur les photos aériennes). Sur les versants au sud de la zone d’étude. on retrouve un till de 
contact non remanié avec la présence de kettle. 

6.3.3 LES CARACTÉRISTIQUES HYDROLOGIQUES 

6.3.3.1 BASSINS VERSANTS 
Dans les Appalaches, le réseau hydrographique Tableau 6.1 Données sur les bassins versants 

est de type orthogonal (influencé par la structure Bassin vemnt (km’) 

du substratum) et converge vers deux axes Total Zone 
Ruisseaux d’étude 

majeurs de drainage, le fleuve Saint-Laurent sur le 
Debit (Us) 

Saint-Laurent 19.10 0.05 400 
versant nord des monts Notre-Dame et vers la LWZiC3 15.86 0.85 304 
baie des Chaleurs sur le versant méridional. ~~r’~~é”,l”m”“d) 8.45 2.23 162 

L’abondance de rapides et de chutes témoigne euissellementdtrect 
1.17 0.95 22 
NIA 1.26 NIA 

d’une surimposition ou d’une reprise des TOTAL 5.34 

processus d’érosion au cours de I’Holocéne. 

Val-Brillant se situe dans le bassin versant méridional du lac Matapédia, lequel se situe à l’amont de 
la rivière Matapédia qui se déverse dans la baie des Chaleurs. La zone d’étude est drainée 
directement dans le lac Matapédia par quelques ruisseaux dont les ruisseaux Lauzier, d‘Astous. 
Saint-Laurent et William-Malenfant. Prés de 24% de la zone d’étude est drainée directement par 
ruissellement ou par des fossés mineurs (carte 6.2). 

Le débit spécifique de la partie amont de la rivière Matapédia (amont de Amqui) est de 
19,lï Llsikm’. En utilisant ce débit spécifique, on peut évaluer le débit des ruisseaux entre 22 L/s 
(ruisseau W.-Malenfant) et 400 Lis pour le ruisseau Saint-Laurent. Par comparaison. le débit 
(module) de la riviére Matapédia à Amqui est de 10,7 m3/s. L’importance de ces ruisseaux est donc 
mineure. 

6.3.3.2 LA QUALITÉ DE L’EAU 

Selon les données tirées du programme Réseau-Rivières”. II semble que globalement les rivières 
du versant méridional des monts Notre-Dame soient de bonne qualite dans les tronçons amont (sauf 
pour la couleur qui résulterait de l’abondance de débris ligneux dans les cours d’eau en provenance 
des parterres de coupe), mais de qualite moyenne dans les secteurs aval (dépassement des critères 
pour la protection des activités de contact direct principalement a proximité des secteurs de rejets 

m Le Réseau-Riviéres est un programma de suivide la qualité des eaux. programme géré par le ministère de l’Environnement 
et de la Faune. II comporte trois types de stations d’échantillonnage: des stations principales pour détecter les variations 
temporelles significatives de la qualité de Veau; des stations secondaires pour compléter le portrait spatial de qualité: et 
des stations témoins pour qualifier rétat naturel de l’Eau. 



Entre l’intersection de la voie ferri_ -P ri l’embouchure du ruisseau dans le lac Ma:ap+dia, on note la 
présence de plusieurs murs de bois de part et d’autre du ruisseau. Le Iii )J est rocailleux et la 
végéiation des rives y est principalement arbustive. A proximité de son embouchure, le ruisseau 
traverse une mince bande boisée constituee principalement de peuplier faux-tremble de sapin 
baumier et d’épinette blanche. Sur la demiere portion, juste avant de déboucher dans le lac, le 
rursseau s’elargit. Dans cette derniere portion, la végétation est principalement herbacée, mais 
comporte également quelques massifs arbustifs~ Le substrat est constitue de pierres, de galets et de 
blocs de différentes dimensions puis, plus en aval, de gravier et de sable. 

Le lac Matapédia 

Comme on peut le constater à la carte 6.3, la portion en bordure du lac a été passablement 
perturbée par l’implantation d’espaces voues a la villégiature ainsi que d’espaces urbains. On note 
en effet la présence de nombreux chalets, de résidences principales, d’un parc urbain, d’un terrain 
de camping et d’une marina à I’interieur ou à proximité de la zone d’etude. 

Le rivage du lac est le plus souvent constitué d’une plage dégagée où l’on retrouve des matériaux 
tels sable, gravier et pierres et où la végétation est représentée par une strate herbacée peu dense 
et très dispersée. En s’éloignant vers les terres, on retrouve une bande boisée plus ou moins 
présente, selon les perturbations qu’a subies le milieu. Ces peuplements arborescents sont 
principalement représentés par le peuplier faux-tremble, le sapin baumier et l’épinette blanche. 

Le ruisseau St-Laurent 
Localisé a proximité de la limite nord-ouest de la zone d’étude, ce petit ruisseau d’environ trois (3) a 
quatre (4) mètres de largeur possède une faible profondeur (25-50 centimètres). Son lit est constitué 
de gravier et de pierres. En amont de son intersection avec la route 132, le ruisseau draine les terres 
agricoles. La pente des berges est faible et la végétation y est strictement herbacée. En aval, la 
végétation y est arbustive et arborescente, les rives et la pente du lit deviennent plus accentuées, le 
débit augmente avec présence à quelques endroits, de petites cascades. L’eau y est claire. 

Le ruisseau Malenfant 

C’est un petit ruisseau légèrement encaissé d’environ deux (2) a quatre (4) metres de largeur. En 
aval de l’intersection du ruisseau avec la route 132, les rives possèdent une pente plutot forte (1:2) 
et elles sont colonisées par une végétation arbustive dense puis, aux abords du lac, par une strate 
arborescente composée de peuplier faux-tremble, de sapin baumier et d’épinette blanche. L’eau y 
est turbide. 

Le ruisseau Lauzier 
Dans le secteur de la route 132, ce ruisseau, d’une largeur d’environ cinq (5) mètres, posséde une 
faible profondeur (25-50 centimètres et une pente nulle). Coulant sur un substrat rocheux, le débit y 
est moyen. En amont de la route 132, il draine de vastes superffcies agricoles. De ce côté, la pente 
est moyenne (21) et les pentes sont colonisées par une végétation arbustive et un couvert herbacé. 

En aval de la route 132 jusqu’au secteur de la rue Saint-Pierre, la vocation agricole diminue peu à 
peu, les pentes des berges et du lit augmentent, le ruisseau devient plus encaissé (dénivellation de 
trois à quatre mètres). le débit s’accentue et la végétation fait place à un couvert arbustif dense et à 
une strate arborescente. Le substrat est constitué de gravier. Les berges sont artificialisées à 
certains endroits par la présence de murs de soutènement en pierre ou en bois, d’un ou des deux 
cotés du ruisseau. Le milieu bati est de plus en plus présent. 

Dans le secteur situé entre la rue Saint-Pierre et le lac Matapédia, le milieu devient plus urbanisé 
(résidentiel, marina) et ses abords sont artificialisés. Coulant sur un substrat rocheux, encaissé entre 
des murs de soutènement, le ruisseau possède une largeur de deux (2) à quatre (4) mètres, une 
profondeur d’environ un (1) mètre et une pente de 0 à 5%. Le débit y est élevé. 

Potentiel des cours d’eau pour la faune aquatique 
Compte tenu de la nature du substrat en place, constitué la plupart du temps par de gros galets et 
par l’absence de gravier fin, les cours d’eau décrits dans cette section présentent, à l’intérieur du 
secteur étudié, un potentiel limité pour la reproduction des espèces de poissons d’interët. 
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notamment les salmonidés, Ces milieux peuvent cependant constituer des aires d’alevinage 
Intéressantes pour ces espèces de poissons. Au cours des dernières ann8es. plusieurs 
Consult&ons fauniques demandées par le ministère des Transports auprés du minislkre du Loisir, 
de la Chasse et de la Péche (maintenant le ministère de I’invironnement et de la Faune), ne 
révfYent aucune particularité notable en termes d’intérêt pour la faune piscicoie et considèrent 
I’intérët de ces ruisseaux comme «marginal». 

6.4.3 LA FAUNE 
Les terres situees à I’iniérieur de la zone d’étude sont de tenure privée et on n’y retrouve donc aucun 
habitat faunique cartographié en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 

La M.R.C. de La Matapédia a procédé à la révision de son schéma d’aménagement, dans lequel elle 
présente les résultats d’un inventaire plut@ exhaustif du territoire à I’étude. Lors de cette révision, la 
M.R.C. s’est attardée à répertorier les habitats fauniques reconnus par la Loi sur la conservation et 
la mise en valeur de la faune, les territoires présentant un intérët au niveau de la flore, tant à des fins 
d’interprétation que de recherche ou d’expérimentation. ainsi que les milieux naturels présentant un 
intér&t particulier en vue de la conservation de la faune ou de la flore, sans pour autant que ces 
milieux ne fassent l’objet d’une reconnaissance par voie législative. Or, dans les limites de la zone 
d’étude, elle n’a recensé aucun territoire d’intérêt écologique. 

Mammifères terrestres 

Compte tenu de la dissémination des parcelles boisées dans la zone d’étude ou a proximité, le 
milieu présente peu d’intérêt pour la grande faune. Dans les champs, les lisières, ilots et parcelles 
boisés, on peut retrouver le renard et le coyote, à la recherche de nourriture. II est également 
possible d’y rencontrer la mouffette, le porc-épic et le lièvre. La marmotte ainsi que les petits 
rongeurs constituent une population importante de mammifères terrestres pour des prédateurs de 
toutes sortes : oiseaux de proie diurnes et nocturnes, renards et coyotes. 

Mammifères aquatiques 
Le rat musqué utilise les fonds de ravins et les bordures de cours d’eau comme habitat. Pour lui ëtre 
propices, ces habitats doivent pouvoir supporter des herbiers aquatiques, lesquels sont absents 
dans la zone d’étude. La densité du rat musqué dans la zone d’étude est donc faible. Dans le cas du 
castor, on ne dénote aucun signe d’activité récente. De plus. aucune concentration de mammifères 
ou habitat jugé sensible n’ont été observés dans la zone d’étude. y compris pour les reptiles et les 
amphibiens. 

Enfin, aucune mention ne désigne le territoire à l’étude comme supportant la population d’une 
espèce de la faune vertébrée désignée menacée ou vulnérable par réglementation. Les 
observations faites sur le territoire laissent croire qu’aucune de ces espéces ne serait présente, pas 
plus que leur habitat. 

Faune piscicole 

- Lac Matapédia 

Selon le MEFQ, le lac Matapédia est probablement un des meilleurs lacs à touladi” (Salvelinus 
namaycush), avec le lac Témiscouata, pour la région. On y aurait aussi confirmé la présence 
d’éperlans (Osmerus mordax). Enfin, l’omble de fontaine22 (Salvelinus fontinalis) serait également 
présente. 

* Rivière Mafapédia 

Selon Saumon Québec. on retrouve dans la rivière Matapédia, outre le saumon (Salmo salar). au 
moins huit (8) autres espèces de poissons. II s’agit, par ordre d’importance, le Chabot visqueux 

” Touladi: aussi commun6menl appelée truite grise, truite de lac, omble gris 
” Omble de fontaine : aussi appelée truite mouchet&, truite saumonée 
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(CO~~S cognafus), le gaspareau (Aima pseudûharengus). le naseux noir iRi~;r%chihys atraiulusj, 
l’anguille d’Amerlque (Anguilla roslrata). l’omble de fontaine (Sal~/in~s font;nal;s), In meunier noir 
(Catostomus commersoni), le mSne de lac (COU~S~US plumbeus) et la lotte (Loia Iota). La riviere 
Matapédia est considérée comme I’une des plus importantes rivières a saumon de I’Est-du-Québec. 
Séparant geographiquement la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent, elle prend sa source dans le secteur 
du lac Matapédia et coule sur une distance de 65 km avant de se jeter dans la riviére Restigouche, a 
la hauteur de la municipalité de Matapedia. 

D’un point de vue régional, les habitats fauniques repertoriés se retrouvent principalement en 
territoire non organisé, dans les secteurs au sud du lac Matapédia (ZEC Casault, Réserve de 
Dunière), ainsi que dans les municipalités de Saint-Alexandre des Lacs, Causapscal, Saint-Jacques 
le Majeur. 

- Les ruisseaux de la zone d’étude 

De façon générale, il est possible de retrouver la plupart des espéces décrites pour le lac et la rivière 
Matapédia, mais en particulier les salmonidés. Comme mentionné précédemment, compte tenu des 
données fournies par le ministère de l’Environnement et de la Faune au cours des dernières années, 
I’intérét de ces ruisseaux est considéré «marginal». 

Faune aviaire 
Afin d’établir un portrait exhaustif des espèces d’oiseaux fréquentant le secteur, la base de données 
ornithologiques ÉPOQ, gérée par (‘Association québécoise des groupes d’ornithologues, a été 
consultée dans le cadre du mandat (communication personnelle, IA Jacoues Larivee coordonnateur - , _ - _. - _ - ._ _. 
ÉPOQ). 

La base de données ornithologiques ÉPOQ (Étude des populations d’oiseaux du Québec) contient 
une copie électronique des Feuillets d’observations quotidiennes des oiseaux du Québec. Depuis 
plus de 50 ans, plusieurs ornithologues du Québec enregistrent systématiquement leurs 
observations quotidiennes sur ces feuillets. À ce jour, la banque dispose de plus de 
322 000 comptes rendus de sorties ornithologiques, sur lesquels sont enregrstrées 
4 500 000 mentions circonstanciées (date de I’observation, nom du lieu, latitude-longitude. nombre 3 
d’individus observés, identification des observateurs, notes diverses, numéro du feuillet), $ 

La base de données est alimentée en continu par les Clubs et Sociétés ornithologiques 
3 

(32 organismes à ce jour) membres de I’Association québécoise des groupes d’ornithologues 
(AQGO) répartis à la grandeur du Québec méridional. 

