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. .  . .  j La 'problématique 'de la gestion dés matières résiduelles appelées couramment .: déchets ne date pas d'hier.. Dès qu'il a abandonné le mode d e  vie nomade pour se 
j tourner v o s  la sédentarité, l'humain a été confronté à celle-ci. ' 500 ans avant J.C., 
i Athènes aurait été l a  première ville à, enfouir les matières résiduelles produites,par 
i sa population dans un lieu.sp&ifique (DeLong, 199,3). Bien qu'encore aujourdrhui, 
! l'enfouissement sanitaire demeure la solution prédominante à ta problématique des 
j mati.ères,résiduell& au Québec, comme à travers le mo.nde, ,le virage vers la société 
i de consommation a modifié sensiblement son ampleur., Résultat :,le conte.nu de nos 
.i poubelles estlautrement plus volu,mineux, co,&plexe'et. diversifié que celui de nos 
. .  

, '  j grands-parents. . ' , . .  
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10,7% 

18.4% 
. .  e Laval - Laurentides (4) . " 

e .Mauricie - Bois-Francs (8) 

@ M0nterégie.b) 3.8% 
Montreai - Lanaudière (6) . 41.0% ' ' 

. ,  
@ Outaouais ( i )  0.1% 

'@ Québec (7) 2.4%' 

Saguenay - Lac St-Jean'(4) 5;3% " 

Abitibi-Terniscarningue U) . 0.9% 

0 Chaudière -Appalaches (IO) 5;g% 

.O Estrie (8) . ' 6.3% 

@ CoteNord 63% (5) 1.5% 
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L'enfouissement'des déchetsest privilégié sur les autres solutions, car elle est sim- 
74% de .la totalité des 

matières résiduelles se retrouve dans I$s lieux d'enfouissement .sanitaire (LES) qui 
étaient au nombre de 65 au Québec én.1998 (MEF, 1998; RECYC-QUÉBEC, 1999) 
(Annexe A): Parmi ces sites, quatre (4) d'entre eux recueillent plus de 70% des 
matières résiduelles destinées aux LES (FCQGED, 2000a).' ' 

' ple e t  parmi les 'mdns coûteuses (Frigon e t  al., 1,992). 
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Ces mégasites sont situés ,à : ' Sainte-Sophie, Lachena 
Berthier et Saint-Nicéphore.' Au niveau de la répartition g 
permet j i e  constater que p.rès d u  tiers des LES i,nventorié 
dans deux régions du Québec: le Bas-Saint-Laurent-Gasbésie 
Appalaches (Cabral et al., 1997). , ' ' 

. .  
... 

En 1998,4 235 200 tonnes métriques (tm) de matières résiduelles ont été é1iminée.ç 
par l'enfouissement. (RECYC-QUÉBEC, 1999). Ce mode d'éti~ination:des.,matières 
résiduelles comporte cependant des rkques à la santé humaine., Mais avant de'rap- 
porter' ces impacts, nous débuterons en exposant certains aspects techniques de 
base liés à l'enfouissement des matières résiduelles. Les lieuxd'enfouissement sani- 
taire (LES) sont choisis selon plusieurs chtères dont, les caractéristiques soclo- 
économiques, tels l'éloignement des zones résidentielles; commerciales et touris- 
.tiques, et les caractéristiques biophysiques relatives, à la topographie,'à la geologie 
et à l'hydrologie (Lisk, 1991). Cependant, dans la pratique, le choix.de I'emplace- 
ment d'un LES'est ,généralement'déter,miné par le fait qu'il existait déjà un dépotoir 
à l'endroit désigné. Dans la majorité des cas, .cet -endroit.était étabfi en fonction de 
critëres determinés par'l'exploitant. L'objectif'de, ces critères consiste '& rSduire les 
désagréments .et la contamination provenant de l a  ,concentration. des matières 
résiduelles, car ils 'pourraient affecter l'économie et la santé humaine. Jusqu'à 
présent, les'gestionnaires et les ingénieurs se' sont .fiés. aux.caractéristiques bio- 
physiques naturelles du sol comme, principal moyen pour. réduire la libération des 
contarninants des LES dans l'.environnement. 

. .  . .  . .  . ,  . .  . .  

Jusqu'à tout récemment, deux grands principes liés, aux ,caractéristiques bio- 
physiques ,du sol régulaient le fait dcobtenir un permis pour enfouir les .matières 
résiduelles dans un lieu: le confinement e t  l'atténuation naturelle. (Cabral ,e t  al., 
1997). Dans te .but d'emmagasiner des matières résiduelles, des cellules de con- 
fineme'nt sont ctinstruites avec divers matériaux caractérisés pour leus.étanchéité 
(Chapuis e t  Marcotte, 1991). .Les matériaux considérés étanches. peuvent être con: 
stitués du'sol en place ou d'autres. éIéments.que l'on superpose en couchés e t  qu i  
'forment une barPière a.ppelée tapis d'étanchéité. Les composantes utilisées pour 
constituer le tapis d'étanchéité son? les sols argileux, les mélanges sol-bentonite et 
les géomembranes. . .  ... 

. .  

. .  , .  
, . .  

Pour le matériel naturei,'on distingoe un gradient de performance.selon les divers 
types de sol. Les plus performants étant les sois argileux, alors que les .moins efi- 
caces pour retenir les contaminants étant les sols sableux (Cabral e t  al., .,î.997). 
L'étude de Cabral et al. (1997) révèle que parmi les 73 sites d'enfouissement québé- 
c,ois, seulement neuf (9) de ceux-ci étaient situés sur. un. sol argileux e t  seulement 
trois (3) recourraient à une membrane. Ainsi, la majorité,des LES québécois (83.5,%), 
sont, situés sur un sol plus ou moins étanche et donc retenant plus ou moins les con- 
taminants: De plus, il faut ajouter qu'il existe une multitude.dezones d'incertitudes 
face à ('efficacité des matériaux, tant naturels que synthétiques,. servant au confine- 
ment du hxiviat afin de 'conserver les contaminants ,(Chapuis 'et Marcotte, '1991; 
Gagné, 1.995; Québec, 1997). 

, .  
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énuation 'naturelle .repose sur le principe que certaines ,caractéristiques du sol, 
méahilité et la por0sité;permettront une certaine ,filtration et iéduction ' 

de la contamination (Lisk, 1:991).' Bien que les gestionnaires se soient basés princi- 
ement sur l'atténuation naturelle pour a.utoriser le développemeht.de la majorité 

lieux d'enfouissement sanitaire (LES) existants.au Québec, les connaissances. 
récentes ont 'démontré qu'elle est insuffisante pour, garantir la protection des com- 

antes de I'environnenient. C'est pourquoi'le développement d'un.lieu d'en- 
.fouissement'sanitaire (LES) ne sera plus autorisé sur.ceFe base avec .la mise en 

eur du Règlement sur l'élimination des matières r&iduelles.' Cependant, nous 
i expliquerons L'atténuation naturelle.tout de même, 'car la libération des contami- 
i nants d'u'ne 'portion importante' ,de LES existants continuera, malgré Ventrée en : vigueur, du nouveau règlement. . . 

