
188 DM20 (annexes) 0 NP P 

Projet de centrale de cogénération à 
Bécancour par TrançCanada Energy Ltd 

6211-03-067 
ANNEXES 1 
Document de référence de l’industrie pétrolière et gazière 

Document de référence de l’industrie pétrolière et gazière 

Dorumentaiion sur In capacité de I’indusîrie de contribuer a la 
réduction des émissions de gaz a effet de serre 

Préparé en roilaboration avec les organismes suivants : 

Canadian Association of Geophysical Conti-artors 
Canadian Association of oürvell Ddüng Contractors 

Assodstion canadienne des producteurs péholieis 
Assoriation Canadienne des Pipelines de Ressources Énergétiques 

Association canadienne du gaz 
Canadian Petroleum Producîs Institure 

Small Explorers and Producers Association of Canada 
Petroleum Senire Assadation of Canada 

pour le 

Secrétariat national sur le changement cihatique 

Septembie 1998 

CENZULE DE COGENÉRATIONDE BÉCAN~OUR 12 
Mémoire de 1 XQLPA et de Stratégies Energétiques (S.E.). Le I I  décembre 2003. 



TABLE DES MAT;LÈRES 

1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 
4 

5 

5 

5 

6 

CENTRALE DE COGkNkRAlTON DE BÉCAN~OUR 
Mémoire de I’AQLPA et de Stratégies Energétiques (S.É.). Le I l  décembre 2003. 

13 



42 
43 
43 
43 
4s 
45 
47 
48 
49 
50 

CENTRALEDE C O G ~ N ~ R A T I O N D E  BECANGOUR 14 
Mémoire de 1 'AQLPA et de Stratégies Energéfiques (S.É.). Le 11 décembre 2003. 



64 
65 

68 
69 

71 
71 
72 
75 
76 
76 
17 

78 
78 

CENTRALE DE COGENEMTIONDE BECANCOUR 15 
Mémoire de 1 'AQLPA et de Stratégies Energétiques (S.E.). Le I I  décembre 2003. 



GAZ NATUREL 

Les industries du traitement et du transport du gaz uahuel au Camada ont IUI rendement énapétique 
légèrement supérieur à celui de leius homologues américaius (par comparaison des études de 1',4CG et 
de GRI). Le tableau ci-après présente deux exemples de sociétés étrangères : 

Tableau C-2 
kmisrions de gnz uatuirl sur le cycle de vie (en tonnes de COzEIld  m'production) 

~oduct ion  et traitement' 

Utilisation h a l e  

Noies : '. A l'exclusion de la mise à Vair libre et du torchage du gaz a smié  aux installatioiis pétroli&es. 
Les émissions de Sockage sont comprises dans la catégorie du uansl~~n, a l'exclusion du cas de la Russie, 
Les émissions moyennes provenait des réseaux de distnbiition du paz naturel au Cauada, aux États-Uuis er enRussie. 
Dapris les données dam : CAPP; 1998. Cïi, and VOC Emissionsfrom the Canadian Upsheam Oil and Gos Indrishy 
La carhone du traosport tient compte des émissions en Albnta et du hansport d'Empms a Emerson. Les émissions 
associees au transport du gaz naturel d'Emerson a &cago sont éValu&s en fonction de la ion&ueur du gazoduc. 
Les émissions des Etats-Unis rrpréSentent des moyennes fondées sur les données de US. EPA. 1996. Metirane 
Emissfonsfron, the Nahfral Cas Indushy. EF'A-6Oo/R-96080. 
Les évaluations des émissions de méthane provenant du réseau de gaz namel de la Russie comportent une vaste 
gamme (c.-à-d. deux O- de grandeur)). Les valeurs présentées sont la moyenne des données conrpr;Ses dans deux 
&des citées p u  A.G. Bodiugov, 1994 (hfethane Emissioris at Rnssifln Cas Indtrshy Faciliiia) et pourraient sous- 
évaluer les émissions réeiies. Les émissiais de COI provenant de la coinbustion A des fuis de production et de 
traitement du gaz natinei sont évaluées à 5,0 % de la production totale. La consouunatioii du gaz combustible aux his  
du eauspat du gaz de la Sibérie occidentale jusqu'a la froiitiére nwse est évahiée à 7 p  % dn débit. Les éniissions 
suppiémentaires associées au transpori du p ~ z  depuis la frontière russe jusqu'en Allemagne sont évaluées a l'aide des 
facteurs p u r  les réseaux de transport du gaz naturel canadiens (c.-hd. émissions par hi de gazoduc). On présiune que 
les émissions provenant de la disûibution du gaz naîurei en Alleinagne sont les mêmes que ceiies pour les États-Unis. 
Coniprend la collecte, le traitement et le eansport à l'instailation de GNL, en présuinant le &me niveau d'éniissioiis 
que pour la production de I'AlbertS. Les &nissions de gaz carbonique provenant des inhants d'énergie pour la 
production de GNL sont inclues, en fonction du document de I'EA P W 1 2  avec une petite allocation pour les fuites de 
méthane et les émissions de N20. 
GNL pur  le n'ansport nuitirne. plus une p t e  présumée de 3,O % sur le GNL l i v ~  en fonction des calciils de T.J. 
McCann and Asnocietes Ltd. et de deux sources au sein  de l'industrie. Le mazout est utiliré dans le pi et pour le 
voyage de retour: le gaz carbonique en &tani est compris. 
Y compris les pertes de stockage, l'évaporation et la liwaisai a une centrale électrique voisine. 
hi stcskage. 