G 

2 
Selon le contenu de la banque, pour le secteur Val-Brillant - Amqui - lac Matapédia, 691 comptes 
rendus d’observations quotidiennes des oiseaux ont été faits au cours des 11 dernières années 

z 

(1990-2000). Les observateurs ont rapporté 8 300 mentions référant a 166 espèces. Selon le OC 
coordonnateur, ces données permettent d’établir une liste des espèces très représentative de la P 
réalité ornithologique du secteur. L’annexe 3 présente la liste complète des espèces d’oiseaux ,: 
répertoriées dans le secteur Val-Brillant-Amqui-Lac Matapédia pour la période considérée. : 

g 

6.5 MILIEU HUMAIN B 
z ‘a i 

6.51 CONTEXTE RÉGIONAL 

La vallée de la rivière Matapédia $it figure à part parmi les diverses regions du Québec. Outre son 
importante ressource forestière , qui profite à l’exploitation de la matière ligneuse et au 
développement d’industries dans ces secteurs traditionnels de transformation, la vallée de La 
Matapédia se distingue aussi par ses activités agricoles (productions laitière, ovine et bovine), 
minières, mais également touristiques et récréatives. La vallée de la Matapédia est l’une des portes 
de la Gaspésie et offre de surcroît de magnifiques paysages à l’usager circulant sur la route 
principale ceinturant la Gaspésie. soit la route 132. Le territoire de la Matapédia, lequel couvre prés 

” Corporalion de dheloppement et do promotion économique de la Malapédia (Site Internet) 



de 5400 km’. compts une vingtaine do municipalitis regroupant plus dr 21 000 pe:sonnes. au 
nombre riesquelles figure la munrcipaliie de Val-Brillant. 

La zone d’étude retenue englobe une partie du territoire de la municipalité de Val-Brillant, à l’ouest 
du noyau de village actuel. 

Le profil démographique de la M.R.C. de La Matapédia pour la période s’étendant de 1961 à 1991 
montre qu’une chute importante a -t- 6 6 enregistrée, particulièrement entre 1961 et 1976 (perte 
d’environ 10 000 personnes) et que depuis, cette baisse s’est quelque peu atténuée (perte de 
1300 personnes). Malgré cette baisse globale de la population résidante. il a eté noté que les divers 
centres urbanises, tels Amqui, se sont renforcés au fil des ans, au profit des autres municipalités 
constituantes de la MRC de La Matapédia. Les villages dits satellites, tels Val-Brillant, Lac-au- 
Saumon et Saint-Léon-le Grand, ont connu, pour leur part une Iégere baisse ou une stagnation de 
leur population. La population de Val-Brillant. qui représentait en 1991, 4,9% de la population totale 
de la M.RC., a connu une baisse relativement importante de population en termes absolus (perte de 
106 personnes entre 1981 et 1991, soit -9.6%) supérieure au taux enregistré pour les trois 
municipalités satellites (-8%) et de la M.R.C. (-5,9%). 

Selon le Bureau de la statistique du Québec, cette tendance à la décroissance devrait se poursuivre 
dans les années à venir (horizon considéré 2006). 

6.5.2 UTILISATION DU SOL 
L’utilisation du sol a été traitée essentiellement pour la zone d’étude définie précédemment et se 
veut le reflet des fonctions actuellement en place sur le territoire correspondant à cette zone. 

L’analyse de l’utilisation du sol actuelle dans la zone révèle une multitude d’occupations différentes 
du territoire: noyau urbanisé, agriculture, foresterie, villégiature et récreation, etc., lesquelles sont 
decrites plus en détail dans la présente section. Les divers éléments inventoriés ont été représentés 
sur la carte intitulée « Milieu humain » (carte 6.3). 

Domaine bâti 
Le milieu bâti se présente sous deux formes distinctes dans la zone d’étude. La première fait 
référence à un milieu bâti plus structuré, lequel correspond au noyau de village de Val-Brillant. Celui- 
ci, localisé en grande partie au nord de la route 132, ne couvre qu’une petite partie de la zone 
d’étude (secteur nord-est). II se caractérise dans cette partie, par un domaine bati plus concentré, ou 
s’entremélent les fonctions résidentielles, commerciales et récréatives. 

À l’image de l’évolution démographique caractérisant la municipalité de Val-Brillant et la M.R.C. de 
façon générale, te développement urbain fut relativement limité et ponctuel. D’ailleurs, aucun projet 
résidentiel important n’est actuellement connu à Val-Brillant. Le domaine résidentiel retrouvé dans 
cette portion de la zone d’étude est relativement récent, si l’on en juge par l’apparence extérieure 
des quelques habitations localisées le long des rues perpendiculaires (rues Lauzier et D’Amours) et 
parallèles (rue Saint-Pierre) à la route 132. 

Plus à I’ouest sur la route 132, on retrouve un milieu bâti dispersé et linéaire le long de cet axe (bâti 
agricole, bâti résidentiel isolé et de villégiature (chalet, maison mobile)). Précisons que l’extension de 
cette forme de développement est limitée, en raison des réglementations en vigueur (Loi sur la 
protection du territoire agricole, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). 

Fonction commerciale 
La fonction commerciale se concentre essentiellement le long de la route 132. depuis presque la 
route Lauzier et le viaduc de la voie ferrée, si l’on fait exception d’une petite cantine localisée B 
quelques centaines de mètres plus au nord du viaduc, le long de la route 132. L’inventaire sur place 
a permis de noter que cette structure commerciale compte très peu d’établissements (5) et est peu 
diversifiée; ces commerces se rattachent au secteur de I’automobile (2 postes d’essence), une 
entreprise reliée à la décoration et enfin, deux reliées a la réparation (machinerie agricole). 
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6.53 PLANIFICATION LOCALE ET RÉGIONALE 

La présentation résumée des principaux éliments du Schéma d’aménagement de la M.R.C. de La 
Matapédia (version revis& du mois de juin 1997) concernés par la zone d’influente du projet, 
permet de bien saisir la dynamique du milieux 

Pour son schéma d’aménagement, la M.R.C. des La Matapédia a défini de grandes orientations qui 
se veulent les aspirations des matapédiens quant a leur milieu de vie. Pour l’exercice de réflexion et 
de consultation relativement aux principaux enjeux de la région, certains d’entre eux (cinq au total) 
ont été priori%% en raison de leur importance et de leur incidence en termes d’aménagement. Ces 
enjeux sont: 

l les interactions entre les divers activités et usages présents sur le territoire; 

l la préservation d’un environnement naturel; 

l la qualité du cadre naturel et bâti; 

l la santé et la sécurité des personnes et de leurs biens; 

* et enfin, le mode d’occupation à privilégier dans un contexte de dévitalisation des milieux ruraux. 

l De ces enjeux, ont découlé de grandes orientations qui définissent les lignes directrices d’actions 
à entreprendre sur le territoire de la M.R.C. 

Au niveau des grandes affectations du territoire. la municipalité de Val-Brillant est comprise dans les 
affectations urbaine (noyau du village) et agricole (reste du territoire municipal). Les berges du lac 
Matapédia (dont celles de la zone d’étude), ainsi que le lac sont identifiées comme le Parc régional 
de la Seigneurie du lac Matapédia, lequel s’étendra sur environ 170 km’, soit sur les 37 km2 du lac et 
sur les 133 km’ de terre ferme qui longe la rive nord-est du lac. Ce parc, entièrement de terre 
publique, chevauchera les municipalités de Sayabec, d’Amqui et de Val-Brillant. L’aménagement du 
parc doit être orienté en fonction de la mise en valeur des différentes ressources naturelles, en vue 
de développer les activités à caractére récréatif. 5 

Sur le plan local, précisons que le périmètre d’urbanisation de Val-Brillant se localise 
essentiellement, à part deux exceptions (secteur a l’est de la route Lauzier et celui à l’extrémité est 

$ 

du village) entre la route 132 et le lac Matapédia (depuis la halte routière à l’ouest et la jonction de la 
,m 
-m 

rue Saint-Pierre et la route 132 à Test). 
5 

Selon le plan de zonage de la municipalité, la majorité de la zone d’étude se place dans la classe s 
d’usage Agricole. Les berges du lac sont identifiées Récreative, alors qu’un secteur à l’ouest de la z 
route Lauzier est zoné Commercial (en bordure de la route 132) et Industriel. s 

% 
: 

6.54 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET TOURISTIQUES 
.z 
2 

Outre le milieu bàti, la zone d’étude compte également plusieurs éléments d’intérêt touristique et “c 
récréatif. Ceux-ci sont localisés dans la portion nord-est de la zone d’étude. Ils se résument dans la 0 w 
présence d’une halte routière permettant des vues sur le lac Matapédia, de la propriété du Club 
vacances Val-Brillant et du parc des Bois et des Berges. D’ailleurs, ce dernier couvre la bande de 

ii 

terrain comprise entre les ruisseaux Normand et Lauzier, depuis la rue des Cèdres, et intègre le 
.x. 

centre culturel La Cèd&e. Ce parc compte plusieurs sentiers pédestres et cyclables qui donnent 
% 
2 

accès aux rives du lac. Plus à l’est (hors zone d’étude), au coeur du noyau de village, on retrouve 
deux autres équipements récréatifs, soit une marina et un camping. 

$ 

5 
Bien que le lac soit facilement accessible, la villégiature ne tient pas présentement une place t e 
importante en tant qu’élément d’utilisation du sol dans la zone d’étude et elle n’y es! exercée que ‘5 
d’une façon diffuse (quelques résidences secondaires du coté nord de la route 132). pl 

Tel que précisé auparavant, t’axe de la route 132 constitue toutefois un circuit touristique important, 
2 
0 

qui permet l’accès à toute la péninsule gaspésienne. De plus, selon le schéma d’aménagement de la 
M.R.C. de La Matapédia, Val-Brillant bénéficie grandement de la fréquentation du centre de ski Val- 

is 
;o 

d’Irène à proximité. % 
2 
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Bien que les équipements recréatifs y soient ilmités. ii n’en demeure pas moins que le secteur de 
Val-Brillant présente un polentiel recréa-touristique important, relie notamment a 12 presence du lac 
Matapédia. qui se veut propice a diverses activités récréatives. mais egalement a son accessibilité et 
aux attraits naturels du milieu. Rappelons que les activités de chasse, de pëche. de villegiature et de 
plein air constituent les activités économiques de base de la M.R.C. 

La municipalite de Val-Brillant, tout comme celles d’Amqui et de Causapscal, constituent les nœuds 
importants du reseau d’actes aux ressources. Tel que mentionné au schéma d’amenagement, la 
consolidation de ces noeuds, comme lieux de liaison et lieux de convergence, doit être considérée, 
notamment dans un contexte de volonté de développement de ces activites. La création du futur 
Parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia, en 1991, fut le premier pas dans la mise en valeur 
du potentiel récréo-touristique du lac Matapédia, de sorte à favoriser le développement d’activités à 
caractère récréatif. 

Parmi les milieux récréatifs identifiés au schéma, démontrant un intérêt régional, la municipalité de 
Val-Brillant est classée dans la catégorie “sites de villégiature”, notamment pour les activités de 
villégiature, de camping et d’activités nautiques. 

De plus. Val-Brillant est localisé sur I’itinéraire cyclable du projet appelé “Route Verte”. lequel 
consiste à ériger un réseau intégré de voies et de pistes cyclables devant relier les divers réseaux 
locaux actuels et projetés. Ce projet sera un parcours à vocation touristique constitué 
d’aménagements sécuritaires et visera à mettre en valeur les paysages et les élements naturels 
d’intérêt. 

Enfin, le potentiel récréatif et touristique des plans d’eau de la M.R.C. de La Matapédia est 
indiscutable et se manifeste particulièrement pour le lac Matapédia par les activités de pêche au 
touladi et à la truite mouchetée, ainsi que pour les activités nautiques et de villégiature. 

65.5 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Outre la route 132, seul axe majeur d’orientation est-ouest, le réseau routier dans la zone d’étude se 
compose d’un autre axe secondaire, soit la route Lauzier, qui donne accès aux terres d’arriére-pays, 
et de quelques rues municipales. 

La zone d’étude est également traversée par une ligne de chemin de fer, située en parallèle à la 
route 132, dans une orientation est-ouest. Cette ligne appartient à la Société des chemins de fer du 
Québec (Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe) et est utilisée principalement par les trains de 
marchandises. Via Rail utilise ce réseau pour le transport voyageur vers les Maritimes. 

6.5.6 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET SYSTÈME D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES 

Le territoire urbanisé de la municipalité de Val-Brillant est alimenté en eau potable par un réseau 
d’aqueduc. La prise d’eau de la municipalité se situe sur le lot 183, rang 1, à la limite des rangs 1 et 
2 du cadastre officiel de la municipalité de Saint-Pierre du Lac-de-Val-Brillant. La conduite d’eau 
pour alimenter le réseau de distribution d’eau potable de la municipalité de Val-Brillant est installée 
également sur le lot 183, rang 1, donc à l’est de la route Lauzier. 

Dans la zone d’étude, une partie des propriétés construites sont desservies par le réseau d’aqueduc. 
Ces propriétés sont localisées à l’est de la cantine La Paysanne. Elles sont reliées au réseau 
d’aqueduc par des conduites enfouies sous les routes adjacentes B la route 132. Toutes les autres 
propriétes, résidences et chalets, sont alimentées en eau potable par des puits individuels. Selon 
l’étude réalisée par le MTQ sur les puits d’eau potable, 28 puits auraient été relevés dans la zone 
d’étude (voir section 6.3.3.3). 

Par’ailleurs, dans cette zone, il n’y a pas de système commun pour l’évacuation des eaux usées, et 
par conséquent, chaque occupant posséde sa propre installation pour traiter ses eaux usées. 

6.57 GRAVIÈRES ET CARRIÈRES 

La zone d’étude ne compte aucune gravière ou carrière en exploitation, Une ancienne carrière 
abandonnée est présente au nord de la route 132, dans le secteur des lots 199 et 200. Il y a de 
même à l’extrémité ouest du rang 2 sur la partie du lot 247 (27,6 ha), une carrière de pierre où on y 
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les plus importantes sont les decharges municipales et les pertes ou déversements de déchets 

imhtstriels. Par exempk, a Mercier tQuebec), le rejet de 4.i millions d,e litres de déchets 

industriels dans des iagtmes d’une çarriere de gravier a rendu inntilisables les réserves d’eau 

de milliers de personnes. Des phénols, des inmes, des graisses. des HK contarnlnent 

I’aquifere de la region Cette pollution progresse d’environ 450 metres par an menaçant les 

régions environnantes. D’autres sources ponctuelks existent et. parfois, elles peuvent 

produire nne contamination dangereuse. Ce sont. entre autres, les fosses septiqnes, les fuites 

et les déversements de produits pétroliers C?O litres d’essence peuvent polluer la 

c~tlsoi~~nati[~ll qrrotid,ienne d’une ville de 200 000 habitants), les pertes et les deversements 

de liquides organiqtres illduSh-iek denses, etc. 