' 

. . . 

. .  
, .. . 

. .  . . ,  . 

. .  . ,  ' i  Selon le concept de l'atténuation, plus un sol'est imperméable, moins il devrait y . 
!.avoir une liberation, des contaminants dans les diverses composantes de I'environ- 
j .nement .(eau', sol et air) (Lisk, 1991). ' La contamination environnementale d'un LES :, érigé;sur un -sol argileux .devrait donc être moins élevée que celle d'un .LES installé 

sur un sol sableux.. On s'aperçoit toutefois qu'une faib1e''proportion de LES québé- 
. .  . .! . cois ont été sélectionnés en se basant sur cette notion. Selon une étude publiée en 

1997, seulement 9 sur 73 sites ont'été érigés sur un sol argileux,(Cabral et al.;1997) 
. .  (voir iab. 1.1). C'est,pourquoi,.les futurs sites choisis pour accueillir un CES, devront 
. .  i recourir. à un écran périp.hériqu.e d'étanchéité selon le nouveau règlement (Gazette 

. .  ? o f f ic iekdu: Québec,.2000). II est cependant important de conserver à 'l'esprit que 
ce moyen de réduction.de la contamination de l'environnement n'est'qu'un .palliatif 

j à la problématique de, la gestion'des matières résiduelles. Finalement, bien que les . .  

! lieux d'enfouissement sanitaire (CES) devraient être choisis théoriquement selon les 
:1 critères socio-économiques et 'biophysiques ,mentionnés :précédemment, on ' 

I s'aperçoit, qu'en pratique, peu de sites d'enfouissement ont été implantés selon ces 

:. 

, 

. ' ' 

. .  
. .  .j règles. . . .  

. .  
. .  . .  , 

j 'Une fois le lieu d'enfouissement sanitaire (LES) choisi, les matières résiduelles y sont 
i '  transportées, enfouies et compactées mécaniquement en couches successives 
i (MENVIQ, 1987 cité dans Comité de santé environnementale (CSE), 1993,.p. 52). ' ' ' 

. .  : Par la suite, elles sont recouvertes 'quotidiennement de matériel. de recouvrement. 
i .  afin de réduire les nuisances'et la contamination causées parles matières résiduelles 
j en d6composition. ' Au .Québec, cette pratique d'enfouissement pêle-mêle des 

. .  i matières résiduelles e& à l'origine de'la libération dans les diverses composantes de 
i l'environnement (eau,'air, sol) d'une multitude de contaminants. .Plusieurs'd'entre 

. .  

eux sont reconnus comme ayant le potentiel d'affecter la'santé humaine .a sont émis 
dans l'environnement via deux processus.biophysiques liés à la décomposition des 
matières enfouies: l'un, menant à. la formation du. lixiviat et l'autre à la génération du 
biogaz. Les sections ultérieures expliquent ces deux phénomènes ainsi que les 
rkques sur la santé humaine suite à l!exposition des iontaminants qu'ils relâchent 
dans l'environnement. 

. ,  

, .  . .  . .  



ncantaci . 

. @  

. .  : 

d 
a 

. .  
. .  



, .,. 
..* .. 

.,, 
.: ..,. 

, , ' .a 



, .  

. .  . .  

. .  

. .  

. .  . .  
. .  

. .  
, . .  . . .  . .  

. .  , .  . .  . .  

. :  

! . ,  Les risquesd'exposition les plus communs sont liés à la consommation d'eau.potable 
i .par les communautés humaines .,avoisinantes' aux lieux d'enfouissement sanitaire 
; (LES). En effet, l'élément de l'environnement le plus. propice à être contaminé par 
i ie Iixiviat: est l'eau souterraine,. .qui sert souvent de'  source' d'approvisionnement 
j (Beaudet e t  Boyer, 1999). Plusieurs catastrophes'environnementales liées à k g e s -  
: tion des .matières résiduelles, ne citons que celles de Love Canal, e t  des lagunes de 
!.Mercier, sont des preuves des risques de contaminationdes eaux souterraines et .de 
j surface (CSE, 1993; Lisk, 1991). D'autant plus que certaines études récentes indi- 
i .queraient que la composition du lixiviat prouenant de l'enfouissement. des matières 

. .  ! résiduelles domestiques (s.ecteur.municipa1)' est similaire à celle résultant de. l'en- 
, j  fouissement des mati.ères 'résiduelles ,dangereuses (Murray' et Beck, 1990). .Par 
i ailleurs, une étude de I'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.révèle 
.; que .sur 127' LES amé.ricains, 26% de ceuxrci contaminaient les eaux souterraines 
j avec lesquelles.ils.étaient en contact (UXEPA, 1986 cité par CSE;l993, p. 57). Au 
:.'Québec, la situation.est particulièrement préoccupante : 61% des lieux par atténu- 
i ation naturelle.et 83% des liaux avec captage et traitement des,eaux.de. lixiviation 
j cqntaminaiertt des eaux de surface, en 1991 (Québec, 1995). . .. 

i Rares sonrles;études portant sur les risques directs du lixiviat'sur'la santé humaine. 
i Cependant, .une étude utilisant les bioessais pour- évaluer:le potentiel toxique du 
i lixiviat brut de plusieurs LES sur les organismesvivants ne laisse aucun doute : les 
; concentrations de  contaminants ambiantes étaient be l  et bien nocives (Vanet ai:, 
i 1990 cité par CSE, 1993;~. 57). Bien que les études faisant le Iien'directement entre. 
: l'exposition des humains à la multitude de contaminants retrouvés dans le Iixiviat et 

' i les risques sur leur santé, soient quasi-inexistantes,.les études rapportant les risques 
j entre l'exposition. des humains à chacun des principaux contaminants retrouvés dans 

. j  le lixiviat sont relativement bien documentées: II ressort de la revue de i i iérature 
j que les'.contamina'nts libérés, peuvent. 'être regroupés en trois catégories: les 

, i  matières organiques, les matières inqrganiques, incluant majoritairement les ,métaux, 

: 

, .  

. .  . .  - . .  
. ,  . . ,  

. .  . ,  ' . . .  

! 