'' 
'. '. 
'. 
'- 

'. 

'. 

ID. 
I l .  

Les deux évaluations étrangères sont prélimiuaires, mis le iappoit CO&hité de production siqéiieur 
est très appareut. Elles illusireut de plus l'eujeu posé par la piise eu compte des fiontières dams la 
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Introduction 

uand les astronautes regardent la Te# d e  
l'espace, ils aperqoivent une mince couche d'air, 
d'eau et de terre qui enveloppe la planète 

comme une pelure de pomme. Quand nous parlons 
eni+ninnrrtrf!t:, nous entendons généralement cette 
couche, également connue sous le nom de hiosphkre. Les 
règnes animal - dont i'être humain - et végétal 
dépendent de la biosphere et en sont partie intégrante. 

de survie d'un vaisseau spatial: 
'air à respirer, l'eau à boire, la 

terre où se tenir, ainsi que la nourriture et i'abri. Depuis 
un demi-siècle, la population de la planète a p l u s  qne 
doublé et nous nous préoccupons de plus en plus des 
conséquences de i'activité humaine sur l'environnement 
qui assure notre existence. 

Selon des sondages menés par les Nations Unies et 
d'autres organisations, les Canadiens ont un niveau de 
vie parmi les plus élevés de la plankte. 11s profitent de ce 
train de vie tout confort ei? dépit des hivers rigoureux et 
des grandes distances qui séparent les agglomérations. 
La réussite de la nation repose en grande partie sur des 
sources d'éuergie fiables, pratiques et abordables. Le 
pétrole et ie gaz chauffent nos maisons, alimentent nos 
modes de locomotion et entrent dans la composition de 
produits d'usage courant comme les piastiquils et 
l'asphalte. 

Depuis un demi-siècle, parallèlement à l'augmentation 
de plus du  douhle d e  la population du Canada, le gaz 
naturel et le pétrole hrut assurent plus de la moitié de nos 
besoins en énergie. D'importantes exportations de pétrole 
et de gaz canadiens, principalement aux États-Unis, 
permettent à d'autres populations de satisfaire leun 
besoins en énergie; ces exportations occupent une grande 
place dans notre balance commerciale et contribuent 
largement à i'empioi et aux revenus des Canadiens. 

Les Canadiens. notamment ceux qui ceuvrent dans 
l'industrie pétmlière et gazière, souhaitent protéger et 
soutenir i'économie et i'envimnnement. Le d@&ioppeinen: 
diirahie est i'un des moyens d'y parvenir. Dans son 
rapport historique de 1987, la Commission mondiale de 
i'envimnnement et du  développement (Commission 
Brundtland) i'a défini comme le développement qui 

répond aux besoins actuels sans mettre en danger la 
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres 
besoins. 

Le Canada et la plupart des gouvernements de la 
planète ont entériné ce principe général lors de la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (Sommet de la Terre), qui s'est tenue à 
Rio de Janeiro en 1992. La facon de pratiquer le 
développement durable dépend des ressources naturelles 
ainsi que de la combinaison scientifique, technologique, 
économique et sociale qui prévaut. Le développement 
darable transforme la faqm d'évaluer ces facteurs dans 
les processus décisionnels pr ivh et publics. 

iFlu;e ,ml.lr< iil>nlm,m:*<i crbe,wpener! *,ah% iE%j 

Toutes les activités de l'industrie pétrolitre, de 
?exploration a la vente au détail, sont régies par un ou 
plusieurs organismes fédéraux, provinciaux nu 
municipaux. La réglementation concrétise les attentes de 
la société en matière de comportement responsabie. Le 
respect rigoureux de la réglementation constitue un 
objectif fondamental de chaque entreprise et de chaque 
employé de l'industrie pétrolière et gazière, Les 
entreprises de l'industrie s'efforcent en outre d'établir 
leurs propres nonnes qui vont au-delà de la 
réglementation et de participer à des programmes de 
réduction des émissions d e  gaz à effet de serre et de 
recyclage des huiles à moteur usées. 



Documentation : les 
combustibles fossiles - 
une brève leion de science 

/ r  Documentation : les combustibles fossiles 
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Secteur amont de 
l'industrie pétrolière 

e secteur amont de l'industrie pétrolière se 
consacre à l'exploration, à i'exploitation et au 
traitement des gisements pétrolifères et 

gazéifews. En 199.5, l'industrie employait directement 
quelque 76 O00 Canadiens et, selon YAssociation 
canadieniie des prducteurs 
pétroliers (CAPP), le secteur 
amont a permis la création 
d'environ 387 000 emplois 
supp1Ementaiws au Canada. 