Quiint aux sowccs difFusa de caxt~amination. les probIènk%s rencnnir& sont lies au 

nombre croissant d’engrais et de pesticides ntilises en agiculture et aux précipitations acides 

qui s’abattent sur un tres vaste territoire, même tres éloi& des zones industrielles polluantes 

(voir Les pluies acides). 

La contamination des eaux souterraines influence directement ta qualité des 

eaux des puits domestiques, mais. & la iongue, cet& pO&utiOn se rkpCrCutC égaknxnt 

dans les eaux de surface des lacs et des rivières, du fait que les eaux souterraines sont 

parties intégrante du cycle hydroi~ogique et quelles communiquent avec tes eaux de 

surface,. En outre; e~tr raison de la duree de se.jour prolon$e des eaw en sous-sol et de leur 

diffusion a peu près incontri>lable~ la pollution des aquifères revêt un caractére d’autanl plus 

pernicieux. 

Cependant; la contamination due a dues nticn,-«r~alar,ismes pathogenes este 

habituelle~~~et~t absente de l’eau souterraine. Cela vient ~otat~lrn~nt du fait qu’a I’égard~ de 

I‘ean qu,i s’y écoule. tes aquiferes granuletrx agissent comme des fimes naturels qui 

retiennent les micro-orlnirmes. 1.outefok une SOUK~ de contaminat~ion en surface proche 

d’un puits peut l’atteindre et en souiller l’eau. 

La qualité de I’ean souterraine dépend des condïtions de température et de pression 

qui règnent localement, des types de roches et de sols oit elle, circule, de sa vitesse 

d’écoulement et de son temps de séjour. En genéral; 
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dicharge peuvent titre miette sélectiomv& le pr&euce de produits dangereux peut ètre 

interdite dans les zones d~a~imelltati~~)n en eaux scxderraines. etc. P faut SC souvenir que 

lorsqo’nn aquiî&e est contaminé, Ill l’est &v.%alernent pour plusieurs dbxnnies. 

Au Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux commencent àktablir des 

mesures de prévention pour prot&ger les eaux souterraines, mais il reste beaucoup L 

faire. On constate un manque de connaissances scientifiques dans ce domaine, ce qui 

entrave les efforts d’intewention tant preventifs que curatifs. Toutefois, des rechercb,es 

ont cours en vue d’accéder à des moyens permettant de préserver ces eaux et 

d’améliorer leur potentiel d’utilisation. 

La qualité des eaux souterraines devrait devenir uoe préoccupation générale, 

aussi bien des milieux industriels que des individus. Des pratiques plus Prudent~es 

devraient être adoptées en ce qui concerne, par exemple, l’utilisation des engais et des 

pesticides, l’arn&~a~eernent des fosses septiques, le stockage des d&hets d’élevage dn hetail. 

l’enfouissement des d&hets domestiques et industriels3 I’empiaçement des cimetières. le 

stockage du, sel pour les routes. en scxwnr tout ce qui peut t-tre source de containinarion. 



LES RISQUES À LA SANTÉ 
ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS DE 

PRODUCTION ANIMALE 
Références : 3 - 27 

RWrences : 19~ 23 Rapport scientifique du comité de 
santé environnementale pour le 

Ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec 

Juin 2000 

CONSIDÉkANT 

0 les impacts reconnus des activités de production animale sur l’environnement, 
particulièrement sur la qualité des eaux de surface et souterraines; 

l la protection insuffisante accordée par la réglementation sur la pollution d’origine agricole 
aux écosystémes dont la qualité est déterminante pour la santé de la population; 

l l’augmentation prévue des productions animales au Québec; 

l les préoccupations exprimées par de nombreux citoyens dans plusieurs régions rurales 
quant à leur santé et leur qualité de vie; 

l la nécessité d’assurer la protection de la santé publique à l’égard des risques liés aux 
activités de production animale; 

l l’amélioration souhaitable des connaissances sur l’état de santé des populations vivant en 
zone intensive d’élevage; 

l la nécessité d’améliorer les moyens de contrôle afin d’assurer le respect du Réglement sur 
la réduction de la pollution d’origine agricole; 

l la nécessité d’accorder une attention tout aussi prioritaire aux conséquences sociales et à 
la santé publique que celle consentie aux avantages économiques dans la perspective du 
développement des productions animales; 

l les difkultés de cohabitation en milieu rural vécues tant par le milieu agricole que par les 
autre citoyens, 

Nous formulons les RECOMMANDATIONS suivantes : 



Recommandation 1 

Réduire l’exposition de la population aux contaminants de l’eau et de l’air provenant des 
activités de production animale 

[ Objectif I 

Réduire les rejets dans l’environnement des contaminants associés aux déjections,~ animaieS 

dans les zones les plus affectées 

Actions proposées : 
9 arrêt de l’expansion des productions animales dans les zones en surplus de fumier tant 

que des solutions technique,s aux problèmes de surplus ne seront pas opérationnelles; 

9 instauration de mesures réglementaires plus restrictives dans les bassins versants les 
plus affectés; 

9 mise en place de mesures incitatives afin que les producteurs agricoles aient recours 
aux meilleures technologies disponibles permettant de réduire les impacts des activités 
des productions animales sur l’environnement. 

1 Objecfif 2 

Assurer I’WPliation rigoureuse de la réglementation du ministère de Environnement sur la 
réduction de la pollution d’origine agricole 

Actions proposées : ~~~~~,,~~~~~ ~~~~~ 
9 renforcement des mesures de contrôle “ sur le terrain ” ; 

2‘ révision des sanctions et de leur mécanisme d’application pour les rendre plus efficaces; 

9 surveillance étroite de l’évolution des zones en surplus de fertilisation. 

[ Objectif 3 1 

Améliorer la surveillance des impacts de la pollution agricole sur l’environnemenl 

Actions proposées : 
9 instauration d’une surveillance continue de la qualité des eaux souterraines dans les 

secteurs de haute densité d’épandage; 

9 surveillance plus étroite de la qualité des eaux de surface servant d’approvisionnement 
en eau potable en zone agricole et en aval de ces zones en quantifiant l’apport des 
sources agricoles à la contamination générale de l’eau ; 

9 mise en place de mesures de surveillance environnementale dés que des projets de 
production animale sont pr&us dans de nouveaux secteurs de production; 

9 évaluation de la pertinence et de la faisabilité d’instaurer une surveillance de la charge 
d’odeur dans les secteurs où les productions animales sont concentrées. 

[ Objectif 4 1 

Amélidrer la protection de la santé publique relativement à l’eau de consommation 

Action proposée : 
9 adoption dans les meilleurs délais du projet de Règlement sur les ouvrages de captage 

des.eaux souterraines ainsi que la version révisée du Rèqlement sur l’eau potable. 



RECOMMANDATION 2 
Au réseau de ;a san/G publique. 

Mettre en place, en milieu agricole, des mesures actives de surveillance des effets des 
productions animales sur la santé publique 1 

/Objecfif I -. ..I 

Améliorer l’investigation et la déclaration des maladies humaines pouvant être reliées aux 
activités de production animale 

Actions proposées : 

9 sensibilisation du milieu médical en zone rurale à la problématique des effets potentiels 
à la santé en lien avec les activités de production animale et à I’importance de déclarer 
les cas au réseau de la santé publique ; 

9 réalisation d’enquêtes suite à la déclaration des cas ; 

9 consolidation du partenariat entre le MAPAQ et le réseau de la santé publique en ce qui 
concerne la prévention, la surveillance et le contrôle des zoonoses, et particulièrement 
celles pouvant être transmises via l’environnement. 

1 Objectif 2 

Améliorer les connaissances sur les risques à la santé des populations avoisinant les secteurs 
à fortes activités agricoles 

Actions proposées : 

9 réalisation d’études sur les données d’exposition et l’état de santé des populations 
exposées au regard des contaminants de l’eau provenant des activités agritiles ; 

9 réalisation d’études sur les données d’exposition et l’état de santé des populations 
exposées au regard des contaminants de l’air, et en particulier aux odeurs, provenant 
des actvités tigrtcoles. 

9 amélioration des connaissances concernant la contribution de l’usage des antibiotiques 
en nutrition animale au phénomène de I’antibiorésistance. 



1 Objectif 1 

Organiser un débat public sur l’industrie de la production animale au Québec sous l’égide du 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 

Action proposée : 

i, organisation par le gouvernement, dans les meilleurs délais, d’un débat public à l’échelle 
provinciale sur l’industrie de la production animale au Québec 

1 Objecfif 2 

Mettre en place, dans les communautés concernées, un mécanisme permanent d’échange 
entre les instances gouvernementales, le milieu agricole et les autres citoyens ruraux pour 
favoriser les communications et la surveillance du milieu 

Action proposée : 

YP mise sur pied de comités de bassin venant dans les zones d’élevage intensif et dans 
les nouvelles zones réceptrices de projets de production animale. 

Recommandation 4 
Au réseau de la santé publique, au ministère de I’Agriculfure, des Pécheries et de VAlimentation 
ef à l’Union des producteurs agricoles, 

Véhiculer davantage les préoccupations de santé publique auprès du milieu agricole 

[ Objectif 1 

Consolider les liens entre le réseau de la santé publique et ses principaux partenaires du milieu 
agricole (MAPAQ, UPA) 

Action proposée : 

P création d’une table d’échange Santé publique-MAPAQ-UPA permettant notamment 
d’analyser l’intérêt à intégrer un volet santé publique aux projets et instances existantes 
(par exemple. plan agroenvironnemental de fertilisation, certification environnementale 
des entreprises agricoles, Institut de recherche et de développement 
agroenvironnemental (IRDA)). 

1 Obiectif 2 / 

Sensibiliser davantage la population agricole aux enjeux de santé publique reliés aux activités 
de production animale 

Action proposée : 

P mise sur pied d’activités de sensibilisation et d’information auprès des producteurs 
agricoles et des travailleurs agricoles portant sur la santé publique (incluant leur propre 
santé). 



Références : 4 - 8 _ 7 1 - 26 

Rôles et respon~sabilités du ministère de 
1 Zmironnement à l’égard de la production 

porcine 

Audien.ces publiques SU.~ le développem.ent durable 
de la production porcine au Québec 



2. Portrait hydrologique _..... -... 

2.1 Deswiption générale 

Rivières 

Les carac,téristiques hydrologiques des principales rivières de la région sont présentées au 
tableau 2.1. Les débits (moyen, maximal, minimal) ont été calculés à partir de mesures relevées 
pendant plusieurs années d’observation (14 ans et plus). Les rivières Matapédia, Madawaska, 
Matane, Mitis et Rimouski ont chacune un bassin versant supérieur à 1 600 kn?. Pour connaître 
les délimitations de certains bassins versants de la région, on peut consulter la carte 2.1 relative 
à la qualité de l’eau à la section 2.2. 

..- - _-._ 
Madawaska 
Matane 
Rimouski 

48,6 442,o 1 1 
39,s 807,O ' 
30,s 530,o 

du Loup 18,6 3 
des Trois Pistoles 18,O 42,8,0 O,38 1 022301 .- j 2 
Ouelle 16,2 427,0 0 
Neigctte 9,4 200,o 0.21 1 021905 

,42 011702 78 1918-1996 
1 2.33 021601 70 1926-1996 , 

161 022003 34 1962-1996 
06,O / 0.28 022~513 i 35 1961-1996 

1 1965-1996 
,,21 1 022704 / 13 1982.1996 

22 1974-1996 

Blanche 4'4 84,l / 0,02 021702 33 1967-1996 

Source : Centre d'expenise hydrique du Qu&e~ 

Le tableau 2.2 présente les lac,s les plus connus de la region av:ec leur superficie et leurs 
principales vocations ou utilisations. Plusieurs autres lacs sont présents dans la région. Pour 
connaître leurs caractéristiques, on peut consulter le site Internet du ministère de 
l’Environnement. 



2.2 Qualité de l’eau des lacs et des rivières 

Le réseau de surveillance des rivières (Réseau-rivières} exploité par le ministère de 
l’Environnement permet de suivre la qualité de l’eau grâce aux données colligées aux stations 
réparties sur cinq rivières de la région du Bas-Saint-Laurent, soit les rivières Mitis, Matapédia, 
Madawaska, du Loup et Fouquette (carte 2.1 et tableau 2.3). Le suivi de la qualité de l’eau a été 
interrompu en 1997 aux stations numéros 1, 2 et 3 à la suite d’une rationalisation du réseau. 
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Bassin de la rivière Mitis 
1 2190001 MITIS, au barrage Métis deux à Grand-Métis 

Bassin de la rivière Matapédia 
11500&! MATAPÉDIA, au pont-route à 2.0 km en amont du !ac au Saumon 
1150014 CAUSAPSCAL. a” bout de la rue Blanchard 

Bassin de la riuière i\iadaw\tska 
11700?2 CABANO, au pont-route à 4 km au nord de Saint-Eus?bc 
1170001 MADAWASSKA, au pc,nt-rwte à Dégelis 

Bassin de la rivière Du Loup 
22MoO2 DU LOUP, à 10.7 km en amont du pont-route 289 
22.50005 DU LOUP, à la sortie des turbines d*Hydro-Fraser (1 km en amont du pont-route Il?) 

Bassin de la rivière Fouquettr 
O’ZE9@3%? FOUQUETTE, à 400 mètres en aval du ruisseau Turgeon 
02E9M)01 FOUQUETTE, au pont-route à 1 km de l’embouchure 

’ de I’envimnnement (D%E)) 
La qualité de l’eau d’une rivière est directement iiée aux activités qui ont lieu dans son 

bassin hydrographique. Le tableau 2.4 présente les pressions de pollution les plus significatives 
pour les bassins des rivières de la région : la superficie cultivée, la demi6 animale, le nombre 
d’industries avec rejets au cours d’eau, la population totale. le pourcentage de cette population 
qui est raccordée à un réseau d’égouts et le pourcentage de cette même population qui est 
desservie par une station municipale d’épuration des eaux usées. La problématique de l’eau liée 
à la prodxxion animale est discutée à la section 2.3. 