. . ,  

. .  
. ,  

. .  
. ,  

et'les microorganismes pathogènës. 
' .  . . . .  . .  

, : . .  . .  I .  . .  
. .  

i II peut être 'important.ici de définir les termes matières organiques et, inocganiques 
j qui proviennent de la chimle. LeS.matières inorganiques incluent tous.les composés 
j qui n'existent pas chez les organismes viyants et lorsqu'ils contiennent des,hrbones 
! . .  c'est sous forme de carbonate ou de cyanure (Parent, 1990;,,,et,,Rey, 2000): 
j .Soulignons que la plupart d'entre e.ux sont des métaux. .Les. 
i sont, quant à elles, composées de  carbones structurés entre e 
j molécules sous une forme qui est la plupart du temps retrouvée chez les organismes 
j vivantS (Hart .et, 1985). . Bien que les matières organiques soient 'généralement 
i retrbuvées dans la nature (chez les animaux et les plantes), la cfiimie'moderne a cr6é 
i artificiellement de nouvelles substances organiques 'qui ont comme catadénstique 
! d'être fortement toxiques : pesticides, BPC, chlorure d e  vinyle. (principale com- 
i posante d'un type de plastique, le PVC), etc. 'ces sections suivantes décrivent les 
i risques à la santé humaine suite à l'exposition aux substances'indrganiques (dont la. 
i majorité sont des métaux), aux su.bstances organiques et. aux. microorganismes 

. . .  I pathogènes libéréS.par le lixiviat. ,'. , .  :. 
I .  . .  , : 
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.es substances inorganiques se retrouvent dans bon nombre d'articles qui se retrouvent 
zn b,qut,de ligne dans les lieux d'enfouissement sanitaire (LES) ou dans les incinérateurs 
;gents netioyants, .boîtes de, conserve, cosmétiques, matières plastiques, médita- 
nen'ts, peintures, polisseurs, télévisions, etc. (Carrier et Duclos, 1993; Cartier, 1996; 
Santé Canada, 1996). ,'En, 1992; les métaux représentaient 8.4%,de la comppsition 
noyenne des matières résiduelles produites par les secteur municipal (plus corn: 
nuném'ent appelée' domestiques) (CSE,; 1993). ' La libération des substances inor- 
gan.iques dans l'environnement survient à un moment ou'à  un  autre, . .  car celles-ci . . .  se . ,  

. .  
dissolvent dande  lixiviat (Cartier, ,1096). 

., . . , . .  , 
. .  

. .  
Les principales' substances inorganiques retrouvées dans le lixiviat 'et'.detenant un 
pouvoir'toxique'sont: .l.e cadmium, le..chrome,. bcuivre,' le cyanure; le mercure, le. 
plomb et le zinc (CSE, 1993.; Environnement Canada, 1993). Les principaux risques 
ii la santésuite à 1'entrée'dans.I'organisme de ces composés sont foc nombreux et 
souvent spécifiques à chacun d'entre eux (Santé,Canada; 1996). Cependant,. il est 
possible d'observer certains symptômes communs suite .à leur exposition. Par 
exemple, lors des expositions aiguës, les Gffets suivants sont souvent remarqués: 
diarrhées, maux de: tête et nausées. Des impacts sur la santé plus graveS.sont 
généralement obse&és.chei les sujets exposes de façon chr,o,nique: ,dysfonction- 
nements des systèmes neurologique; 'cardiaque,, respiratoire, digestif 'et  rénal. 
Diverses études .tendent également à démontrer qu'il existe une  association entre 
1'exposition.au chrome et au cadmium et l'augmentation des risques de d6velopper 
divers types de cancers. En effet, le chrome est reconnu par le Centre international ' 

de recherche sur le cancer tomme ane'substance pour laquelle les preuves du pou- 
voir cancérogène chez l'humain so'nt suffisantes. II est donc classé. dans le, Groupe . ' 

1, celui rassemblant le3 substances les plus cancérogènes. Le tableau 2.2 détaille les 
r.isques. à la santé .associés à l'exposition aux substances in,org,aniques les ptus 
fréquemment'tibérées par,le lixiviat des LES. 
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. .  Risque de dysfonctionnement 
au niveau : . . '  ' . . . , . . , 

. .  

. .  Groupe1 . ' . . ' 

GroupeII , ' ' 

Groupe Ill6 

. .  

. . .  . ,. 

: . .* *Voir la définition de la cla&&ion à la p. 12 

Inspiré de Carder et Ducl& 1993 da& Québec, 1993; &E, 1993; Samé Canada, 19968 (Référencer complètes à la f in do.documeh, ' 
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Les contaminants organiques retrouvés dans le lixiviat p;oviennent principalement 
i des produits dangereux que ,nous utilisons et qui d,eviennent des résidus domes- 

' : tiques dangereux (RDD) lorsque nous leS.jetons à la pou.bel!e. .Les produits suivants 
. .  j contiennent généralement des substances considérées comme des résidus domes- 

j. tiques dangereux, t!est-à-dire'ayanf 'un potentiel toxique élevé : aérosols, déca- 
pants, dégraissants, désodorisants; détergents, nettoyants, réfrigérants, peintures,, 

? ,polisseurs, teiitures, ,encres, colorants, vernis, pesticides, etc. .(Carrier et Duclos, ' : 
1993 cité dansûukbec; 3 993.; CSE, 1993). Bien que.la réglementation interdise l'en; 

uissement des déchets dangereux dans les lieux d'enfouissernent'sanitaire (LES), 
i le système institutionnel de'.s,urveillance mis en place perm,et diffi.cilement ,dem- 

' . /'pêcher:les RDD dese retrouver dans les LES. En effet; dans le.passé, plusieurs RDD. 
i ont,.été enfouis dans plusieurs LES qui sont encore eh opération actuelle'ment, e t  
i : cette situation se peipétue dans le:présent, car la plupart des ménages québécois 
i ignorent que bien.des produitsqu'ils utilisent,sont de3 RDD et'qu'ils ne doivent pas, 
.! ëtre jetés à Ïa.poubelle . .  comme les autres matières résiduelles (Bea,ud.et e t  Boyer, 

. 

: . 

. . .  

. .  
. .  . 

, . . 
. ,  . i 1999).. : , ' ' ' . ' . ,  

. .  
. .  

trouvant dans le lixiviat, catégorisés dans les matières 
inoffensifs, ma is  lorsqu'ils se retrouvent dans les LES 

nvironnement, ils'ont la capacité de.devenjr toxiques. 
cjues'synthétiques .possèdentsouvent des caractéris- 
, à la lumière et à l a  chaleur qui 'les rendent persis- 

tes' matières plastiques semblent iner;es, lors du 
s iqnt cor+pbsées peuvent migrer 
les plus courants sont lé P:VC, le 

et le polyéthylène.. Parmi ceux-ci, le 
cancérogène d'un de ses principaux 

, est bien,démontré chez les espèces animales . 

lorure de vinyle dans le lixiviat de certains 
e au processus de décomposition bactérienne de . 
éthylène et le, tétsachloroéthylène (Greenberg, 

. , 

' 

, , . 