L'Alberta est la principale 
province productrice de 
p & d e  et de gaz du  Canada, 
comptant pour environ 80 p. 
100 de la production au 
pays. Jusqu'à r@cernment, le 
reste de ia production 
proveiiait essentieilemeiit de 
la Colombie-BritanriiqluE et 
de la Saskatchewaii. Terre- 
Xeuve et ia ~ouve!ie-Ec«sse 
sont toutefois devenues des 

- 1985 1987 1989 1991 1993 1995 .- 
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provinces productrices au large des côtes, et on 
enregistre en outre des t r a v a u  de production 
dans les Territoices du Nord-Ouest, au Yukon, au 
Manitoba et cm Ontario. 
Le Canada produit considérablement plus de 

pétrole et de gaz que les Canadiens n'en 
consoniiiient. Ainsi, en 1996. plus de la moitié de 
la uroduction canadienne était exoortée aux 
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Odeur Çécunle Torchagd Deverse- B w t  Autres" 
publique' fumée mens 

Catégories de plaintes du public a I AEUB 

toutefois compensées en partie par lm importations 
de brut effectuées dans l'est du Canada. Dtduction 
faite du coût de ces importations, les recettes nettrs tirées 
des exportations de pétrole et d e  gaz par le Canada 
approchaient les 14 iniiliards de dollars en 1996. 

en coliahoration avec ie gouvernement, soutient des 
travaux de recherche et de développement sur 
i'environnement par l'intermédiaire du conseil 
consultatif en matière de recherche sur i'eiivironinement 
de la CAI'P Les projet-. de la CAPP permettent de 
recueillir des données scientifiques sur des questions 
environnementales. Des entreprises. des universités et 
divers organismes fédéraux et pmvinriaux effectuent 
également des travaux de recliercht. et de 
développement. 

Le secteur amont de l'industrie pétmlic're et @2zière, 

EFFETS ET CORRECTIFS 
En raison de la quantité d'énergie consommée et de la 

nature des produits utilisés, la production et le traitement 
du pétrole et du gaz provoquent des rejets de gaz 
considérables dans l'atmosphère. Vindustrie cherdie à 
réduire le volume et la toxicité de ces émissions par une 
réglementation qui établit des normes élevées sur la 
qualité de l'air et des limites strictes sur les émissions de 
gaz. 

La Qean Air Strategic Alliance (CASA) est un groupe 
d'intewention qui réunit des represfntants du 
gouvernement de l'Alberta, de L'Alberta Energy and 
Utilities Board (AEUB), d'organismes voués à la 
protectioii de l'environnement, de l'industrie pétrolière et 
d'autres industries. La CASA met au point des stratégies 
de collaboration visant à Nrsoudre les problèmes de 
qualité de Pair dans la principale province productrice 
d'énergie du Canada. 

DEURS 
L'Alberta Energy and Utilities Board (AEUB) est 

l'organisme de réglenieiitaiion de la productiori 
pétrolière et gazière de la province. Compte tenu des 
dizaines de milliers d'installations pétrolières et gazières 
de l'Alberta, I'AEUB reçoit relativement peu de plaintes 
quant aux incidences de l'industrie sur l'environnement, 
la sécurité publique et la qualité de vie. La majorité des 
plaintes portent sur les odeurs dégagées par les 
installations de pétrole et de gaz. 

L'être humain d&ecte, en très faible concentration 
(mesurée en parties par milliard), l'odeur caractkristique 
des composés sulfurés inhérents au pétrole et aux gaz 
corrosifs, mais rnî.me le pétrole brut mon corrosiin 
dégage une odeur â m  en raison des composés 
aromatiques qui y sont présents. L'industrie réagit à ce 
pmhième en installant de l'équipement comme des 
systèmes de récupération de la phase gazeuse au-dessus 
des réservoirs de stockage de pétrole et en procédant 
fréquemment à des travaux d'inspection et d'entretien de 
l'équipement - par exemple les soupapes et clapets. La 
résolution de ce problème s'avère toutefois une tâche 
ardue et pennanente en raison de l'intérêt public sans 
cesse plus marqué pour les questions envimiinementales 
et de l'accroissement démographique dans certaines 
régions de production. Dans certains cas, on a en outre 
du mal à rattacher les odeurs a une source ou à une 
activité précise. 

TORCHAGE 
Le torchage désigne la comhustion dirigée de 

quantités de gaz naturel invendables. On le pratique 
continuellement ou sur de courtes périodes par souci de 
sécurité des installations, du personnel et des voisins. 
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Pour des raisons de &curité, le torchage sert souvent 
à éliminer le gaz naturel qui remonte à la surface 
d'un puits de p6trole. Ce gaz est désigné sous le 
terine p itisacig «LI gaz en çoiuti~wi. On le brûle s'il 
existe en petite quantité ou si la distance qui le sépare 
des pipelines de coiiecte ou de l'usine de traitement 
du gaz rend sa rkipiration iniiistiïiée sur le plan de 
la rentabilité. Le torchage sert aussi à éliminer le gaz. 
en cas de problème à l'usine de traitement et pour les 
arrêts de traitement aux fins d'entretien. On le 
pratique également à l'occasion pour les essais à la 
suite de I'achevement ou de l'entcetien d'un puits. Le 
gaz à haute teneur en bioxyde de carbone peut 
également faire i'objet de torchage. 