Les concentrations médianes d’azote sous forme de nitrates-nitrites (données non 
illustrées) sont toutes à des niveaux « bon P en période estivale, sauf à l’embouchure de la 
rivière Fouquette où elles sont supérieures à 2,00 mgil à cause des re,jets de l’abattoir de Saint- 
Alexandre. Cette fomre minerale d’azote, qui est la plus stable dans les milieux aquatiques, est 
aussi une des formes les plus facilement utilisée par les algues et les macrophytes. Sa présence 
en faibtes concentrations dans les cours d’eau signifie que les apports ne sont pas très 
importants l’été et qu’il est assimilé par les organismes vivants. Les changements significatifs 
des concentrations observées dans l,es rivières bfadawaska et Matapédia (carte 2.6) demeurent 
inexpliqués 
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Les mesures correspondant au centile 90 (carte 2.7) montrent que les valeurs de nitrates- 
nitrites se maintiennent à des niveaux « bon * à toutes les stations de mesure. sauf celles de la 
rivière Fouquette. Pour cette rivière, l’azote des nitrates-nitrites peut, à certains moments. 
dépasser à lui seul le niveau repère de 1 mg N/I au-dessus duquel les concentrations d’azote 
total sont considérées élevées. Les mesures élevées à La station numéro 8, située en amont des 
rejets de la municipalité de Saint-Alexandre, purraient être liées en bonne partie A la gestion 
des fumiers sur le territoire et à l’apport des sols organiques de ce sous-bassin à vocation 
agricole. 



Même si, globalement, le pourcentage de territoire cultivé et la densité animale de la 
région du Bas-Saint-Laurent ne se classent pas parmi les plus importants de la province, si l’on 
considère les données correspondant aux bassins versants des rivières présemées au tableau 2.4, 
certains secteurs de la région sont davantage utilisés à des fins agricoles et pourraient exercer 
des pressions sur la qualité des cours d’eau. C’est notamment le cas des municipalités avec 
surplus de fumier dont le territoire est situé dans le bassin versant de la ri,vière Fouquette, ainsi 
que des secteurs d’autres bassins versants de la région du Bas-Saint-Laurent qui comportent des 
municipalités aux prises avec la même problématique. 

Selon les données physico-chimiques enregistrées aux stations d’échantillomrage situées 
dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, les pressions de pollution y compris C~elles 
associées aux activités de production animale ne semblent pas affecter de façon importante la 
qualité de l’eau des rivières sous surveillance durant la période estivale. Les valeurs du 
centile 90 cakulées à partir de l’ensemble des données de la période de 1999 à 2001 indiquent 
aussi que la qualité de la plupart des cours d’eau est, dans l’ensemble, satisfaisante. Seule la 
rivière Fouquette présente des mesures élevées pour le phosphorez les MES, les nitrates-nitrites 
et les coiifotmes fécaux qui pourraient être liées à l’intensité des activités d’élevage et de 
culture exercées dans ce bassin versant où toutes les municipalités ont été désignées zone 
d’activités limitées @AL). 

Mentionnons toutefois que pour presque toutes les rivières, les données proviennent 
d’une station unique, située près de l’embouchure, au centre de celleei. Toutefois, les activités 
agricoles et les fosses septiques déficientes de certaines résidences pourraient être la source de 
problèmes locaux de pollution qui rendraient l’eau impropre à certains usages. 

2.4 Autres problématiques particulières liées à la qualité d’eau 

La rivière Fouquette est un petit cours d’eau dont le bassin touche à quatre municipalités 
de la MRC Kamouraska. Son parcours de 25 km traverse un territoire a vocation agricole et 
d’exploitation de tourbe de sphaigne. Son régime hydrique a été fortement perturbé par de 
nombreux travaux de drainage qui visaient à évacuer rapidement les eaux vers l’estuaire du 
Saint-Laurent. Ces travaux avaient pour but d’améliorer le drainage des sols pour la culture de 
végétaux et l’exploitation des tourbières et ils ont généré une amplification des crues et des 
étiages, de même qu’une réponse rapide du système hydrographique à tout apport hydrique. 
Malgré tout, la rivière Fouquette demeure l’une des plus importantes frayères parmi les quatre 
sites de reproduction de l’éperlan arc-en-ciel recensés entre Lévis et Matane dans le sud de 
l’estuaire du Saint-Laurent. 

La mauvaise qualité de l’eau de la rivière provient surtout de l’effluent de la station 
d’épuration municipale de Saint-Alexandre. Cette dernière ne suflït plus à traiter les charges 
d’origine domestique et celles provenant d’une usine de transformation du lait et d’un abattoir 
de porcs dont la production a fortement augmenté depuis la mise en service de la station. 

Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole a confirmé à la municipalité de 
Saint-Alexandre L’octroi d’une subvention pour la réfection de la station d’épuration. Ceci 
permettra à la municipalité de traiter les charges organiques et le phosphore rejetés à l’égout. 
Les travaux devraient être réalisés d’ici la fm de l’année 2003. 



2.5 Qualité de l’eau souterraine 

Génér&és 

En 1999, plus de 48 % de la population, soit environ 98 000 personnes, était alimentée 
par eau souterraine, dont près de 55 % par des puits individuels. 

Au-delà de 4 900 puits ont fait l’objet d’un rapport de forage et sont enregistrés dans le 
système d’information hydrogéologique du ministère de l’Environnement. À ce nombre, il faut 
ajouter quelques milliers de puits de surface ainsi que tous ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un 
rapport de forage ou dont les rapports ne sont pas encore saisis. On estime ainsi à environ 
17 900 le nombre total de puits dispersés dans la région. 

La région du Bas-Saint-Laurent compte deux usines qui embouteillent de l’eau. L’une 
est située dans la MRC Les Basques tandis que l’autre a sa place d’affaires dans la MRC 
Matane. 

Les problèmes de contam~inotion 

La municipalité de Sainte-Luce 

À l’été 1997, une campagne d’échantillonnage des puits individuels de la municipalité 
de Sainte-Luce a permis d’identifier, sur ks 220 puits analysés, 24 sites où Les concentrations 
en nitrates et nitrites dépassaient la norme de qualité pour la consommation (10 mgil). Des 
rencontres avec les résidents et les producteurs agricoles de ce secteur ont permis d’identifier 
les éléments responsables de ce dépassement. II s’agissait essentiellement : d’installations 
septiques déficientes, de bris dans la structure du puits, de la fertilisation excessive des 
pelouses, de l’épandage inapproprié d’engrais minéraux et d’engrais de ferme sur des parcelles 
cultivées et de l’entreposage de déjections animales à proximité des puits. Généralement, les 
Puits de surface en milieux perméables sont plus affectés par ces activités. 

Des vérifications effectuées au cours de 2002 ont permis de constater que 6 puits 
montrent toujours des concentrations supérieures à 10 mg/1 en nitrates et nitrites. Actuellement, 
la direction régionale travaille avec les personnes concernées à cerner la ou les sources de 
contamination afin de corriger la situation. 

La municipalité de L’lsle-Verte 

En 1997, la présence de nitrites et nitrates à un taux dépassant les normes 
réglementaires a été constaté dans une dizaine de puits individuels de résidents du rang II Est de 
la municipalité de L’Isle-Verte. 

A l’hiver 2002, cinq puits présentaient toujours des concentrations supérieures à 10 mg/1 
en nitrites et nitrates. On a obsewé que deux d’entre eux étaient très mal aménagés et qu’ils 
devaient &re déplacés. Les propriétaires de ces installations en ont été informés. 

Pour les trois autres puits. il a été impossible de relier la présence d’un taux élevé de 
nitrites et nitrates à une cause en particulier. Des investigations supplémentaires seront 
nécessaires afin de pouvoir déterminer la nature des correctifs à apporter. 



3. Direction régionale du Bas-Saint-Lauren.t 

3.1 Rôle de la direction régionale 

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent a pour mission d’assurer la protection de 
l’environnement dans une perspective de développement durable. Elle doit répondre aux 
demandes de la clientèle et s’assurer du respect des lois. des règlemenus, des politiques et des 
directives applicables. 

Cette mission se décrit par deux fonctions principales, soit l’analyse des projets soumis 
et le contrôle du respect de la réglementation sur le territoire. 

Évolution des effectifs 

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent compte présentement 43 employés. Depuis 
octobre 2002, le secteur agricole regroupe 14 personnes dont 11 s’occupent spécifiquement du 
contrôle et trois de l’analyse des dossiers agricoles. L~‘adoption en juin 2002 du nouveau 
Règlement sur les exploitations agricoles a permis de resttwturer le secteur du contrôle 
agricole. 

3.2 Volet « analyse » 

Avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE), le ministre doit s’assurer que l’émission, le dépôt, le 
dégagement ou le rejet de contaminants dans l’envirmmement sera conforme à la loi et aux 
règlements. L’analyse des demandes de certificats d’autorisation pour les projets agricoles 
consiste à s’assurer de I’acceptabilité des projets en fonction des règlements et des guides en 
vigueur : 

- Le Règlement sur les exploitations agricoles; 

- Le Guide technique de l’entreposage des fumiers; 

- Le Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales pour la gestion des fumiers des 
bovins de boucherie. 

En matière de gestion des odeurs, le ministère agit maintenant en appui aux, 
municipalités. Cette responsabilité leur a été transférée depuis juin 2001. 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les établissements agricoles, les projets 
à faible impact environnemental n’ont plus A faire L’objet d’un certificat d’autorisation. Les 
promoteurs sont plutôt tenus de présenter un avis de projet contenant des attestations de 
professionnels en regard de la conformité des travaux. La quanti6 de P~C)S contenue dans la 
production annuelIe des déjections animales constitue la dOMee de base utilisée pour analyser 
les dossiers. Cette nouvelle approche permet au ministère de concentrer ses efforts d’analyse 
sur les projets à plus grand impact environnemental et d’augmenter ses interventions terrains. 
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Dans le cadre du traitement des projets nécessitant l’émission d’un certificat 
d’autorisation, une rencontre préalable a lieu entre l’analyste et le promoteur pour informer ce 
dernier des doc,uments pouvant étre requis lors de sa demande : le formulaire de demande de 
certificat d‘autorisation, le dossier agronomique, les plans et les devis de l’installation. le plan 
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF), les grilles de localisation. lrs différentes entemes 
et d’autres documents selon le cas. Sur réception de l’ensemble des documents requis. l’analyse 
de la demande est entreprise, Des demandes d’information supplémentaire peuvent être 
acheminées au promoteur si la situation le requiert et un certificat d’autorisation est délivré si 
l’analyse révèle que le projet est acceptable. 

Par ailleurs, pour les projets de plus petite envergure. un avis de projet doit être soumis 
au ministère de t’Environnement au moins 30 jours avant le début des travaux. Cette 
modification touche les projets d’élevage ayant une production annuelle de phosphore 
supérieure à 1 600 kg, mais inférieure à 3 200 kg, de même que des augmentations de plus de 
5 % de la production annuelle. L’aménagement ou la modification d’un owrage de stockage de 
lisier et de fumier nécessite aussi un avis de projet. En plus d’être signé par le producteur 
agricole, l’avis de projet est signé par un agronome ou un ingénieur qui confirme la conformité 
des travaux à la réglementation et qui s’engage également à produire une attestation de 
conformité dans les 60 jours de la fin des travaux. Pour ces projets, le cormole préalable est 
laissé aux professionnels du secteur privé. Enfin, certains projets de très petite taille 
(production annuelle de phosphore de moins de 1 600 kg) ne nécessitent aucune démarche 
auprès du ministère. Depuis 1990, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent a délivré 
1 466 certificats d’autorisation en rapport avec des activités agricoles réalisées sur le territoire 
sous sa juridiction. 

Depuis 1990, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent a délivré 1 466 certificats 
d’autorisation en rapport avec des activités agricoles réalisées sur le territoire sous sa 
juridictian. 

Des 1 466 crrtifïcats délivrés depuis 1,990, 133 concernaient des élevages porcins. Le 
tableau 3.1 indique le nombre de certificats d’autorisation délivrés depuis 1990 par La direction 
régionale. À la lec,ture de ce tableau on constate que le nombre d’établissements porcins a 
commencé à croître à compter de 1993. Avant cette date, la région comptait très peu 
d’étabfissements du genre. 
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4. Portrait agricole régional 

4.1 L’agriculture dans le Bas-Saint-Laurent 

L’importance de l,‘agriculture dans la région du Bas-Saint-Laurent se traduisait. en 1996, 
par 2 482 fermes”! occupant 15,6 % du territoire incluant les boisés et 7.3 % des terres en 
culture. On y trouvait un c,heptel de 273 467 animaux, dont 123 760 bovins, 63 343 volailles, 
44 718 ovins et 41 464 porcs. La superficie cultivée et drainée etait de 1 628 !CC&. dont O*4 % 
était irriguée. 

La région dénombre 33 municipalités considerées comme des zones d’activités limitées, 
ce qui signifie qu’elles ne possèdent pas les superficies nécessaires pour valoriser l’ensemble 
des déjections animales produites sur son territoire en fonction des dépôts maximum de 
phosphore mentionnés au Règlement sur les exploitations agricoles. 

Les zones d’activités limitées englobent près de 28 % des municipalités du 
Bas-Saint-Laurent, Sur tes 101 exploitations porcines de la régi,on, 62 sont situées dans des 
municipalités inscrites dans ces zones. 

(1) potil agrkole du Québec, Statistique Canada. juil!et 1997 (données de 1996) 



4.2 Élevage porcin 

Dans le Bas-.Sainr-Laurent’ le developpement de la production porcine, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. s’est amorcé au début des années quatre-vingt-dix. Ce developpemeut 
a suscité la mobilisation de plusieurs groupes de citoyens s’opposant à la construction de 
fermes porc,ines dans leur municipalité. 

La direction régionale a d’ailleurs rencontré ces groupes de citoyens, lors d’assemblées 
publiques, afin d’expliquer la réglementation en matière agricole, le riile du ministère de 
l’Environnement ainsi que les modifications d’application de la reglementation en vigueur. 

Plusieurs citoyens et élus municipaux de la région sont intervenus auprès des instances 
gouvernementales afin que des solutions soient trouvées à cette problématique du 
développement de l’industrie porcine. 