. .  
.. . .  

. .  . .  

i té des matières:plastiques tire,'son origine principalement des substances 
parles industries afin d'augmenter leur résistance mécanique, à la lumière 

chaleur: les agents plastifiants. e t  .les stabilisants. Parmi ces substances, les 
re la flexibilité du plastique, les phta- 

n des e+erts'en santé,publique: En effet, 
'aux phtalates'à une perturbation hormonale 
que) (Cartier, 1996). ' .  

'. 

. .  
. .  . .  

. .  

n e  naturgiie ou en blo+ani +" activité. ces 
ent & . à  un.autre, d&s.munomères constitu- 

s phtalates migrent et soient libérés dans' l'environnement, ce qui pourrait 
! entraîner une contamination 'des'organismes vi\;ant dam le voisinage ,des LES 
'F (Cartier, 1996). . .  . .  . 

. .  . .  
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Plusieurs substances organiques 'libéréekdans, l'environnement par le lixiviat.,' par- 
ticulièrem'ent les composes organiques volatils, peuvent engendrer des risques sur 
la santé très sérieux si.'Ies humains'y sont exposés pendant de 10,ngues' années. 
CelleS.qui sont !e plus fréquemment cit&es.sont: le, benzène, les chlorophénols, le 
chlorure de.vinyle' (composante majeure du' PVC) e t  l e  tétrachlorure de carbone 
( G E ,  2993; Cartier, 1996; Beaudet et Boyer, 1999 ; Carrieret Duclos, 1993,cité dans 
Québec, 1993). :Selon l a  littérature scientifique, diverses d'entre elles, ,peuvent 
causer des effets irréversibles sur .les systèmes reproducteur, respiratoire, 'nerveux, 
immunitaire, .rénal et digestif .(Santé Canada, .4996),(voir,tab., ?.2)..,,Le .benzène, le 
chlorure de vinyle e t  le tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)! trois com- 
posés organiques volatils, sont soit reconnus pour être .des agents cancérogènes, ou 
suspectés d'en .être. De  plus, diverses études démontjent.qu.e le chlorure de vinyle 
est uwagerit tératogène, .c'est-à-dire qu'il accroît les anomalies du dév'eloppement . , 

du foetus. en traversant la barrière ,placentaire et.du'nouveau-né.(Santé Canada, 
1996). Avortements spontanés,' malformations congénitales et ,autres anormialités 
chez les nouveaux-nés'sont au .nombre des conséquences possibles. Le tableau 2.3. 
détaille les risques à '  la santé associés à l'exposition aux principales substances 
o'rganiques libérées. par le lixiviat des lieux . .  d'enfouissement . sanitaire.' 

. . .  , . .  . . . .  .. , .  

. .. . .  

. .  . .  . ,  
.., . 'Risque dedysfonctionnement . . . . .  

.au niveau! ' . e : phénols re de vinÿte. iorure de carbone 
. .  . .  . . . .  

f . .  
i Du syskeme cardiaque t i I i . 

. .  

' ' Groupe IllA 
GiouDe IllB . . b .  

Potentiel tératogène .I . . . 

, 
. . . . .  . 

. ,  . . .  
: . . . .  . 
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. .  i Plusieuis matières résiduelles qui Composent nos'poubelles sont des sources de. pro- 
lifération'des microorganismes pathogènes.. On peut mentionner entre autres, les 
selles d'animaux domestiques, les couches ainsi que les résidus de jardin ou de nour- 
riture, des boues' de stations d'épuration municipales e t  .industrielles (CSE,, 1993). 

: Les. principaux micioorganismes recensés dans les lie'ux d'enfouissement sanitaire 
j (LES) ainsi . que:les . .  risques .%la santé-humaine suite à une, exp.osition sont détaillés au 
! tableau 2.3. Les microorganismes pathogènes peuvent être regroupés en trois caté- 

. .  i gories : l.es'bactéries, les protozoaires et. les virus. Certains facteurs 'influencent la 
.i survie des ,microorganismes dans l'environnement :.ta température, le pH, le taux 

., . 

. ,  . < .  . .  . 

. .  
. .  . .  . .  

, .  , . .. . . .  
De façon généra1e;les températures très froides amenant la congélation.diminuent 

i sensiblement les chances de .survie des bactéries et des protozoaires (Lamontagne, 
sans date). Cependant, certains virus peuqent résister pendant,plusieurs mois; voire,, 
des année.s, à des températures très froides. Comme il a déjà étê mentionné 

; précédemment, le vecteur d'exposition le plus proba,ble demeure la consommation 
. .  ! d'une eau potable dont la source a été. contaminée. .Les origines de la.contamina- 

j tion sont diverses.: activités agricoles, rejets des.eaux.usées et/ou LES. 'En effet, un . 

i LES peut être une source de contam'ination microbiologique, car bien que le.so1 d'un ' : LES joue naturellement un. rôle.de.filtre, il ne peut retenir, qu'une partie du lixiviat : servant de véhicule aux microorganismes pathogënes. ; On pourrait croire que le 
i captage et  le traitement du'lixiviat a pour conséquence d'éliminer une grande quan-. 
i tité de microorganismes. Malheureusement, près de. la moitié,des LES .ne sont pas .: munis d'un système de captage.de lixiviat et les résultats d'une étude montrent, non 
i pas une diminut1on;mais bien'une croissance des:microorganism'es suite au,traite- 

. .  : ment de lixiviat par la, .métKode la plus courante au Québec (Cabral et,al., 1997; . . 

. .  j Frigon e t ,  .al.,' f99.21,' Le' tableau 2.3 donne un aperçu des :microorganismes 

. i pathogènes pouvant être véhiculé par le, lixiviat vers;ies cours d'eau. . .  

' ' 

, . .  . .  

, .  . ' 

23 ' ' 

. i  

. .  . 
1 .Selon le ministère de.la.santé québécois, les principatwpathogènes.imp1iqués 'dans 
. .  les atteintes à h a n t é  humaine sont Campylobacter sp., Eschérichia Coli, Giardia sp., . 