surtout aux installations qui traitent d u  gaz corrosif. 
Le sulfure d'hydrogène ( H S )  présent dans le gaz 
corrosif est toxique et plus lourd que i'air. S'il ne 
faisait pas i'objet d'un torchage, i! pourrait présenter 
des dangers pour les travailleurs et les voisins. Le 
torchage convertit le H2S en anhydride sulfureux 
(SO,) moins toxique, qui mt dispersé dans le panache 
de gaz chauds de la torche. La petite flamme 
continuellement visible à certaines installations 
pékolières et gazieres est une veilleuse alimentée par 
le gaz non corrosif en vue d'assurer la combustion en 
permanence. 

On ajoute parfois du gaz non corrosif ou du 
propane pour diluer le gaz corrosif de manière à 
produire u n  torchage plus efficace et à éviter une 
concentration excessive de Soi au niveau du  sol. Les 
installations de torchage courant et d'urgence 
doivent respecter les normes albertaines qui régissent 
la  qualité de l'air ambiant. 

Le torchage est une mesure de sécurité importante, 

8 

Ces dernièm années, l'industrie et 
le gouvernement ont réduit la qiiantité 
d e  gaz soumise au torchage. De 1985 à 
1996, le volume de gaz en solution 
brûlii en Alberta a ainsi diminue dc 
27 p. 100 et sa production a augmenté 
de 45 p. 100. De la sorte, ia proportion 
de gaz en solution qui a +té rkcupérée, 
trait&? et vendue s'est acmie pour 
passer de 88 p. 100 en 1988 B 93 p. 
101) en 1996. Du même coup, on a 
réduit les émissions de soufre dc  
19 O00 tonnes par année et les 
éinissioris de bioxvde de carbone de 

1,36 million de toiines par année. 
On cherche constamment 2 rciduire le torchage et ce, 

pour plusieurs raisons : 
Le torchage est un gaspillage de produit qui pourrait 
être vendu. 
l! donne lieu bon nombre de plaintes au  sujct des 
odeurs, de la fumée et du bruit. 

* I l  produit des émissions d e  bioxyde de carbone et 
d'anhydride sulfureux. (Toutefois, le potentiel de 
réchauffement d u  globe associé au CO, est infiirieur a 
celui du  méthane qui serait autrement lihéN.) 
La combustion incomplète produit des émissions de 
composés organiques volatiles (COV) à fortes 
concentrations près de la torche qui se comparent aux 
concentrations présentes dans les centres industriels 
urbains. 

En 1996, la Clean Air Strategic Alliance (CASA) a 
amorcé une étude des enjeux du  torchage afin de 
déterminer les priorités en matière de recherche, de 

~ ~ ~ c ~ ~ ~ e  de SOUIGe?S d e  pétrolr? et de gaz 
e61 ~ ~ o n ~ e n  ~~~~~ 

Pipelines de coliectes 2 % 
Essai des puits 
de gaz corrosif 2 % 

.'' Batteries de gaz' 3 % 
Essai des p& 
de p z  non coriosii 4 % 
Batteries de bitume brut 7 % 
Usines de traitement du gaz 12 % 
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réglementation et de pratiques 
de l'industrie. Les ivcherches 
commanditées par l'industrie 
contiiiiient de contribuer h une 
meilleiiw compr6hension du 
sujet. 

L'industrie pétrolikre 
applique diverses strategies 
pour réduirc le torchage. 1.2 où 
les volumes justifient !a 
ri.cupératiun rentable, les gaz 
en soiukioii sunt recueillis et 
acheminés Dar pipeline iusuu'à 

8 OW 

YI c _- ........................ g 2000 s 
Gaz torché et rejeté - 

Environ le tiers de la production 
de gaz naturel de l'ouest canadien se 
compose de gaz corrosif renfermant 
du sulfure d'hydrogcne. 1.a majeure 
partie de ce gaz est traitée dam des 
usines spéciales, noinrnécs usines 
d'acide sulfurique. On y utilise des 
catalyseurs pour extraire le soufre 
élémentaire que l'on vend ensriite 
aux fabricants d'engrais et auttx?s. On 
compte plus de 60 usines d'acide 
sulfurique en Alberta et en 
Colombie-Britanniuue. Ces usines 
extraient p rh  de YY p. 100 de tout ie 
soufre du gaz. traité; le w t e  a t  rejeté 
sous forme de SO.. Les usines ~ l u s  

0 , ?  . .  I .  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
j.SoJni,.ca .;a$*srcbew" Ewyf, 

l'usine de traitement du gaz. Ces 
dernikres an&es, certaines 
sociétés ont en outre commencé à 
réinjecter le gaz dans le sol pour améliorer la 
pnduaion du pétrole. Les modifications appvrtécs aux 
techniques et à l'équipement de production du gaz 
permewent égaieinent de réduiw le totrhage pendant 
l'entretien. De nouvelles méthdes de mise à l'essai des 
puits raccourcissent en outre la durée de torchage. s'il y 
a à pmximit6 des pipelines qui se rendent jusqu'à une 
usine de traitement, les gaz de mise à l'essai peuveiit y 
C'tre diri@ pliitôt que brûlés. 