De 1990 à juin 2002, 133 projets d’implantation de porcheries, pour un total de 
31 800 unités animales, ont été autorisés dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

Sur l’ensemble des projets autorisés depuis 1990, signalons que 22 sont des élevages 
porcins sur litière (fumier solide). Ces élevages totalisent ? 551 unités animales. 

4.3 Préoccupation des citoyens 

Plusieurs citoyens ont exprimé leur inqui&tde et leur désaccord e,rr rapport avec 
l’implantation de nouvelles fermes porcines. Quelques-unes ont fait l’objet de c,ontestations 
plus organisées avec signature de pét~itions, demandes d’accès à l’information et de séances 
d’information, 

Les raisons invoquées ont trait à la perte de leur qualité de vie, à des problèmes 
d’odeurs lors des épandages. de même qu’à la dévaluation de leurs résidences. Les risques de 
contamination des cours d’eau et des puits font aussi parti de leurs préoccupations. 

Soulignons que la production porcine est répartie sur l’ensemble du territoire. En 
conséquence, il n’y a pas de zones spécifiques où se Conc~entrerait une problématique 
importante et permanente d’ode,urs, 
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Lancement de la Politique nationale de l’eau 

Salle du Conseil législatif 

11. Leblanc (Yvon): Messieurs les maires, Mme la consul gkéralel mesdames. messieurs les membres 
de I’-\ssembl& nationale, mesdames, messieurs recteurs d’universitk. distingués invitbs. Merci d’abord 
d’avoir choisi d’ètre la pou!- cet événement qui. on le sent bien. a un peu des allures de fête: un 
ev&em*nt assurément puisqu’on ne lanc,e pas a tous les jours une politique d’une telle envergure. et f&e 
parce que l’av+nernent de cette politique, justementl semble réjouir tout le monde. Je ne me souviens pas 
d’avoir assiste au Québec ti la naissance d’une politique plus unanimement souhaitée. 

‘La commission Beauc,hamp a suscite, VOUS le savez, un inter& immense, sans précédent dans l’histoire 
des audiences publiques du BAPE. La ma,jor.ité des témoignages entendus convergeaient vers la 
nécessit& d’une telle poli tique qui proposaIt d’arl-intel-. de bat-nacher l’abondance a plus de g~vernance~ 
Et nous n’dions pas seuls: dans les grandes rencontres internationales aussi sur, le sujet. on concluait 
qu’avec la diversification et I’intenstfication des usayes. une gestion durable eulycait des accords de 
youvemance plus puissants et performants, m&ne ici. dans ce pays de cocagne OU l’on pan;ient, moderne 
alchimie, ti Faire de l’argent avec de l’eau., sinon d’en faire comme de l’eau 

hlais toute richesse. vous le savez. peut se dilapidera Ila bien chère grand-mère pa,ternelle aimait rép&er. 
en &:cyuant la jouissance de l’eau courante dans sa cuisine. que c’etait IA la moitié de la vies Ça laissait 
plutôt encornbree l’autre moitié. mais enfin. elle ne pouvait pas mieux dire toute l’importance qu’elle 
accordait à ce bien. un avantage précieux qui ne nous a pas exore &é trop compt6 ni disputk Un droir 
ici, une supplique ailleurs. la moitié de la vie. 

Si. selon une boutade devenue célèbre> l’&at n’a rien k faire dans la chambre à coucher, on acceptera tout 
de même qu’il air quelques mots à dire SUT la préservation de la moitié de la vie. ce qui fera peut-étre 
qu’en conséquence, dans Les chambres a coucher, citoyens et citoyennes dormiront mieux~ 

Des voix: Ha, ha, ha! 

M. Leblanc (Yvon): C&e &&.ique nationale de l’eau enfin est ï’aboutissement d’une réflexion intensive ~, __... _.., ~, 
.et collectiv& depuis cinq ans, mais c’est en même temps un commeqcement.%!I$e suggkre des directions. 
donne des moyenso propose un nouveau droit de L’eau, inciie surtout, le plus important peut-être, à des 
changements d’attitude et de mentalité face à l’eau. 

Nous allons maintenant écouter son parrain, en quelque sorte, qui n’en est pas peu f;er, un homme au 
patronyme pr&destiné. euphoniquement du moins, M. André Boisctair, ministre d’Etat aux Afl‘aires 
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41. Boisclair-: Alors. .; \1 le premier ministère. chers coil&yes. rnwtbres du Conseil des ministres. chers 
coile~ues deput& a 1’;\ssemblee nationale. Mmes et MU, les membres de la fonction publique, qui etes 
ici h~iltarnnteot repr&ent~s par de prkieux collaborateurs, Je veux saluer ta pr&ence de *\Il le maire de 
Quebec. de d’autres elus municipaux, la présence de gens qui oeuvrent dans les miiieux 
ellviro1lnemerttaur. et je vois aussi, devant mes yeux. unejeunesse bien reprkntée, Llesdarnes ct 
messieurs soyez salu& 

“r;«us franchissons aujourd’hui une &ape charnière dans l’amélioration de notre environnement La 
Politique nationale de l’eau que je vous présente aujourd’hui, j’aimerais tout parTiculièrement I’otTrir ti ta 
jeunesse du Quebec. C’est en pensant à leurs ambitions pour l’avenir et à I’h&t~ge que nous voulons leur 
laisser que les chois de la politique se sont imposes. que des c.hoix de c,ette polttrque se wnt imposk 
J’aimerais aussi offrir cette Politique nationale de l’eau ti tous ces citoyens. à toutes ces citoyennes et a 
tous ces groupes environnementaux qui olit, depuis plusieurs atm& et dans plusieurs domaines, rappel6 
& l’opinion publique l’inestimable valeur de l’eau 

L’eau fait partie int&ante de notre histoire, c’est elle qui façonne nos paysages_ notre culture %otre 
conscience que l’eau est une denrée rare, que l’eau est une dem& précieuse et combien fragile s’ajoute a 
des voix de plus en plus nombt-euses qui partagent cette vision sur le plan mondial: l’eau sera un enjeu 
twjeur du .XXle sibcle. Voilà donc la perspective sur laquelle le gouvernement fende ta Politique 
nationale de l’eau Cette perspective implique l’eserc,ice d’un leadership fort. elle nous engage dans 
dkontoumables choix de société. 

Ces choix, quels sont-ils? J’en identifie cinq clui nous apparaissent fondamentaux, Premier choix de la 
Politique? assumer un leadership national dans la gestion de l’eau pour prken;er un hkitage commun. 
réduire aussi les risques pour la santé et faire reculer ta pollution de l’eau; miser sur la ccmp&ence et 
miser sur l‘engagement des citoyennes et de ciroyens dans une gestion de l’eau decentralis&z. 
transpa,re»tel et surtout a,uée sur des rkultats. Nous voulons a,ussi assumer une gourernance municipale 
puhtique et efficace de ta distribution et du traitement de l’eau potable; de l’assainissement des eaux 
usées et de ta pérennitk des infrastructures. Finalement nous voutow au Québec, lréduire la 
consommation d’eau en misant, entre autres; sur un comportement exemplaire de t’ktat~ Ces chois 
comptent une vision globale et cohérente, le théme de la politique de l’eau résume notre pens& I.‘~rr/, 
lu I:i<<, li~n~wlr~ 

Je re\iens donc, sur ce premier chois, celui d’a,ssumer un leadership national dans la gestion de l’eau pour 
priserver un héritage commun Aujourd’huil le gouvernement du Québec déclare q,ue t’eau. au Québec. 
qu’il s’agisse de l’eau de surface ou de l’eau souterraine> fait partie de notre patrimoine collectifs Cette 
eau n’est pas un bien marchand. nous ne l’abandonnons pas aux régies du marché et. par conséquent. son 
accès ne saurait pas ètre marchandé. 

I Toutes les Québécoises et tous les Qw?b&ois y ont accès> personne n’en a la propriété, nos lois et 
i.i: r(iglemnlts en matikre de protection de gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques seront donc 

révisés en cons+uence. 
h-v 

Comme étant fiduciaires de cette ressource‘ nous développerons des outils de gouvernante de t’eau 
modernes et adaptés aux défis actuels. D’où un deuxième choix de la Politique nationale de l’eau: réduire 
les risques pour la santé et faire reculer la pollution de l’eau. Avec ce choix, le gouvernement opte 
résolument pour le principe de précaution. Au nom de ce principe, nous avons adopte. au printemps 
200 1, une réglerneniation parmi les plus sévères en Amérique du Nord atïn d’assurer à la population une 
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eau putablcr de qualite. mais aussi beaucoup une eau potable s&uri:ail-eh i$&&& pris dés dispositions ~ 
pour mietlx protéger les sources de capta-e d’eau, Au nom de ce meme principe. nous sommes à bannir . 
[‘usage des pesticides chimiques en milietl urbain, Awc la Politique nationale de l’ra~ nws alion~ 
encore pli15 loin 

I.,‘effon d’assainissement municipal que nous a\-ons ;imorc6 en 19% a requis un invesrissement c,nlossal: 
7 milliards de dollars en 75 ans Cet &Tort. amorct! par Marcel Léser alors qu’il ktait ministre de 
i’En~ironnemellt; a porte fruit. 11 est maintenant grand temps. en pensant ti Marcel Léger. & nous, 
attaqü& avec plus de \:igtleur 3 deux autres KNIICL’S majeures de contamination de notre eau; pznsons A 
!a pollution~‘industnelle et à la pollution d’origine dif3ùs.e. d’origine particulièrement agricole. 

En matiére d’assainissement industriel. un constat rncoura~eant s’impose: l’industrie des pàtes et papiers 
a r&ssi le tour de force de reduire de manière considt’rahle la pollution des cours d’eau dont elle etait il 
n’y a pas si longtemps a l’origine. C’est @lement vrai pour une cinquantaine d’entreprises ie Ions du 
Sain!-Laurent qui ont elles aussi réduit de façon considtirable la teneur polluante de leurs rejets d’eau 
Depuis mai dernier, les secteurs de la m&llurgie et des mines viennent d’emboiter le paso Le @@bec est 
it mi-chemin de ses eEorts d’assainissement industriel; laP~itTque,~accelérera encore lacadence et visera .“a.“% 
entie atitres les industries de la chimie, de I’agroaliment3ré”ët.de la méta%&x secon~a~w 

.::*>a’.,. ,,._ ,,,,:y c*p 

&&,te ie prirkipal chaînon manquant, @lui de l’agricole. Depuis plusieurs années. le monde a-ricole 
modifie déjia ses pratiques et ils le font avec l’appui d’hommes et de femmes çomp&ents. 

Loin de ~~LIS. donc, I’idee de faire porter un blâme a qui que ce soit. certainement pas a cwt qui nous 
nowrissent et qui aussi réussissent, par leur travail et leurs etTortsl à offrir aux Qtkbkoises et Québécois 
un niseau d’autosuffisance élevk et aussi une slru~té alimentaire enviable. 

Uaic I’Etat q&bt;çois ne doit pas hkiter à étre exigeant et a s’inspirer des meilleures pratiques~ ‘Zeus 
constaions tous clue les efforts des décennies pass&s et des pratiques actuelles wnt lourds et fort 

@xiteux ti corriger. Quand des rivikres comme la Yamasha~ comme la rivikre Chaud%re. la Ha~onnt. la 
,,.Uicolet. la Boyer et l’ttcheruin et d’autres. quand. dans ces rivières. nous retrouvons des concentrations 

8 
1 Importantes de phosphore. de nitrate. nous voyons que nous khouons dans ces cas encore te test de 
+*,l’eau Cette r&lit,& doit nous rappeler à l’ordre. 

Le ~$&X%Wit rnajol~ it en juin dernier par le gouvernement en matière,~~$‘@%tit%~des lisiers femen 4 
sorte de c&i@<%6 2 10. le d.&éqtiilibre des SOI$ Ce chantier d’assainis&wnt en milieu agricole est $ 
fort exigeant pour les Principaus’Concernés et l’adoption de nouvelles pratiques ne se fait pas sans çotk 
Le gouvernement du Québec en est pleinement conscient, $!57 tiillions de dollars ayant été consenti$ 
pour la conformité des équipements agricoles entre 2002 e~%%l??“‘~’ 

C’est dans ce contexte qu’il faut voir toute l’importance des consultations du Bu!-eau d’audiences 
publiques sur l’environnement portant sur l’industrie porcine> auxquelles ta population de toutes les 
ré$ons du Quebec est con&e. au cours des prochains mois. Le gouvernement veillera a ce que les 
r&ultats de ce grand débat public soient correctement arrimés avec ia mise en oeuvre de la politique 
nationale de l’eau. 