I Salmonella sp. e t  Yersinia enterocoktica (MSSQ, 1996)., Les infections causé.- par 
. .  ces microorganismes sont répertoriées dansla liste des rnaladiesà déclaration oblïg- 

j atoire, c'est-à-c&e qu'elles, font.I'objet $une surveillance de  Santé Canada ,(Santé 
Canada; 1998). Divers .intervenants en santé publique croient cependant que l'am- 

i . .  pleur des atteintes à lasanté de,la population québécoise causées par la contami- 
. ?  i nation microbiologique en général demeure sous-estimée en raison des lacunes du 

j réseau'en, santé publique et.du faible'nombre.de personnes atteintes ,d'une gastro-.. 
i e.ntérite qui consultent un médecin (Levallois, 7995a; Bolduc, ,1998). 

. .  i En effet, les principaux symptômes lorsqu'un individu a.ing&ré de's microorganism.es 
i pathogènes sont une,diarrhée, une céphalée, des crampes abdominales et des 
: nausées. ToutefoisAes atteintes à la'santé humaine Deuvent varier selon I'espèce. ' 

. . 

.... . ' 

. .  

' 

.. . 
.. . . . . , .  j Cellesici sont décrïies au tableau 2.4. 

. .  : 
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.Au niveau légal, 'c'est la .Loisur.la qualite de I'envir 
énonce les règles à suivre en' matière de gestion des 
'cisément, c'est le Règlement sur 'les ,déchets solides, inclti 
qui, depuis 1978,.indiquent les normes a. respecter en mati 
lixiviation dans l'environnem6nt (Québec; 1993). 
l'Environnement du Québec se fie toutefois depuis quelques anné 

en décharge e t  l'incinération des déchets: Cepen 
~ plaçant ce dernier devrait entrer en vigueur sous 

rejet 'du' lixiviat dans 'les eaux de surface e t  dan 

. ,  

. . .  
. .  

. . .  . .  ' plus récentes, notamment celles indiquées da 

. . .  : ' i  nation de5 matières iésiduelles. Le tableau.2. 
. .  

. . ,.: règlement et de.celui,qui sera incessamm,ent mis en,vïgu 
i p1ication.à part entière du nouveau règlemeni nékeconc 

années, nous décrirons sommairement les moy 
lieux d'enfouissement sanitaires (LES) pour se conforme 
lixiviat édictées par le Règlement sur les déchets solides: 

. .  
. .  . .  

. .  . .  
: .  

'. i Officiellement les trois'principaux concepts.de base PO 
provenant du lixiviat'des LES sont le confinement, I'atténuatio 
tage du lixiviat. II faut rappeler que mëme si les lacun 
tion naturelle pour assurer la protection de l'environnement O 
gestionnaires se sont basés principalement sur celui-ci 
ment de 'la majorité des lieux d'enfouissement sanitai 
jusqu'à tout récemment'(Cabra1'et al., 1997) (voir tab. 2.1). 
ment d'un lieu d'enfouissement sanitaire.(LES) n'est, dans'l 
sur cette base depuis quelques années, 'nous I'exp1,iquerons: 
tion des contaminants d'une portion importante de LE 
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, .  . On s'aperçoit que 41 des 73 sites d'enfouissement.so,nt pourvus d'un système de 
! captage des eaux de lixiviation et que parmi les sites les.plus susceptibles de,conta- 

' .  I. miner l'environnement, soit ceux'érigés sur un sol sableux,,s.euleroent 3 
j en sont pourvus (Cabral et al., 1997). .À ces données fort peu réconfo 

la santé publique viennent s'ajouter les incertitudes liées ,aux '  technologies 
I employées par les. exploitantsquébécois de LES pour capter le lixiviat., En effet, une 
.étude révèle que le Iixiviat provenant d'un LES dans les Laurentides traité par la 

j technique la plus courante au Québec'ne rencontrait niavaht, ni après, le traitement 
! les normes du ministère de.l'Environnement québécois pour, les param'ètres suivants 
i : composés phénolés, huiles e t  graisses, demande chimique 'en  oxygène (DCO), 
j demande biologique en oxygène (DBOs) e t  coliformes totaux, (Frigon et al, 1992): 
j il'faut souligner que bien qu'il existe divers types detraiternent du lixiviat, la majorité 
i des exploitants de LES du Québec se sont tournés versceux:étant.les plus simples et 
i les moins onéreux, contrairement aux États-Unis: Ainsi, !a techniqie la plus utilisée 
i au Québec est basée sur une technique biologique.anaérobie, c'est-à-dire que l'on 

se base sur l'activité des microorganismes. qui se développent dans un milieu 
i dépourvu d'air. pour réduire la contamination du lixiviat (Frigon..et a,l., 1992; Lisk, 
!. 1991; Parent; 1990). 

'. , 

. .  

. .  

. .  
. .  

. .  

. .  . . .  

. .  
. .  

. .  . .  

ltats de Frigon et al. (1992) dé.montrent ,que .le'traitement des étangs non 
niquement, qui est une technique.anaé;obie, quoique réduisant la toxicité 

, est insuffisant, car les eaux de lixivïation même après avoir subi btrai te-  
respectaient .pas plusieurs normes du Rgglement sur les déchets solides. 

Le tableau 215 permet de comparer les concentrations moyennes de certains con- 
.lixiviat mesurées dans un lieu d'enfouissement sanitaire quebécois; les 

tives au lixiviat et celles à l'eau poteble. En conclusion;.il.ne faut pas 
e tous ces palliatifs ne sont que des solutions à court ou à moyen terme. 
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esurées dans un lieu d'enfouissement sanitaire québécois (LES), 

*. :e*y&+x\?y . ~&cmceen~- moyennes 

les normes liées aux.reiet:.du. lixiviat dans tes eaux.de surface ,: : , . 

. .. . .  

. .  et les n,orines quatité .de ;l'&au 'de . .  poiable . , . . . . ,  
. .  . .  

CONTAMINANTS: . " 

.. 3.001 0.301 ..., * . .  . . . .  
'.a02.'.. . . : . . .  

. . 2 8 ' ' .  . . , .  

3 

! Groupe HIA . ' , .  Nitrates-nitrites . .  sans norme ~ a n s n o r m e ' l  I 45 3:zmeitlnitritesi mg/t (nitrates) . j G . .  

tgj . Sans norme, 

3 .. 

. 1  

v 
a Coliforner fécaux O 

9 
I .  . . .. .. - . . 

a..  . 
. .  , 

. .  . .  
* V& la définition der clases dl potentiel cancérogène . a la'p. . .  .16, 

, .  

. .  . .  
1 Frigon ei al.. 1992 (1) 

3 ,  REMR : Règlement y l r  I:éhinatio? d e  matières résiduelfer, 2000 
' 4  Santé Canada, 1996, , 

N.B. 