Une nouvelle technologie permet d'utiliser de petits 
ghérateurs au gaz pour produire de l'électricité à partii 
du gaz qui serait autrement soumis au torchage, Des 
recherches en cours visent en outre à mettre au point 
des modèles de torche d u s  efficaces oui réduiraient les 
émissions de gaz ià où le torchage est inévitable 

ANHYDRIDE SULFUREUX 
L'anhydride sulfureux (SOJ résulte de la 

combustion de i'air et du sulfure d'hydrogène 
(H2S) ainsi que d'autres composés sulfurés 
présents dans le pétrole et le gaz. L'anhydride 
sulfureux est toxique à forte concentration, 
mais ne présente aucun danger imminent ni 
pour la population, ni pour l'environnement, 
car il se disperse dans les gaz de combustion 
chauds. La principale prbccupation 
enviroiinemeiitaie au  sujet du SO, réside dans 
ies pluies ncidm, qui résultent de la réaction du 
gaz avec la vapeur d'eau présente dans 
l'atmosphère. 

anciennes ou plus petites récupèrent de 95 2 Y9 ~ 3 .  100 dix 
soufre présent dans le gaz; les usines plus récentes et plus 
vastes, 99,E p. 100 en moyetine. 

En dépit de ïimportante augmentation du volume 
de gaz traité depuis le début des a i i n k s  70, les 
améliorations technologiques apportées ailx usines 
d'acide su!furique ont permis de réduire les émissions 
de sa,. 

Le SO, provient &gaiement du turchage pratiqué aux 
batteriesde résensoirs et aux usines de traitement du gaz 
OU le volume et la concentration de ii2Ç sont de moindre 
importance. De strictes directives de réclipOration du 
soufre exigent que même certaines petites batteries 
acheminent le gaz aux usines de traitement. La réduction 
du totrhage contribue aussi a celle des émissions de 50:. 

9 
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Usines de gaz 
corrosifs 

Autres industries (y compris 
les pales el papiers) 

9 %  Valoriration 

Centraies 
au charban 

15 % 

Les installations d'exploitation des sables bitumineux 
près de Fort hlchkrray, en Alberta, comportent de 
!'équipement de récugration du  soufre; une faible 
proportion du gaz. est toutefois émise sous forme de S 0 , .  
Les améliorations technologiques et les dispositifs 
antipollution ont néanmoins permis de réduire le total 
des émissions d e  gaz au moment méme où i'on 
enregistrait une importante augmentation de la 
production pétrolière. 

Les organismes de réglemeiitatioii comme IAIberta 
Environmental Protection (AEP) et I'AEUB définissent les 
limites d'émissions d e  S 0 2  en fonction des connaisSance 
scientifiques que Von a de leurs incidences sur la santé et 
sur l'eiivironiieinent, ainsi que du potentiel des 
technologies de &mipC.ration réalisables. Selon une 
importante étude menée en Alberta au cours des années 
Y(! (le Programme de recherche sur les dépôts acides), la 
coniparaison dcs populations vivant prks d'une usine 
d'acide sulfurique et  des autres populations ne révélait 
aucune incidene sur la santé. 

On poursuit actuellement les recherches SUK les 
incidences du pétrole et du  gaz, y compris le 5 0 ,  sur la 
fauaune et la flore. Une étude en cours sur le bétail de la 
région de la Caroline en Alberta depuis 1993 révèle que le 
gaz sulfureux n'a pas d'incidence sur la santé du  bétail. 
Im sol de nombre de régions de l'Ouest canadien est 
naturellement alcalin et a donc tendance à neutraliser 
l'effet des q h i e s  acidesr. Dans certaina régions, on 
ajoute mSme di: soufre élémentaire au sol pour l'acidifier. 

Grâce aux travaux de la Clean Air Skategic Alliance 
(CAS.41, on a mis en place plusieurs systèmes de contrôle 
de la pollution atmosphérique qui recueillent et 
analysent les effets combinés des émissions de 5 0 ,  et 
autres rejeté- par les usines de traitement du  gaz, les 
usines de p2te à papier, les centrales au charbon et autres. 
La CASA a terminé l'examen des résultats et la 
formulation de ses recommandations sur l'amélioration 
du système de gestion des émissioiis d e  çOi en 1997. 
L'Alberta a commeneé à mettre au point des lignes 
directrices sur la concentration ciblen afin d'éviter les 
effets cumulatifs à long terme découlant des émissions de 
gaz su!fureux en Alberta. 