Dans la foulée de la politique de l’eau, nous n’échapperons pas non plus à d’autres questions importantes. 
Je pense notamment à @3X&& de $US &@Us ré@ndu de pesticides cbiiniques, comme I’atrazine, que la 
France. 1’Allemagne, laS^uède et le Danemark ont déjà bannie. Le nom du C)u&bec doit figurer a ce 
palma& Pourquoi? Parce que nous savons tous qu’une partie des ces produits nocifs se retrouve non 
seulement dans nos sols, mais aussi dans nos cours d’eau, parfois mème dans nos puits. Partez-en auy 
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citoyens de la ré~iw de Lanaudikre w de la rti$or de la Mont&++e &Politique vise donc clairement 
une r&Itii2ti6~‘&2?‘üsage des~pesticides chimiques en milieu agricole. 

l.-es actii~it& a@coies sont source de richesse; elles sont source aussi d’un d&elopl~e~~~ent d’un ()u&ec 
modeme et d’un Quebec prospire Ilais la qualit de l’eau ne doit pas devenir- le talon d’-\chille de cette 
industries 11 en va de m&ne aussi pour les autres activitks industtielles~ Pryessivement, tout nouveau 
développement ayant un Impact polluant devra. ti échéance convenue. justifier sa nkessité et inciu~-e les 
dispositifs les plus modemes pour réduire cet impact au maximum Il s’agit la d’un virase qui est 
kmdamentai. 

mous sommes donc ensemble. avec cette politique. a jeter les bases d’un nouveau ré$rne as& sur la puise 
en compte systématique de l’état de nos connaissances. de l’impact cumulatif des ac,tivit& sur un c,ouis 
d’eau. de l’introductionl aussi, de nouvelles technologies et de l’atteinte de nouveaux objectifs de rejet. 
des ob.jeçtifs de rejet que nous souhaitons plus conformes avec les meilleurs prkptes 
rl>l~ironnrrnentails. $%5k 6$c.$s &kic ainsi pour odes permis renouvelable$et non plus des certificats, 
d’autorisation émis G%%‘la vie. Ce‘printemps. nous avons amorce ce virag<avec le~~~~s~~~~~~ge, 
d’eau. Ces permis sont émis maintenant pour une @F$Iëdkz 10 kzs; sujets a renouvellement en fonctioll 
tle7qmïiwaquifé& 
~.~ 

Nous faisons aussi un troisième choix. celuiife miser sur la compktence et l’engagement des cita 
‘@citoyennes dans une yestion de l’eau que nous souhaitons décentralisée, transparente et a\-& 
r&ultats, Nous devons bien sirr apprendre des erreurs du Passé~ Il faut agir en ptiorité la OCI des seuils 
critiques de poi,lution sont atteints. et tout mettre en oeuvre pour qu’ils ne soient pas irrkversiblrs~ 

Au mème moment oti nous deLions poser des gestes curatifs, nous adopterons 6;alemcnt une nouvelle 
lo$que~$.&e de la prévention Comment y panTenir Bien. d’abord. cette vision s’incarne d’abord sur ie 
terrain, ~%avers le Québec. par la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau et des éco@Gmes. Elle 
sera d’abord celle de tout le ~ouvemement, des ministkres et des directions r@onales concern&s~ L:n 
effort concentri: sera dmge vers les 33 bassins versants de qurs d’eau les plus d@adés et les piils 
pollut;s du Québec. ou les plus sujeis à d’irnportants conflits d’usage 

1-e 6ouvernentent confie ti des organismey de c,oncertation la responsa,bilit6 de la gestion de l’eau de leur 
t,errltoire, Ces oryanismes seront comp,oses de sroupes de citoyens. dont les groupes etlvironnementau*. 
et des usagers de l’eau tels les agriculteurs, les industriels, les associations touristiques~ l..es élus des 
municipalitk et des ,MRC y joueront un r6le ntkal~qw.2, en raison notammc‘nt de l’ampleur de leurs 
responsabilités en matikre d’amtina~ernent du territoire. Ensemble; ils travailleront & la restauration. a la 
protection et à la mise en valeur des cours d’eau, à la mise en valeur aussi des lacs, des milieux humides 
et des nappes d’eau souterraines. Ils devront également déterminer les grandes orientations du devenir du 
bassin avec une vision cohérente et: bien sûr, avec une perspective d’avenir. 

lY..ë~ouvGÏïëment aujourd’hui s‘engage à appuyer financièrement et techniquement le fonctionnement 
8es~or&ismes de bassin afin qu’ilS&ssent développer cette vision intégree et la mettre en Oeuvre~ En ’ 
matigre de décentralisation, du res&kt’de la volonté des régions et de la population, le gouvernement 
montre encore une fois qu’il est au rendez-vous. Par la Politique. nous venons cependant appuyer de 
manière bien concr&e le travail effectué depuis quelques années par des organismes pionniers qui ont, 
dans plusieurs cas, transfomlé profondément les façons de voir un peu partout au Québec. Je salue, je 
remercie et je félicite chacun de ceux et celles qui ont oeuvré dans leur milieu, qui ont oeuvré au 

,ârl7,développement de la gestion intégrée. A ces citoyens. à ces maires, a ces préfets, a ces agriculteurs, à ces 
p”. <’ rndusrnelsl à ces groupes environnementaux qui ont ouvert la voie sur la Boyer. sur l’Assomption, sur ]a 

sur la Montmorency, sur la Chaudière et le Richelieu, à vous tous, bravo et merci. mous 
hommage. Cette partie de la Politique, nous vous la devons en grande panie. 
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LR \:iS/on int+r& s’appliqilera f+alenlent a notre kiint-t.aurei3t ([lli tàit p8rtie iIlt+Kil~te iict nolie 
:li>;i>ilw CI ~4 de inotre a\ r‘nir~ UOUS :~~rons du pin sur /a planchr:~~ous cotipléterons la depollution 
m~~ni&pale, indust~rielle et a-picole, nous prote~rrons mic‘~x~ nos %~ices ii’appri)\~isic:)niicril~ni CII eau 
potaille. nous pourst~,ivroris la lutte aux espkce5 exoticjues eilvahiisanres. noui r&nrl-oduirons auirsi 
ier-(aines eqkcei sensit~les. tel le bar t-a+, tout en porTani une aikntion particulitkr ti celles qui sont en 
petil. c,omme le chevalier cuivré. La protection et la restauration des riGes; du littoral. des plaines 
inondables et des milieux humides seront accélkx entre autres dans le lac Saint-f’ierre. reconnu par 

#G%ESCO pour sa diversite biologique. 3011s voudrons aussi redonner accès aux lrives ti des centaines 
& e milliers de Qukb&ois et de QuCbkcoises, i 
.k 

-\ cet +ard. des projets importants verront le .jwr dans 

‘a 
toutes l,es rt;gions qui bordent le Saint-Laurent, De nouveaux budgets d’infrastructures sont pri\us; niais 

9, n’oublions pas les pl-ojets de villéu_iature en milieu wbain 
. 

Dans la @on de Montr&l. les initiatives du Grand tifont& bleu et du Croissant de Est seront 
appuyk tinancikement~ Dans la région de Qukbec. c’est ti travers le pryjet,de la Promenade 
Çhamplain, et particulièrement A travers le projet de revitalisation de la rlviere Sainr-Charles que les 
citoyens et citoyennes pourront retrouver xc& ,1 leurs cours d’eau 

La Saint-Charles, ce sera> M le mail-e de Québec. la @nière rivière que nous nous enu_ageons a assainir i 
“com~plètement a; Québec, pour le bénéfice des villéCiateurs, des riverains et aussi des kosysténits 
aquatiques. Redonner le Saint-Laurent aux Québécok et aux Québécoises est sans contredit l’un des plus 
beaux chantiers qu’ouvre cette Politique. Sot~s peu. j‘annoncerai la composition du comité mixte 
permanent sur la gestion int&@e du Saint-Laurent <qui, d,e la frontikre ontarienne au golfe inclusivrmenr., 
aura le mandat de planifier la ,proteciion. la restauration et la mise en valeur du Saint-Laurent d’une 
rnartiét-e intégr-ée. dans le respect des ptirtcipes de déx~eloppement durable. Cette vision de\wa int+er la 
question de la gestion des Grands Lacs. d’oii provient SO 0-O de l’eau a la hauteur de Alontrki, 

En appui ti notre nouveau mode de gestion. nous rassemblerons aussi les vastes connaissances dont nous * 
disposons deja et nous nous assurerons aussi de les diEuser le plus largement possible aux citoyens et If 
aux citoyennes et a,u.x groupes eIivirc)nIlr‘rnenta~li int&esst2 pa,r la question. Ainsi+ des 2003., nous 
entreprendrons I’éValiiation des grands aquifères. Les sommes en jeu sont considkrables: @$l@e 3 . 
ri$ilio&de dollà @%%j%i%Z?T~$ a donc lieu de t,ravaiIler en fonction de priorités établies, J’annunce 
que la prochaine &ude qui sera reaiisée portera sur le bassin versant de la ri\:i&e Ch&auguay. lequel 
couvre un vaste territoire qui en-lobe la majeure partie de la Rive-Sud de Montr6al jusqu’a la ré$on de 
Franklin, pris de la frontiére amkicaine. 

Quatri&nement, nous voulonsaSsuti& titi& &kwxnance municipale, que nous souhaitons pAiiqur rt 
etticace. de la @&ibution et dü traitement de l’&au~potable. de I’akainissement des eaux usées et de la 
pkennité des is-?La iesponsabilité des infkastructures d’approki&ionnement en eau potable et 
de traitement des eaux usées demeurera du domaine public. ‘Les citoyens et les citoyennes qui ont craint 
que le contr6le de l’eau potable ne leur échappe au profit de grandes multinationales peuvent ètre 
rassure% 

Certaines municipalités ont par ailleurs contïé au secteur privé la gestion de quelques-unes de leurs 
infrastructures. Nousencadrerons davantage le rôle du secteur privé en matière d’eau potable et d’eau 
usée afin que le &&3le citoyen d’eau ne puisse nous échapper, même indirectement~ 
L’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées relévent d’abord des municipalités. 
Celles-ci sont aussi responsables de la mise aux normes et de la réfection de leurs infrastructures 
d’aqueduc et d’égout, ce qui demande des efforts financiers Considérables~ Depuis de nombreuses 
annkes, le gouvernement du Québec leur apporte son soutien a cet égard. 

:i travers la Politique nationale de l’eau,‘tin nouve& paftenariat entre le gouvernement du Québec et les 
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~~~~~~~:.‘p BAI , +- 1 es kw. urnne, En pwmiei- lieu. d’ici 3W7. nous i.iserons enselnblc a aileindrc un iairc dy 

rew:i\~llement des rtiseaux de ii.5 O.0 par ann&z et de I % d’ici 3012, &&tii&mement, le gouvernement f 
soutiendra financ,ièrementl au cours des cinq prochaines années, la mis6 aux normes dti’toutes les 
ihMations municipkles d’approvisi«ntlement et de traitement d’eau potable 6 travers le Québec 
TI-oisirlrle;lierlt. une cinquantaine de municipalités rurales auront acctk à ~1;; soutiw pour- c~ornpl&~ 
l’assainissemenr de leurs eaux usees Quatrikmement, le-gouvernement veut appuyer de grands chantiers 
dans:la rkgioti’de’BUiïW5al et de Québec afin de réduir8.4~~ië]ë% polluants dans le Saint-Laurent.~~«us 
co<~tlihuerons ainsi a la réduction des débordements des reseaux par temps de pluie.ei par temps sec et 
nous financerons la dksinfec,tion des eaux &es pnwenant de stations d’épuration, ‘7 

t..e pawnar-iat que nous ottions devra ~reposer- sur une nouvelle base, En premier lietl, chaque 
municipalitéd~~~~llaborer, d’ici 2007, un,plan @tervention gui comp&@--, un +gnostic de l’état des ‘ïnfrastruct”res~.~~~~~s~~m~*~~é pnont~~~~~~~~~ire~~~~~:‘~“~~ectuer. 

,CinqrGèmemént, nous voulons réduire la consommation d’eau en misant entre autres sur un _.._ ~..,_.~~.,~ ..*~ . . ~~, 
,.ëomportement~exempfacie dk’l’Eta,t Comme citoyens et citoyennes3 comme gestionnaires publics. 
coiiirl,e~et~trepi-enzurs. nous sommes tous enclins ?I profiter des b&étïces de l’eau sans tenir compte de ce 
qu’il en coute pour y av+racc&. des coùts imputables au traitement et ti de17ollutioll,*~~s~granas, 
utili&eurk d%au et kk grands pollueurs seront twchks en premier lieu par une redevance dont j’kn0nc.e 
aujou,d’huilfnstauration. Cette redevance, dont’l& recettes seront versées au Fonds national de I’eati 
que nous &O~S. sera calculGe principalement ti partir des volumes d’eau prélevés ou rejet& 

Ces r&&.&%s s’appliqueront a tous les uwges indust~riels et commerciaux de l’eau apr& que des étoles 
kx~omiques d’impact appropriées aient été effectuées. Ces @&&kes et ce fonds finance!-ont 
exclusivement des.&%vités de protection, de restauration et de mise en valeur de i’eau~ Cette redevance 
tx s’appliquera pas’~aux citoyens qui assument d&jti les coùts d’utilisation de l’eau par le biais de la 
taxation municipale. 

,k” 

La politique annonce aussi une autre grande con& nationale: nous serons tous appel& a $Wf$‘kipkr $ WC 
~~stiat~@ie de conservation de l’eau qui visera, d’ici 10 ans. à réduiw& 20 % la consommation de l’eau, à 
“%it&&te consommation moyenne de 20 ‘% par personne. Cette stratégie fera aussi en sotte que les 
fuites d’eau n’excédeat pas 20 40 du total du volume d’eau produit. Des m@@ipalit& sont donc 
particuliérement ,ellt;es, 

r\l,, 

/ 1 e wurernement entend donc donner l’exemple plus que des paroles. nous voulons, au gouvernement i 
.P 

., _ 
du QuGbec. implanter un programme de conservation de l’eau dans nos propres t!ditÏces et., a lernle. 

$ mème dans les réseaux dont nous avons la responsabilité. 
I. i 

Les orientations de la politique nationale de l’eau nkessitent des investissements de l’ordre d&. 1 
milliards de dollatis d’ici cinq ans. La mise en oeuvre de ce projet majeur exigera ~1-6s de 2 milliards de 
~~iIars’d’enC~Qemer;ts nouveaus alors qu’au-delà de 2 milliards de dollars est dkjà prolcisionné. dans les 
programmes qui reposent sur d,es fonds provenant du g.ouvernement du Québec, du gouvernement 
tëdéral et des municipalités. La mise en place progressive. à compter de l’an prochain, du r.+ne de 
redevances constitue une des pierres d’assise du financement de la Politique. II s’agit d’une nouvelle 
source de financement dédiée spécifiquement à la mise en oeuvre de certains volets de la Politique. 

Le financement des infrastruchires municipales reliées 
investissements de la PoIitique nation,ale de l’eau, a sav 

la plus gx-ande partie des 
ns de dollars sur 3 milliards de 

dollars d’engagements fina.nciers prt‘vus pour la pkiode La réalisation de ces tra,vac,rx 
demeure tributaire de I’enyagement financier du gouvernement fédérai et des municipalités. 



Environnement - Dermatite du baigneur Page 1 sur 3 

Problèmes de santé reliés à l’environnement 

ATTENTION! 

Qu’est-ce-que la DEm4TITE du 

La dermatite du baigneur est une affection 
cutanée causée par de petites lames que l’on 

dans certains lacs. 

cercaires “, Elles sont si petites qu’il est 
presque impossible de les voir à l’oeil nu, 

Lors de la baignade, les cercaires se collent à 
votre peau jusqu’au moment où vous sortez de 
l’eau. Sous l’action du soleil, la peau s’assèche 
et les cercaires piquent votre peau pour y 
pénétrer. Elles y meurent ensuite. 