, ' 2 RDS : R+Iemem sur ter déchets soida, 1978 : 

Pour les références complètes; voir là liste d? référencer à 1. fi du document. 
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Le biogazest un gaz combustible qui se forme suite à..la décompositi 
résiduellesorganiques en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygèn 
Les résidus domestiques suivants composeraient les. matières ,organ 
d'enfouissement sanitaire (LES) .typique: les. papiers, les résidus. , 
résidus alimentaires, les ,plastiqires; le bois,. le cuir e t  le caoutcbkuc et  les t v t i t es  
(tableau 2.6) (Lisk, 1991). Parmi les matiPres organiques, les résidus alimentairecet 
les résidus de jardin, que l'on nomme matières putrescibles, représentaient 
une p.roportion élevée des résidus domestiques élim'inés, soit 30,6% (Ca5ie 

. .  

. . .  

, .  . . ,  . .  
. .  

. .  ,. , . , . . .  . .  . . .  . . .  
. .  .. 

. .  

. .  . 
.. . , 5.2 . .  . .  . .  

. .  

i Piasti iués 

3 , 4 ' . .  .:. 

. .  . 

the Total Enbironmeot, MI, iW,'p. 416.. 

décamposi$on:des ,matières 
'ordre.physique, chimique et  

à se produire e s t  d'"ordre 
physique : les matières résiduelles sedivisent en plus petites constitumt%s'en raison 

i de facteurs extérieurs tels le brassage mécanique et le rinçage (CSE, 1,993 ; Drouin 
et al., 1993). La deuxième transformation.&t d'ordre chimique et  implique diverses 

! réactionS.se produisant entre les molécules des matières résiduelles.: l'hydrolyse, la 
. .  i dissolution-précipitation, les échanges'd'ions;'etc. (Québec, 1993). . Finalement, la 
i ~ :. troislème . et principale.modification.subie par les matières résiduelles conduisant à 
i la formaGon.de biagaz.est:d'ordre biologique; t'est-à-dire qu'elle,esf engendrée par 
i I'activité dehiilliers' de microorganismes. Cette décomposition.bialogique . .  hp l i que  
! quatre étapes. qui peuvent durer plusieurs dizaines d'années:::aérobie, anaérobie 
i non' méthanogène, anaérobie méthanogène instable et  anaérobie. méthanogène 
j stable (Lisk, 1991). , C'est de cette façon qu'une po.rtion des katièces résiduelles 

enfouies sous forme solide se retrouve sous,forme gazeuse. La résultante de ce 
i processus est composé de'diverses substances sous forme gazeuse.; Le tableau 2.7 
I rapporte la composition typique'du biogaz libéré par un . . .  LES., '. , . ' 
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Peu de recherches ont étudié l h p a c t  direct de l'exposition des hum,ains à'I;ensern{ 

j tuées entre 1994 et-1978 sur les risques'sanitaires.des,citoyenkrésidant aux environs 
/ du. Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), lieu où étaient enfouies les 
; matières' putrescibles de .l'île de Montréal jusqu'à tout:réce&e,gt. Bien que les 
i résultats de l'étude publiée en 1999 ne soient pas statistiquement concluants, ils 

..; fait de développer, 'pour les, hommes, des lymphomes 'non hodgkiniens et divers 
i types de cancers: du foie,"du rein et du pancréas.(Gokdberg et'al:, 1999). Ainsi, le 
/, risque.de développer un cancer du foie, un'cancer .du pancréas'eu un lympho,me non 
j hodgkinien serait @lus élevé pour les hommes rési,da.nt 'à. I'intérieur.d'un rayon de 
i l,25 km du lieu d'enfouissement. , 

. ,  ' , .! ble des substances formant les biogaz: Cependant, trois recherches ont été effec-. B 
~ 

,' .@ 
.@ 

! 
. .  

. .  

suggèrent.des associations possibles entre le fait de demeurerprès du CESM e t  le . , 
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Chez .les femmes,,le niveau de risque de,développer u? cancer de. I'estom'ac e t  un : - 8  

. .  ' ' ' !  un.nouveau-né'de faible po.ids à la,naissance ( G o i d h i g  et al, 1995b).. D'autres k 

-6  

. .  
. . .  , .  ,: caner  de l'utérus' serait'élevé (Goidberg et.al., 1995a). De plus,. les résultats. . .  

' .  i démontreraient qu'il y a un excès de risque significatif pour les femmes'd'enfanter 

'i études épidémiologiques .ont trouvé des impacts négatifs similaires sur le système 
j reproducteur de.s'femmes exposées à certains contaminants libérés par les 'lieux 

: formations congénitales, avortements spontanés, etc. (Santé Canada, 1996; sans 

. .  . .  

! d'enfouissement, tels les COV et sur leur progéniture: naksance prématurée; mal-. 

i date)..' ' ' . .  
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, ! Les auteurs n'établissent ,pas de liens formels entre, ces,maladies et ies'biogaz.émis, 
'hais i i imentionnent que plusieurs, composés 'orga4ques. ioiati is (COW présents 
dans-le biogaz, tels le benzène e t  le chloruie de vinyle, sont reconnus comme étant. 
des agents cancérogènes pour l'humain. Le chlorure de vinyle est considéré'par les 
spécialistes eh santé'internation-aux tomme une  substance cancérogène. affectant 
particulièrement le foie. Selon les'auteurs de cette étude, il est peu probable que. 

querons dans les paragophes suivants les tableaux 218 et 2.9 énumérant les risques 
pour la santé,associés aux principales substances toxiques présentes dans le biogaz. 

l'excès de risque à cet.égard,soit causé par .d'autres causes, telles la consommation 
'excessive d'alcool ou' de cigarettes, car les personnes ayant un.dossier médical indi- 
quant ces deux facteurs de .risque ont été éliminées de I'enqu,ête: Nous expli- 
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Plusieurs composés orga,niques.volatils. libérés dans l'environnement par le biogaz 
peuvent engendrer des risques sur la santé tr.ès &eux si 'les humains y sont exposés 
.pe.nda,nt de longues années. Ceux qui sont le plus fréquemment cités sont:, le ben- 
&ne, les chlorophénols; Je chlorure de vinyle (principale composante, du  PVC) e t  le 
tetrachlorure de carbone (Beaudet e't Boyer, 1999; Cartier, 1996; CSE, 1993; Drouin 
et al:, 1993).- Plusieurs d'entre eux, peuvent cau'ser des effets irréversibles sur les 
systèmes .reproducteur, respiratoire, :nerveux, 'immunitaire, rénal , e t  dig,e&f (Santé. 
Canada, 1996).(tableau2.8). . Le benzène, le chlorure de vinyle et  le tétrachlorure,de 
carbone, trois composés organiques volatils, sont soit reconnus pour être de.s agents 
cancérogènes; ou suspectés d'en être. De plus,. diverses. études démontrent que le 
chlorure de vinyle est un,agent tératogène, c'est-à-dirgqu'il accroît les..anomalies du  
développement du foetus en. traversant la,.barrière p1acentaire:et du nouveauhé 
(Santé' Canada, 1996). Avortements spontanés, malformations, congenitales . et 
autres 'anormalités chez les nouveaux-nés sont au nqmbre des' conséquences possi- 
bles. Le '&bleau.2:.9 détaille les risques.5 la santé associés à I'expoGtion aux princi- 
paux composés. organiques volatils libérés'par le biogaz. il faut souligner que les 
composés organiques volatils mentionnéS.dans ce tableau sont tous retrouvés à I'an- 
cien' site d'enfouissement de l'île de Montréal rnahtenant appelé Complexe envi- 
,r,onnemental Saint-Michel. . . ' 