GAZ À EFFET DE SERRE 
Lesrejets découlant des activités du  secteur amont de 

i'industrie pétrolière et gaziere comprennent plusieurs 
gaz à effet de serre qui ont une incidence sur le syst'eme 
cliinatique mondial. Les principales émissions sont celles 
de bioxyde de carbone (CO,) et de petites quantités 
d'oxyde nitreux (S,O) issus de la combustion nécessaire 
à la g6nératioii de chaleur et d'énergie pour les pompes 
et les compresseurs, ainsi que du méthane (CH,,) qui fuit 
de l'équipement. Reporkz-vcw a :a p o p  7 7 di, présspnr 
i h i r t m ? ? f  poiir en rivoir daz>aii : i ip sur :es p z  B ejfr! dr WYI! 

e: ie iharfpnera t clirnatoiq+p. 

production et le transport par pipeline des comhuçtihles 
fossiles ont compté pour 1.6 p. in0 de toutes Ies émissions 
de gaz à effet de çprre du Canada en 1995. Enviroii la 
moitié d'en* elles provenaient de la production de 
charbon et du  transport par pipeline de pétrole et de gaz.. 
C e  sujet esf traiié sous in seciiori <cT~'uirnçpori du pétrole bru: et 
dir gaz nafurci» en page 20.1 Selon la CAPP, la production 
et le traitement du pétrole et du  gaz représntaient 7,8 p. 
100 de toutes les émissions du  Canada pour cette année. 

représentant 95 p. 1W de la production, participent au 
programme h4esunu volontaires et Registre du  Canada. 

Ressources naturelles Canada estime que la 

Les sociétés pétrolières et gariéres du Canada. 
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Ces sociétés ont accepté volontairement de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de Serre par la mise en œuvre de 
projets de capture et de récupération du  rendement 
+ner@tique et du méthane. L.a production de pétrole et 
de gaz canadienne a considérablement augmenté de 1990 
à 1995 en raison de !'accroissement des exportations et 
de la croissance économique intérieure. 

aussi augmenté. On prévoit que les émissions de CO, 
seront également en hausse avec l'augmentation de la 
production, mais que le rythme d'accroissement sera 
pliis lent, et que les émissions de CH, diminueront. Les 
améliorations en matière d e  conservation de l'énergie et 
de rendement énergétique ont réduit de 1 p. ZOO par 
aiuiée i'inimisité énqéfiqqiic (consommation énergétique 
par unité de production) du secteur amont de i'industrie 
de 1990 a 19%. 

La majeure pürtie des émissions de CO, découlent de 
la consommation d'énergie par I'indiistrie pour la 
production et le traiternent de la ressou~ce. Les besoins 
en énergie ont augmenté pour les raisons suivantes : 
* Les champs de pétrole classique arrivent k maturite 

(produisant ainsi plus d'eau et  exigL.ant plus de 
pompage). 

* La production de pétrole lourd et de sables 

Les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie ont 

bitumineux est en 

2 00 production et le 

1.90 cas du pétrole 
- m traitement que dan< le 

a 
8 1.80 - " 

classique). 
La production de = 

gaz naturel totale $ 1,70 

,% 160 plus d'énergie aux o r  

2 ,  u de compression). 

1.40 Une méthode 

3 augmente (et exige 

ç: 150 

.- 

fins d e  traitement et 

z innovatrice consiste à 
2 a 1.30 injecter d u  CO, dans 

les champs de ;étn>le ,A - g 1.20 
c afin d'augmenter la 
3 
oi 1.10 quantité de pétrole 
0 récupéré. Lorsque le 

' CO. est disponible en 

cette technologie 

1,oo 2 3 3 )  

1996 quk t i t é  suffisante, 1990 1993 
,source. A*s"c,~!a":a.wc,mme der 

prL&c,h7(pctmilP,5, ii-il 
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hissions de neties Incidence des initiatives sur les 
émissions de CO, 

émissions de CH, 
* Piension ~JOWCS R~swrirs  m?wei!c?; C*w&?, i $97: 

permet d'accroître la récu&+ration assist6e dans certains 
types de champs pétroli&res. Or; la pratique déjà riam le 
champ Midale en Saskatchewan, ainsi que dans les 
champs Joffre et Harmattan E.ast en Alberta. 

Un imposant chantier d'injection de CO, est 
présentement en cours d'aménagement dans le champ 
Vkybuni, en Saskatchewan, et devrait entrer en 
production en l'an 2000. Dans le cadre de ce dernier 
chantier d'une vaieur de 1,l milliard de dollars, on 
injectera 18 millions de t o n n e  de COi sur une péri«de de 
25 ans et on doublera la production pétrolikre de ce 
champ. Le CO, injecté dans le champ Weybum 
proviendra d*&e centrale au ciiarbon installée dans le 
Dakota du  Nord. Dans la vcomptahilité nationalen des 
émissions de gaz à effet de serre, les créditss.? des 
installations d e  Weyburn seront partagés à parts égales 
entre le Canada et les États-Unis. Ce projet annoncé en 
199ïn'est pas inclus dans les prévisions présentées au 
graphique. 

principalement des fruites des pipelines et des usines de 
traitement du  gaz, des émissions dans l'atmosphère au 
cours de l'entretien, et d u  gaz qui remonte à la surface 
pendant la production de pétrole et de bitume. 