Comment attrape-t-on la DERMATITE du 

1. La Drésence de Gerc&es dans l’eau de 
$;: baignade provient d’oiseaux aquatiques 
# porteurs de parasite. 

~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 2. Le tout débute avec les excréments des ,masrr. ..‘.‘“t;&$ 

&S oiseaux qui entraînent la contamination des 
escargots en bordure du rivage. 

3. À partir des escargots, des cercaires sont 
libérées et retournent contaminer les oiseaux 
aquatiques. 

2003-l 32-25 
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4. Malheureusement, les cercaires ne font pas 
la différence entre les oiseaux et les baigneurs. 
C’est ainsi que les baigneurs se font piquer 
accidentellement. 

Quels sont les EFFE,TS sur la SANTÉ ? 
La dermatite dn baigneur provoque des démgréments pour ceux qui en sont atteints 

l peu de temps après la baignade, de petites plaques rouges apparaissent sur la peau; 
s ces plaques peuvent toucher toutes les parties non couvertes du corps qui ont été en 

contact avec l’eau; 
. quelques heures plus tard, les plaques rouges se gonflent pour ressembler a des piqûres 

d’insectes qui peuvent atteindre la taille d’un dix sous; 
l des démangeaisons plus intenses apparaissent ensuite, et peuvent durer plus de dix 

jours. Elles se résorbent toutefois généralement en une ou deux semaines; 
. chez certains individus, une infectlon mineure de la peau peut se produire. 

Comment prévenir la DERhMTITE du 
BAIGNEUR ? 

Évitez, si possible, les plages où des cas de 
derrnatite du baigneur ont été rapportés. 

Réduisez à quelques minutes le temps que vous 
passez dans l’eau. 

En sortant de l’eau, asséchez votre peau en la 
frottant vigoureusement avec une serviette. Il faut 
en effet éviter de laisser la peau s’assécher au 
soleil ou à l’air libre. 

Informez les autres baigneurs si vous êtes 
affectés par la dermatite. 

Évitez de nourrir les oiseaux aquatiques. 

Comment soigner Ia DERMATITE du baigneur ? 

Évitez d’abord de vous gratter car cela pourrait provoquer une infection de la peau 

Pour soulager I’inc.onfort, vous pouvez utiliser une crème ou une lotion contre les 
démangeaisons, telle que la calamine. Dans le doute consultez votre pharmacien. 

Si les démangeaisons persistent après plusieurs jours ou si votre état d,e santé vous inquiète, 
consultez sans tarder votre médecin. 

http://www.santepub-mtl.qc.calEnvironnementiprobleme/dermatiteide~atite.html 2003-02-25 



1 e noweau Rè@ement sur !es expioita?ior?s agiicoies 
qui vise ù cxsuier l’équilibre entre les pratiques ogri- 
cola et ie développement durable, s’inscrit pcrmi les 

QmldS gertes posés par te goiivernement afin de protéger 
i’entironlement. ic protect:xl de mx lesso”%es. de l’eau 
et de ia sanié des Québécoises et des 6itiébéctis es: une 
prinritk pour le uoweinement, Lin enjeu nat:onni. 

Tant les citoyennes et citoyens. les groupes environnerixr~- 
tcux. les élus municipaux que les produc:rices et isroduc- 
ieurs agricoles swhaitaient une nouvelle rég!ementation 
ofin d’assurer 112 développement durable, mainknk la 
fertiliié des sols, préserver la qualité de i’eou et protéger 
leiir qualité de vie et leil: santé. 

Ce7e réglementation. qui se veut prcareseiste et e%coce. 
BtablZ des normes sév&es pour contrer 10 poilution difQe 
d’origine agricole et préserver ia auniité de l’eau potable. 
Elie préconise notammerit vne rioweile approche axée 
sui une gestion ous rigcueuse du phosphoiel 6 l’échelle 
de choque entreprise agricole. permettan? ainsi d’obteni! 
des gains enviionneinentcux significaWs. 

La prociuction agricole constitue un secieur importent de 
noW économie, il &a3 cependanr nécessaire d’encadier 
dawxntoge ie~développement de ce secteur afin que 
Voctivité agricole aille de pair over l’cccep:obiiité sociale 
et le respect de I’environnemeQt. 

Source de vie, l’eau est aussi O.XK~ de M%~a, Elie mirite 
que nous consentions. individueliemeni ei ccliectivement, 
les efforts néiessoiies afin de préserver cette préc:eüse 
resûirrce et de fa& de nctie ewironnemsnt un milieü de 
vie sa+ où ii fa8 bon vivre. 
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ZONES D’ACTIVITÉS LIMITÉES ET PRODUCTION PORCINE 

45. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section : 

«traitement complet » Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit 
solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts matures, et par lequel 
sorrt détruites les bactéries qu’elles contiennent ; 

« zone d’activités limitées » ?aunicipalité érmmérée à l’annexe II.@‘articEe 45 reluz$nux zones 
d’activités limitées et à la production porcine, cessera d’avoir effei le ISjuiiï 2004). 

D. 695-2002, a. 45. 

46. Malgré les articles 19 et 20, dans une zone d’activités limitées : 

1” aucun noweau lieu d’élevage porcin ne peut être autorisé ; 

2” dans un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002; les augmentations de cheptel de truies ou de plus 
de 250 porcs, par rapport aux droits d’exploitation, ne peuvent être autorisées à moins que les 
déjections animales provenant du lieu d’élevage subissent un traitement complet et que le produit du 
traitement soit utilisé ailleurs que dans une exploitation agricole située dans une zone d’activités 
limitées ; 

33 dans un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002, les augmentations de cheptel de 250 porcs ou 
moins, par rapport aux droits d’exploitation, ne peuvent être autorisées sauf si l’une des conditions 
suivantes est respectée : 

4 les déjections animales provenant du lieu d’élevage subissent un traitement complet et le produit 
du traitement est utilisé ailleurs que dans une exploitation agricole située dans une zone d’activités 
limitées ; 

61 l’exploitant dispose de parcelles en culture en proprieté, en location ou par entente. Toutefois, 
dans ce dernier c,as, les parcelles ne doivent pas ètre distantes de plus de 20 km du lieu d’élevage. 

L’augmentation prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 3 du premier alinéa ne peut être autorisée 
qu’une seule fois avant le 15 juin 2004 et que pour un seul des lieux d’élevage appartenant à un même 
exploitant.(l’articie 46 relatrlfaux zones d’aciivités limitées et ri laprodtrctionporcine, cessera d’avoir 
effet le 15 juin 2004). 

D. 695-2002. a. 46. 

47. Malgré les articles 19 et 20, à l’extérieur d’une zone d’activités limitées : 

10 aucun nouveau lieu d’élevage porcin ne peut être autorisé a moins que les déjections animales 
provenant du lieu d’élevage subissent un traitement complet et que le produit du traitement soit utilisé 
ailleurs que dans une exploitation agricole située dans une zone d’activités limitées ; 

2” dans un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002, les augmentations de cheptel de truies ou de plus 
de 750 porcs, par rapport aux droits d’exploitation, ne peuvent être autorisées à moins que les 
déjections animales provenant du lieu d’élevage subissent un traitement complet et que le produit du 
traitement soit utilisé ailleurs que dans une exploitation agricole située dans une zone d’activités 
limitées ou que les déjections animales soient épandues sur des parcelles en culture détenues en 
propriété par l’exploitant du lieu d’élevage. (“article 47 relatrjfnux élevages à l’extérieur des zones 
activités limitées, cessera d’avoir effet le 12 dtcembre 2003). 

hbp:~/lois.gouv.qc.caidynamicSearc~~telecharge.pl~p?type=3&file=lQ~2/Q2Rl l-1 .H’IM 2003-02-25 



ANNEXE 11 

MRC Ka~rosfra 
Knmouraska (M) 
Lo Pocati&e (if) 
Rivière-Ouelie (M) 
~n!-AleXandie-de-Ka~~,~~~~~k~ (Mj 
%nt-André (M) 
sent-Denis (P) 
Saint-Germain (P) 
Snint-Joserh-oe-Kar?curasko ;P) 
Saint-Pacône (M) 
Saint-Passai M 
Saint-Philippe-de-Néri (P) 
Sainte-Ame-ce-iac~tii;re (P) 
Sainte-Hélène (P) 

fac Les BasqlJes 
Saint-CiBment (F) 
Saint-Jeen-de-Dieu (M) 
Sointe-Françobe (P) 

MRC Matane 
Sointe-F&lic@ (M) 

MRC Rinxwslri-rveicpsffe 
Rimouski &‘j 
Sair,i-Anaclct-de-?~ard (P) 
Saint-Valérien (P) 

MRC Témiscouufa 
Salrt-Louisdu-Ha! Hcr ! (D) 



l&ende: c:: canton 
M : Municionli!É: 
v: i/i,,e 
VL: Viiiage 
P: Paroisse 
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On cherche encore 
la source de pollution 

ion uRine de filtration stopp6e h cause d’une 
contamination aux hydrocarbures, lamunicipa- 
ité de Saint-Henri R dû réactiver une ancienne 
ntexonnexion avec le r6seau d’aqueduc de Le- 
is pour assurer I’appsovisionnemelIt de SR po- 
tulation, hier. 
Tout~e la jour&e, le ministère de l’Environne- 

rient ,a continué à rechercher la source de pollu- 
ion,lançant sur IP terrwin une&quipedecinqin- 
ipecteurs. 
Ses 600 travailleurs en ch6ma@ foreP, le nand 

:mployeur les Salaisons Broc,hu & pour 88. pa,rt~ 
nultipli6 les mesures d’urgence, allant jusqu?i 
Dncevoir un système pwall81e d’alimentation 
:n eau pour traiter les vi,andcs provermnt de ses 
abattages de vendredi. 
«C’est un dépannzge. Ii s’@t dc lhnikr les per- 

*es éventueks de viande le plus possible ». x ex- 
pliqué levice-présidents rxkutif de la sctlwison, 
Laurent Brocho. « Le problème d’aliment~ation 
en eau potable nous a obligks & fermer I’exploi- 
tation. Ce sont 3000 porcs qui passent à notre 
usine chaque jout: Leur abattage et leur trans- 
formation impliquent une consommation d’eau 
de 300 000 galltrn~ d’eau & l’heure. Lx salubrité, 
ce n’est pas négociable »? a pr6cis6 le porte-pa- 
role de la grande entreprise apn-alimentsi~re. 

DIMANCHE 

C’est dimanche matin que des t.races d’hydro- 
carbureont ét~déceléesdans le réseau de la mu- 
nicipslit~deHellechasse, qui s’approvisionne en 
eao dans la rivière Etchemin. Un avis de non- 
consommation. toujours envigueur, 84% imm& 
diatement diffusé. l’usine de filtration arrêtée,et 
la population approvisionn4e à même un r&er- 
voir d’eau «qui n’avait pas d’apparence de 
ntntaminationv. selon le directeur &&a1 de la 
immicipalité, Jscqaes Risler. 

<<Au cours de l’avant midi aujourd’hui (hier), 
des trwaux pféliminaires à la remise en marche 
des surpïesseurs sol’ le rCseau d~‘aqueduc en 
provenance de la Ville de L6vis ont étB effectués 
et nous prévoyons nous alimenter de cette saur- 
ce au cours des prochaines heures 1,. a indiqué 
Eif. Risier, notant que ces surpresseors n’onl po,s 
fonctionné depuis sepl ans.~ 

n Si nos réserves font défaut, nous pourrons 
nom dépannerez, a ajouté le directeur g&éral. 

Pardclk les travaux mécitniques. a été mis en 

branle le processus des analyses d’tkhantillons 
qui donneront l’état de santé! r&l du réwur. Et qui 
devraient notamment pcrmett~ed‘identiiiorlep~~l- 
hrant dont +lanaiwe exactea est, inconnuel aobs- 
erré de 8on rôté le porte-parole de la Direction ré- 
gionale du ministke de I’Environrtement~. Chris- 
tim SassevOle. 

~Cinq inspecteurs do ministère font, des rwhcr- 
ches sur le terrain. entre Saint-Henri et Saint-An- 
selme, pour dtkouwir la sowce potent.ielle de 
contamination. Leurs v6rifkations comprennent 
des exploitation8 agricoles, des entreprises com- 
merciales et indust,ri~lJes.Ycomp~is les égouts plu- 
vkux des municipalit& n, a ajout,6 M. Sassw<lle. 

Pourl~t~eure,persnnneàSnint-f~enrinfs’i~va.n- 
ce a faire des prédict,ions sur on retour a lit nor- 
male, si ce n’est que ce Sont~ les &ultwts des ana- 
lyses en Iabor&toire qui orientewnt les dérisions 
dos pouvoirs pohlics. 

Pour la population, qui peut do moins se servir 
de l’eau pour les lwages et autfe8 usages sani- 
taires, l’enjeu est celui de poavoir s’n~breuver N 
nouveau kmême le robinet. 

Pour les Salaison Hmchu, l’enjeu porte sur un 
Chü~ed‘iaffRjresquotirliende 1 mülion$el, notam- 
ment, des exportations dans 56 pays. Dans ce 
contexte. leviceprésident Bro&u évoque les jour- 
nêes de dcm&in ou de jeudi pour un &ent,ucl red& 
manage. ~<.Jecroise les doigts et Jea deux mains ». 
& dit .M. Crochu avec un sourire dans la voix. 

Le8 décisions prises dans la situation @ente 
paf le producteur drs jambons et saucisses La- 
fleur ont étBvalidéespar1’Agenceeanadiennede 
l’inspection des aliments. ~~Les me~ores requi- 
88s ont été prises par l’entreprise. Kotre person- 
nel sur place est en contrôle do la, situation u! a 
résumé le Dr Michel Landry. 
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rendant un écosystème aqua,tique, particulikx~ent w lac. de plus en plus riche en mm-imenrs 

(azote et surteut le phosphore) au~ln~~lta:i~t ainsi la biomasse vég&ale. 

L enrichissement peut conduire entre antres à, une modification des communautés 

animales, à un accroissement de la matiére organique et même à un déficit en oxygène 

dissous dans I’hypolimnion, La vitesse de ce processus peut ètre grandement acc&ri?e par 

des apports anthropiques trop élev& en phosphore. 