. .  .- . ,. 
7 '  . .  

: .  ., 1 .\ -:-.,,- 
. .  

.,."Y\.* . , '"e; . .-;gr,.- ~ ,%-'>Y 
&.saniG:hitem u osihfoo:chionique:o :. r "  

j t j . :  j i 

wganiques volatils retrouvés dans le biogaz 
ma.?- P ~ -% "",.*%, 

Risque de dysfonctionnement -?ne :$htoryre :%&%o. Dichbo- /f&@hloro :'&aiorure T o l m e  et :l&bro- 
au niveau : iGk"v6yle +-éthane jmëthne ;ethylene idecarbone : q ë h e  ; éthylène 

Du système cardiaque . ! 

Du système endocrinien 

Du svstème nerveux . 
. .  

Du système rénal (reins) 

. .  
Inspné de Carrier et du ci^, 1&93 dans BAPE, 1993; Drouin ?;ai., 1992 dam G E ,  1993; Santé Canada, 1996a. Santé Canada, ?ni daté; Toitor? ef a'l., lW4 et 
Dornaitet Bo~rneur, 1981. ' 

N.B. Pour ler sou,ces,cornplètes, voir b liste de références 3 la fin du doynent. . .  . .  
, . 
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. .  . .  

. . .  . .  
, .  Far de &uer pimd:e ... b sertion des müères réduellp ei irs r i s q ~ d  pour 
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Les odeurs nauséabondes provenant.d'un' LES'sont principalement dues au.biogaz 
: qui contient des.composés sulfurés, tels le sulfure d'hydrogève (H2S) e t  les mercap- 
i tant+ (Québec, 1994). Ces substances ont comme caractéristique d e  libérer une 
i odeur d'ceufs pourris qui pecsiste sur.de longues-distances mêm.e à d e  fai.bles, con- 

. .  i centrafions.: Les matieres iésiduelles .enfouies, telles les solvants, les colles 'et les 
, .  i peintures, constituent u s e  source secondaire d'odeurs. Ces odeurs peuvent occa- 

i sionner divers risqu,es- à, la santé publique, pri,n'ci.palement d'ordre psychosocial, qui. 
! . sont énumérés au $ableau:2.10. 'Par risque a la,santé d'ordre psychosocial, on 
j .entend «.un éta't de  détresse, d e  dysfondion et d'incapacité se manifestant par une 
i vaste gamme d'issues psychologiques, . . .  so.ciales; et,camportementales D (Elliot, 1993 
j '  cité p a r  Proulx e t  Duclos, p. 4). 

. . .. 

.. 

- :. 
., ' ' 

. . .  
. . .  

. .  
. .  

. .  

. .  

. ,  
. .  

. ,  i .  . Douleursépigastriques; ' ' . .  
' ' : i . irritationsdes muqueuses; 

i .Troubles cardlaques; . ' 

.Troubles nerveux; . , 
. .  

: -Troubles respiratoires. . , ,  ' 

. ,  
. .  . .  

. ,  

.- Effets sur ia reproduction e t  tératogériicité' : 
-Anomalies des appareils urogénital 

et squelettique chez les embryons; 
-Troubles de I'ossifjcationi 
-Troubles des reins; 

. Nuisance du sentiment de bien-être . ' . . 
bsence de'motivation i revenir à la maison; . Diminution des activités extérieures; 

: . interférence,nuisancea la communication; , . 
i . Diminution du seuil de tolérance, 
i colères plus fréquentes; . , 
.i. . Déclenchement ou exacerbation 

. ,  . .  
. .  
. .  

. .  
: , ,  . . .: i . des tensions familiales; 

. .  j . Diminution de l'appétit. . :  

. .  
. . ,  , 

. .. 

. .  
i Inspiré de Santé Canada, '1996. et de Prouir ei Duclos, 1994. 

j N.6 ,  Pour IedéférenCes cornpiétes, v?ir la !Me de références à la fin du document. . .  
. .  
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., IO%.. 5% 2% , . . 

' . .O '.. , O  0 0 .Déchets;% ' . .  ' 

, ,  O ÉIectricitéî% 

,3390 .a Chauffoge non industriel 12% . . 

' ' , ,  O Transport 38% 
. ' .  O :Agriculture 10% 

. ' industrie 33%. , . ' . . .  . . .  

Q. ,. . . 

38% 
. .  

. .  

6% 

S12% . .  
. .  

, .  . 
. .  

i e  méthane (CHA'et le dioxyde de carbone (COz), qui forment généralement plus 
je  90% du.biogaz, sont deux gaz à.effet de serre libérés dans l'atmosphère parles 
-ES, dont la réduction est prioritaire pour le Plan d"act'on.québécoissur les change- 
nents climatiques (Lisk 1991; Québec, 2000). Ceci explique la raison pour laquelle 
'élimination des matières résiduelles dans les ,LES Eonstitue un des secteurs d'activité 
de la société québécoise q u i  intéresse particulièrement Ie.Groupe d'experts inter- 
ijouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (Cisk 1990; Québec; 2000) (figure 
2.2). Plus précisément,' sa contribution aux'. émissions de gaz ,à . .  .effet de serre 
-epr&ente 5%.' ' ' 

. .  
. .  . .  

Les'gaz à effet .de serre. agiisent.de façon similaire aux vitres d'une serre qui retien- 
i en t  la chaleur du soleil à l'intérieur. Bien que ce phénomène lorsqu'il est équilibré, 
soit 3 l'origine de ta vie sur terre; les :activités humaines seraient responsables d'un 
déséquilibre en libérant des concentrations élevées de gaz à'effet de serre dans I'at- 
rnosphère (Québec;2000). Ce phénomène entraînerait un réchauffement global de 
la surface de'la Terre comportant des'risques importants tant aux'niveaux sanitaires, 
environnementaux qu:économiques. Nous ,résumons,dans cette section les impacts 
potentiels sur la santé publique d'un réchauffement de 'la surface terostre en lien 
avec les gaz à effet de serre contenus dans'le biogaz. ' 

' 

. .  