L'amélioration du n.ndement énergétique et la 
réduction des émissions de méthane découlent 
d'initiatives variées mises de l'avant par l'industrie, 
notamment: 

Les changements apportés à Yéqrripement utilisé et 
aux méthodes pratiquées dans les usine5 de traitement 
du gaz réduisent considérablement les émissions de 
gaz à effet de serre. 
L'amoindrissement du torchage entraîne la réduction 
des émissions de gaz. 
Les technologies comme le forage horizontal réduisent 
les besoins en énergie pour la production de pétrole. 
De meilleurs dispositifs de commande réduisent le 
gaspillage d'énergie. 

Les émissions d e  méthane (CH,) découlent 



Des trépans plus durables et des moteurs 
plus efficaces réduisent l'énergie consommée 
pendant le forage. 

CH, pendant l'entretien 

Des recherches sont en cours en vue 

On déploie des efforts pour ésiter les rejets de 

d'améliorer la précision des mesures de gaz à 
effet de serre dans le secteur amont de l'industrie 

._ 400 

..... 300 - 

100 

n 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 

pétroiïere et gaz.ière. Les estimations actuelles, p 
compris celles qui figurent dans la présente 

~emarqiie :aucun chiffre disponible pour 1993 :sowie 

. ., 
publication, sont fondées sur un petit nombre de 
mesures réelles. Les études effèctuées ont permis de 
déterminer approol.iriiati~,emeiit la quantité de CO: qui 
serait émise pour une quantité donnée d'bnergie utilisbe, 
ainsi que !a quantite de CH, émise pour une quantité de 
pétrole ou de gaz produite. Pour obtenir les estimations 
les plus récentes, on a multiplié le rwficirnt d'éértiission 
issu de ces études par le volume de  production réel. Des 
niestiIps plus précises dans les 
conditions d'exploitation rMle 

Le sectetir aniont de l'industrie pétrolière traite 
régulierement de forts volumes de liquides, des volumw 
considérablement plus imposmt9 que les 315 millions de 
litres (2 miliions de barils) de pétrole brut et de liquides 
de gaz. natuiri expédiés aux consommateurs chaque jour. 
Dans certains cbamps pétrolifbres PILIS anciens, on 
produit plus de 10 litres d'eau salée pnr litre de pétrole 
brut. On sépare ensuite cette eau sa!& du petro!e aux 

contribueront au repérage des 
occasions de réduction. ~~~~~~~~e~~~ d'hy 

d'eau en ~~~~~~ el en ~ ~ s k ~ ~ ~ ~ w ~ n  

1400 __ ................ 

EAU 
EAU DOUCE 

1000 
L'industrie et le 

gouveniement accordent une 
haute priorité à la protection des 
ressources en eau douce. On ne 

s peut tout simplement pas 
prmettre que l'eau polluée L 
nuise aux poissons, à la ilore et à .$ 
la faune. Tout déversement d'eau 2 
dans l'environnement à partir L 
des installations pétrolières et 0 

gazières doit répondir à des 
normes élevées mises au point 
par les gouvernements fédéral et 
provinciaux. L'épuration des 
eaux contaminées est une 
opération difficile et coitteuse. 
C'est pourquoi i l  vaut beaucoup 
mieux prévenir toute source de 

2 
a, 

s 
2 

800 --___ ...................... 

~ 400 - 

0 -  ,y- 

1986 1988 1990 1992 1994 1996 

installations de traitement, puis on la 
réinjede dans la formation rocheuse 
pétrolisre. 

rapporter tout déversement à 
l'extérieur d'une concession et 
tout déversement supérieur à un 
mètre cube sur la concession. En 
1996, i'industrie a rapporté 
1 296 déversements d'hydrocarbures 
et d'eau salée en Alberta. La majorité 
de ces déversements consistaient en 
volumes relativement petits (moins 
de 20 WO litres) et ont été confinés au 
site visé. Dans les pipelines qui 
transportent un mélange de pétrole 
et d'eau sa!& c'est la corrosion qui a 
le plus souvent expliqué les 
déversements. L'industrie tente de 
résoudre ce problème en accbiérant 
l'inspection et l'entretien des 
installations, en mourant à une 
nouvelle technologie informatique 
qui permet de repérer les fuites, et en 
remplaçant les sections de pipeline 
ou en en refaisant le reuêtement 
intérieur. L'Alberta Energp and 
Utilities Board (AELT3) a déterminé 
que la prévention des déversements 
constitue un important objectif 

De par la r4glementation. i! faut 
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1987 1988 

10076 
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12 4W' 
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1990 

Quantité de pétrole dévefsé kd Quantité de péîroie récupere 

Quantité deaii deversee 

'Seul le fofal esr disponibie ,mur 797 

( S o r m  ' s&*Mic**nar r"erpi Quantité d'eau récuDérée 

d'application. Les installations qui ne répondent pas aux 
normes sont ar&tées. 