Vie aquatique (eff& chronique) 

Ce critère s’applique en période sans glace pour des laes dont le bruit de fond naturel 

estlou était infkieur k 0.01 mg/1 -30 pg-P/L-. II est détïni prr une augmentation 

maaisale de 50 par rapport au bruit de fond naturel, sans dépasser un maximum de 

O,Olmg/I. II vise 1\ kiter I’eutrophisation des lacs oiigothrophes. Pour la protecrion des 

habitats sensibles çormne les lacs B touladi, ce critère doit être validé par des modëles 

associés au comportement d‘oxygkne dans l’hypolimnion. 

Ce critère s’applique en~ période sans @ace pour des lars dont le bruit de fond naturel se 

trouve ou se trouvait entre 0,O 1 mg? et 0+02 rng~t. II est dCEni par une augmentation 

maximale de SO % par rapport au bruit de fond naturel, sans dépasser un maximum de 0,02m 

g’l. I:l Vi~se à éviter Yeutrophisation des lacs oliyotbrophes. Pour la protection des habitats 

sensibles comme les lacs & touladi. ce critère doit être validé par des mod+les associés au 

comportement d’oxyg&ne dans l’hypolimnion. 
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Caractéristiqu~es du phosphore : 

+ II change de forme dans le mil~ieu en foncti~on des conditions chimiques et biologiques. 

Seulement certaines formes sont bioio~i~~~~~e~~~ei~t actives, par contre tour te phosphore 

prksent dans le milieu peut devenir b~olo~iq~ielll~~~t actif; c’est pourquoi on analyse le P 

total et non uniq~uement le P hi»-açtiriorth»-phosphares). 

* II a une forte tendance à adhkrer suc particules, ce qui a pour e~lTet de le retirer du milieu 

en facilitant sa sédimentation. 

* II est considéré comme un Clément limitant dans le milieu; il est présent en petites 

qua&&. habituellement en faible concentration 

* Lorsqu’il sédimente il fonrte des composés stables avec les oxydes de fer et de calcium en 

Cond~itions akrobiqges. Donc dans ces conditions, un lac &imine naturekmeut de l’eau le 

phosphore qui se skdimente. C’est de là qu’origine la capacité de suplwrt d’un lac. Tant. 

que les apports ne dépassent pas cette capacité d‘élimination, le lac ne changera pas ou 

peu. Si le fond du lac devient anakrohiquc, les liens chimiques qui maint~iennent le P dans 

les sédiments se brisent et le P est rei&chk dans Veau: c’ est ce qu’ont appelle le relargage. 

* Riologiquement, le phytoplancton fixe le P bio-disponible et I’intkgre à ses tissus. De là le 

P est achemink inélucrablement vers les sédiments, que ce soit en pa,ssant par la chaîne 

alimentaire ou directement si la cellule de plancton n’est pas prédatée. :Au fond, les 

décomposeurs nrin&alisent~ le P qui se fixe chimiquement en conditions aé-robiques ou le 

recyclent dans Léa chalne aIimenta,i re. 

* C’est cette sédimentation qui explique que la concentration de P diminue dans 

I’épilimnion en ktte et augmente d’ans I’hypolimnion (celle-ci se défïnissant par la couche 

d’eau la plus profonde d’un lac stratifié thermiquement. principal b~abitat du touladi), 

meme sans relargage. C’est pourquoi il est préfkable de mesurer le P total au 

reto~mxment printanier ou automnal (,H. Fournier, comrn. pers. )’ 

Le phosphore est la substance ntmitive qui Fimite les communautés de phytoplancton en eaux 

dcwes. Dans certains plans d’eau, des concentrations élevées de phosphore augmentent 

la vitesse d’eutrophisatian. L~ell~op~li~dti~)n est un lon~g processus natorel 
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A partir des donnees recueillies en I 998, on peut classer ces lacs en trois classes. 1.21 premiere classe 

comporte un lac mésotrophe avec des valeurs > 1~0‘0 pgP1; le réservoir Mistigougèche est I’uniqne 

representant de celle classe. Dans Léa denxieme classe, on retrouve des lacs oligotrophes avec des 

valeurs moyennes de PT entre 6,l et 7,8 ug-P‘I Il s’ag~it des lacs Matape&, ‘femiscouata, Cotey 

Mitis et Noir. 

Dans la, troisiéme classe, on retrouve quatre lacs ukra-oligotrophes avec des valeurs i~nferieures à 4 

gg-P/I (Ango. Squatec. L.ong. et Po’henégamook) et sept zmtres lacs oligotrophes avec des valenrs 

entre I.:l et 5 1 nug-P/I. C’est dans celle classe qu’est representée la majorité des lacs et on y retrouve 

des lacs comportant aussi plusieurs habitations et villégiatme (Squatec, Pohenégamook. Long. etc. 1). 

En ce qui concerne le lac Mistigougèche~ il a une profondeur maxi~mtun de 13 mètres (Maltais et cri. 

19SSl et le marnage y est important pouvant atteindre un maummm de 4:) metres flévesque et 

Courtois 1983). Selon Doyer et Breton (‘1995). le réservoir est. mesotrophe aux eaux alcalines !:pH 

de 7,5j, peu transparentes (secchi de 15 m) et peu productives (conductivité de 70 rnskin:). 

Dans la deuxi&ne classe, les deux premiers lacs possèdent des villages, des villes tsayahec, Val- 

Brillant, Cabano, C’itrre-Dame-dtr-Lac), des industries (Papiers Cascades, usines de sciage) et 

ptusienrs habitations de plaisance à leurs abords; les apports en phosphore angnenteraient donc 

dans l’environnement des lacs. L>es valeurs du PT sont de 7,6 @g-P/1 pour le Iac Matapédia et de 

7.2 @Yl pour le lac Témiscorrata. Pour le lac Coté, les valeurs sont Iégerement moins élevees (69 

@‘A) par ,rapport au deus premiers lacs et il comporte près d’une trentaine d’habitat~ions dans sa 

zone riveraine. Le lac Mitis, quant à lui; ressort du groupe de ces Cinq~ lacs, car il possède peu ou pas 

d’infrastructures sur ses berges, mais il demeure intluencé par nn mamage de moins de 3 mètres 

çaus& par Ida gestion d’un barrage à son émissaire. L’impact du marnage est faible au lac Mitis. Le 

lac est profond à piusietns endroits avec une moynne DDE 15 metres i~nchrant de nombreuses fosses 

(profondeur maximum de 37 m). Le lac Noir est celui qui possède la, plus forte moyenne de 

concentration de PT (apres le lac Mistigougècbe) avec 7$ gig-Fl. Ce lac possède près d’une 

centaine de résidences à ses abmds et mal@ cela; la concentration de phosphore demeure loin de la 

mesotrophie (14- l O,O @-P!I:). 
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Méga-porcheries: des risques importants pour la santé 
Presse Canadienne 
Ottawa 

d’une demande en vertu de la Loi sur l’accès à polluants de Vair des usines et aux ça 

I’information fait le portrait des changements difficiles d’échappement des voittires pour produire des 

rencontrés par les porcheries traditionnelles de 
composés acides dangereux, 

quelques centaines de porcs devenues des *fermes 
d’élevage intensihp de plus de 5000 porcs, tous du même âge, dans une seule étable. 

Ces méga-porcheries sont situées dans le sud du Québec, dans le sud de l’Alberta, au Manitoba, 
au Nouveau-Brunswick et dans le sud de l’Ontario. 

L~~~~~~~~;‘:~:,:;~-:----,:; ~::,;,::~~,:~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ affirme que l’industrie du porc obtient des succès limités 

dans ses efforts pour contrer les problèmes liés à l’environnement et à la santé. 

Là où les terres agricoles sont situées près des villes, 
les émanations d’ammoniac provenant de l’urine et 
du purin des porcs se mélangent aux polluants de l’air 
des usines et aux gaz d’échappement des voitures 
pour produire des composes acides dangereux. 

Cette information est diffusée 
Par le comité 

PENSE 
Population Engagée pour la 

Sauvegarde de l’Environnement 

Assemblée publique 
Jeudi, 2 1 mars 2002 

Salle communautaire d’Amqui *On croit que ces particules microscopiques peuvent 
engendrer des risques significatifs pour la santé 
humaine parce qu’elles meuvent éviter les défenses 
normales du système respiratoire*, indiquent les 
documents. 

pans la valloe de la rivière Fraser en Colombie-Britannique, ce melange chimique est si epais qu’il 
peut causer une brume visible à l’oeil nu, et peut représenter 70% des particules en suspension 
dans Vair durant l’éte, 

<<II y a de nouvelles preuves (.,.) que ces substances qui engendrent des odeurs peuvent 
également affecter la santé humaine, en causant la nausée, des maux de tête, des problèmes de 
sommeil, des maux d’estomac, une perte d’appétit et la dépression,* Les agriculteurs travaillant 
dans les étables peuvent développer une bronchite chronique et faire de l’asthme. 



Rapport sur les impacts de la 
production porcine sur la faune 

et ses habitats 

SociétB de la fawe e$ des arcs du Québec 
~bre~~~~o2 





Éleveur a Ste-Clotilde de Beauce, Mi&el Jolicoeur fabrique ainsi 
prés de 8 000 porcs par an. Aux normes d’aujourd’hui. c’est un 
élevage de taille moyenne.. Le secret, ici. c’est la 
standardisation. Un environnement contrôlé: et la même moulée 
saur tous.. 

Aujourd’hui. comme sïx à huit fois par 
année, Michel Jolicoeur reçoit son 
wsiteur le plus important. C’est le 
docteur Robert C~har&te, vétérinaire. jl 
vérifie les statistiques de mise bas, les 
taux d’engraissement... De nos jours, le 
vétérinaire est un conseiller de gestion 
qui travaille plus avec un ordinateur 

Mais le vétérinaire joue aussi un autre 
rôle. II surveille I’etat de santé des 
animaux, il fait des diagnostics, il 
prescrit au besoin des médicaments 
Aujourd’hui, on discute d’un problème 
de diarrhée apparu il y a quelques 
mois. II va fallorr administrer des 
antibiotiques. fvlais à quels animaux 
les prescht-il ? 



Animaux sous antj_iz$iques 
~~~~~tt,,::,ét~n~~:i,l: :’ 
e: « Nous allons traiter tcws 

ceux qui naihont dans les prcichaines 
smaines. Ca fait dé@ we semaine 
que !‘antibWque est administré, 
jusqu’à maintenant les résultats sont 
très bons. >> 

g On se rend compte que si l’antibiotique est administré dans les 
6- 7 premières heures après la naissance, if fait t&s bien son 
travail prophylactique. Si on I’administra plus tard, tes porcelets 
ont le temps de commencer à faire de la dianhée... » 

2 de 5 
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Élever d&porcs et 
plaire aux~ voisins 
La Ferme Digoire le réussit depu& huit ans 

CARL THCRIAULT rie, j’avais mal a la @te. Et quand on étendait le !Mer de 
CnlIaboraiiota ~ta?c%u~le porcs. kn citoyens protestaient *, a rappelt! M. Lavoie. en 

entrevue su BOLEIL. 
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Environnement-Québec veut en avoir le coeur net 
Mise 6 jour le mardi 19 février 2002 - i6:59 

De 3 000 a 13 000 puits artésiens sont contamirvks dans Chaudiére- 
Appalaches, selon diverses études de différents ministères. Dans cette 
région où se trouvent les trois quarts des surplus de fumier de tout le 
Québec, les citoyens sont de plus en plus nombreux a montrer la pollution 
agricole du doigt. 

Une méga-porcherie 

En tant que maraicher, Jean Gosselin, de I’ancienne municipalité de 
Pintendre. A Lévis, s’inquiète de la qualité de I’eau avec laquelle il arrose ses 
plants de légumes. D’autant plus qu‘il y a une méga-porcherie juste en face de sa maison. 

Quand on sait que i 000 porcs produisent plus de déjections que 3 000 personnes et qu’elles ne sont pas 
traitées. il craint pour son environnement. 

Une vaste étude 

En attendant, il prépare un réglement sur la réduction des polluants d’origine agricole. 
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PROBLi%~ATIQUE REGIONALE EN R4PPORT .4VEC LE DOSSIE,R 
DE L’INDUSTRLE POR~CINE 

La Direction de la santé publique de la Régie régionale de la Santé et des Services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent est un organisme, ayant pour mandat la, protection de la 
santé de la population. Depuis environ dix ans‘ nous nous sommes impliqués de diverses 
façons dans le dossier des productions agricoles et plus spécifiquement dans le dossier de 
la production porcine. Il convient de préciser qu’avant 1992, il y avait très peu de fermes 
porcines dans le Bas-Saint-Laurent alors qu’aujourd’hui on en compte une centaine. 
Notre territoire est caractérisé par une plaine côtière propice à l’agriculture et un arrière- 
pays plus accidenté où on retrouve beaucoup de cours d’eau. L,a région du Kamoumska 
est la plus dé~elopp:ée;;au,;~~~~~~eau agricole et certaines municipalités ~~~~~~~~~~~~~:~~:,:: 

-~ça~~~i~~~-~~‘:~~~rt $n:y~fi:fteS’$&i&àl 

Au cours de ces années nous avons participe à une quinzaine de séances d’information 
sur les risques A la sa& reliés à ce type de production. Ces st’ances étaient souvent 
organisées suite à l’i~mplantation d’une porcherie dans une municipalité donnée. Nous 
avons également rencontré plusieurs Comités de citoyetts ct conseils municipaux pour 
répondre à leurs interrogations sur les risques à la sanié. 

Nous participons à des comités de surveillance de la qualité de l’eau potable des puits 
dans des secteurs localisés à proximité de lots d’i:pandage (Hz-Verte, St-Germain et Ste- 
Lace). À quelques reprises nous avons procédg à l’analyse des puits en pré-implantation 
de faqon à permettre aux citoyens de suivre l’évolution de la qualité de leur eau potable 
(St-Valérien, St-Fra»çois-Xavier-de-Vieer, Pohénégamookj. La, plupart de ces actions de 
monitoring de l’eau potable se font en collaboration avec le MENV et parfois avec les 
municipalités. 

Nous avons participé à la rédaction du document « Les risques à La santé associés aux 
o\J ac$vités de produclàynalimale au Québec 1) publié par le MSSS en~m?i%OO~ docm&t 

dejà déposé à la Commission. 

Michel Laferrière: biologiste 