. .. . . .  . 

. .  , . .  . . .  . .  
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Selon le Groupe d'experts intergouvetnemental'sur I'éyojution du climat (CIEU, le 
réchauffement de la planète risque .d'avoir diverses conséquences préjudiciables 
,pour, la santé humaine et d'accroître sensiblement la mortalité (Québec, 2000,'~. 17). 
En effet; les scientifiques prévoient notamment un accroissement de l'incidence de . 

maladies infectieuses contractées par l'être humain en raison de l'expansion vers le 
Nord de Paire d'influence de. certains micioorganjsmes pathogènes qui auparavant 
ne ,se .retrouvaient-que dans l e  Sud. De ,plus, 'l'augmentation de la température. 
pourrait mener à ,uni, dégradation de la qualité de l'air, à l'accroissement du smog 
et à la prolifération d,es pbllens, poussières et autres, paiticules,susceptibles d'agi 
graver les problèmes d'allergies et d'asthme. Par exemple, l,e taux d'hospitalisation 
chez les enfants 'canadiens souffrant d'asthme a augmenté,de 18% chez..les filles et 
de 28% chez les garçons de 1980 à 1990. ' Les problèmes. respiratoires, tel l'asthme. 
sont souvent associés à l'accroissement du smog dans les villes. Les grou.pes de la 
société les plus vulnérables à,ces impacts su r  la',santé sont,les enfants et les'person- . , . 
nes. âgées. Le principal éIément.du 'smog est I'ozone.trqposphérique .(O,) 'qui se . 

' 

forme relativement près de la surface de la Terre (sur une distance de.10 km) .et,qui 
présente des risques pour la santé publique (Tushingam et Lalonde, 1995). II ne faut 
pas confondre'l'ozone tropospherique à l'ozone stratosphérique qui est bénéfique 
pour'la Terre en formant une couche'protectrice contre les rayons du soleil-et qui est 
situé.e'ntre 10 et 60.km de la surface . ,  du'globe (Bisson; 1986). 

' 

' . 

' ~ 

. ,  
. . .  

L'ozone qui constitue le principal composant du smog .est formé'd'oxydes d'azote 
(NOx) qui réagissent avec les composés organiques volatils (COV), deux substances 
retrouvées:dans le biogaz (Tushingam et Lalonde, 1995). Selon le Conseil canadien 
des ministres de l'environnement (CCME),,le Québec est m e  des provinces où les 
concentrations de l'ozone troposphérïque dans I'atrnosphère.sont préoccupantes et 
dans laquelle il es t  urgent d'initier. des, actions visant à réduire les émission'; de NOx 
et de COV. Les gaz frigorigènes, tel le chlorofluorocarbone (CFC), provenant d'ap- 
pareils ,de climatisation et de réfrigération enfouis dans les lieux d'enfouissement 
sanitaire (LES) contribuent pour leur part à la dégradation de la couc,he d'ozone 
(celle qui sert .de protection pour la. Terre) (Cartier, 1996; Tushingam et Lalonde, 
1995). Le'tableau 2.1'1 résume les risques à la santé associés au'.réchauffement de 
la planète (aux gaz à effet de.serre et à ceux contribuant'à détruire la couche d'o- 

. ,  zone protectrice). . , . .. 

.~ 
GAZ AFFECTATU COUCHEO>OZONE) 

Dioxyde de carbone (CO21 . ' . 
Gaz frigorigènes (CK) 
Méthane (CH4) 
Oxydes d'azote (Nox) 

. .  
Composés organiques volatils (COV) i . Exposition aiguë . .  . ,  

~ Essoufflement; 
. .  . 

. Sécheresse de la gorge;, . .  
. .  

. .  . ; . Oppression et douieurs thoraciques. 

i Exposcion chronique 
; . Dysfondionnements:du système respiratoire; 
j . Maladies pulmonaires chroniques. 

. .  

. .  . 

: 

lospiré, de CIuébF, ZWO et Turhingarn et L+nde. 7995 [voir ler références cornp1èrB.à ia fin de ce document) 
. .  

) , Pa: de yi,,i p.r..dr... b,,géstio? 2- m?iires rériS&r la iiliwI &~.i i  -"té humine . .  
. ,  . .  . .  . . .  

. .  .. 
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. . . .  Le Règlement sur les déchets solides n'oblige pas systématiquement'lecontrôle'des . .  
'j.biogaz, toutefois le gouvernement s'apprête à remplace6 ce dernier ,par le ~, 

' 4 
'i Règlement sur, I:élimination des matières r&iduelles q u i  obligera t o u t  nouveau ,lieu, . 4 

j d'enfouissement important à' capter et à brûler les biogaz qu',il produit (Québec, .. 4 i 2000). Ainsi, les LES québécois munis d'un système de captage des biogaz étaient . 

I 
i l'exception en 1993 (CSE, 1993): Malheureusement,'même si le bïogaz est. par- 
~ tiellement récupéré pour.servir d'énergieJe processus de combustion . . . . . .  utilisé pour y '  ' 

I 
# 

. , .  

. . -  

. .  . .  

j arriver génère des substance.$ telles les dipxines et'les furan.nes, considéréeS.très 
i toxiques pour la santé.humaine malgré la faible.quantité libéiée. 

. /  La section suivante ra.ppoGe dailleurs les 'risques pour la santé publique suite à I'ex- 

j reerésente 5%.du total des GES émis par'le Québec. Cerne situation est d'autant 

hérique .,dans I'at,mosphère .son t  préoccupantes selon, Environnement 

. .  
. .  .: . .  
. . .  . .  

. . .  . .  
. ,  . 

. .  . .  

. a  
4 

j position aux substances libérées par l'incinération .des ,matières résiduelles munici- 
pa l&  Finalement, rappelons que les lieux d'enfouissement sanitaire [LES) émettent 

j des'gaz à effet de serre (GES).(rnéthane, dioxyde de carbone, COV) e t  que cela . . .  . f  
@ 

. j  plus.désolante que le Québec &une' des provinces.où'les'co6centrations d'ozone . . .  , ' '  6 
. 4  

a (Tustiingham et Lalonde, 19951.' Malgré.cela, il n'existe toujours pas de ,  ' : , ri 
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. . .  rrnes provinciales relatives aux émissions de biogaz dans l'atmosphère. 
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