Quand un déversement menace des eaux de surface - 
ruisseaux, rivÏeres, fleuves ou lacs - on dépêdie des 
équipes de l'industrie pour freiner la fuite et éviter la 
propagation de la contamination. Dans chaque région 
productrice, des coopératives de l'industrie tiennent des 
stocks de barrières absorbantes, de barrages temporaires, 
d'embarcations spéciales et d'équipement de déshuilage 
à cette fin. Elles pinposent régulièrement des exercices de 
formation pendant lesquels les participants mettent leurs 
compétences et l'équipement a i'épreuve à l'aide d'huile 
végétale et de colorants naturels. Les représentants de 
I'indushie et des gouvernements font des tests pour 
évaluer la qualité de I'eau en aval des déverscnients de 
manière à s'assurer que les normes fédérales et 
pro\~iiiciales sont respectées. Après le nettoyage initial, 
les équipes recueillent le sol et la végétation contaminés 
sur les rives afin de Ics éliminer par incinération ou 

traitement par 6pandage. La restauration du aitc coin- 
menm alors. 

Les déversements sur terre exigent également des 
opérations de nettoyage pour empêcher les agents 
polluants d'atteindre les eaux souterraines et les puits. 
Des appareils de mesure spéciaux sont pos6s dans les 
puits forés autour du site contaminé afin de contrôler la 
qualité des eaux souterraines. Une bonne part des 
déversements de pétrole sur terre seront ultimement 
éliminés de façon naturelle par l'évaporation et l'action 
des bactéries; on peut accélérer ce processus par les 
labours et la fertilisation. L'industrie pratique 
traditionnellement cette méthode de .biorégénération>, 
pour la majorité des déversements. Les fours haute 
température servent parfois à assainir les sols 
contaminés. Dans d'autres cas, on transporte Iw déblais 
par camion jusqu'à une décharge industrielle approuvée 
et tapissée de plastique ou d'argile. Dans le cadre du 
développement et des essais d'une nouvelle technologie, 
des canalisations et des barneres soutenaines dirigent les 
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eaux souterraines dans des canaux où des bactéries 
digèrent les hydrocarbures, 

de récupération qui retirent les hydrocarbures du sol en 
vue de créer un remblai. L'industrie fait figalement des 
essais combinant les matïeres organiques provenant 
d'installations de compostage et de traitement des eaux 
usées avec des sols décontaminés en .vue de leur 
utilisation comme terre arable sur des terres gagnées 
e n  mer. 

Le5 résidents qui vivent a proximité de régions 
d'exploitation de sables bitumineux et de production de 
p$m>ie lourd s'inquiètent du volume d'eau puisée des 
étendues d'eau ou des nappes souterraines (ks 
aquiferes). Cex.ploitation des sabies bitumiiwux 
consomme de l'eau pour le transport et le traitenient du 
bitume, tandis que la production de pétmk lourd en 
utilise pour produire de la vapeur. Dans nombre 
d'installations, l'eau sert d'agent de refroidissement. 
l i n  plus grand traitement et recyclage de l'eau par ces 
installations permettra de répondre aux préoccupations 
du  grand pubiic. 

L'utilisation de l'eau est régie par des organismes tels 
l'Alberta Environmental Protection afin d'en pr&enir 
les répercussions inacceptables. Certaines opht ions  
réduisent l'utilisation de l'eau même en augmentant 
considérablement la production. Les organismes de 
réglementation tiennent notamment compte des 
incidences SUI les ressources en eau au moment 
d'approuver ou non de nouvelles installations ou 
i'agramdissement d'installations en place. Les 
installations rejets i i r r i s  sont conçues pour éliminer tout 
déversement d'eau de fabrication dans l'environnement. 

Dans une installation du nord de l'Alberta, 011 utilise 
les effluents d'eaux usées traités pour assainir les sables 
contaminés par l'exploitation du pétrole lourd. Les sables 
ont une haute teneur en silice, ce qui en fait une 
précieuse composante des plastiques composites et des 
produits de silicate. 

Aux deux installations d'exploitation des sables 
hihimineux p& de Fort McMurraF en Alberta, l'eau 
chaude sert à la sfparation du bitume et des particules de 
sable. Les ré51diis qui résultent de ce traitement se 
composent d ' u n  mélange de sable et d'eau. La majeure 
partie du sable est retournée a u  puits de mine, où on l'y 
consolide par i'ajout de gypse et le retrait de l'eau; c'est 
ce que l'on convient d'appeler la ratouration de5 terres ù 
sec. 11 reste néanmoins dans l'eau des particules d'argile 
fine en suspension laiteuse. Après i'enièvement des 

L'industrie met au point des systèmes de séparation et 

grosses particules de sable et des hydrocarbures restants, 
on confine le liquide dans des bassiris de dhcaiitntion; le pius 
imposant d'entre cux fait 22 kilomètres carrés, soit environ 
deux fois la taille du havre de Toronto. Selon le pian 
actuel, on entend couvrir les bassiizi de plusieurs mètm 
d'eau non contaminée une fois les opérations terininPt:s. 
Les particules se déposeront peu à peu a u  fond de ce 
nouvel Scosystème aquatique ordinaire et réintégreront 
ainsi I'environnement. 

d'autres liquides - boucs de forage, carburants, 
lubrifiants, stllvaiits et produits chimiques variés - qui 
risquent de contaminer l'eau s'ils sont manipulés et reietés 
dans I'environnement sans traitement préalable. Dans la 
mesure du  possible, I' industrie réduit donc le volunie et ia 
toxicité des liquides qu'elle utilise. La réglementation et 
les pratiques de l'industrie les plus récentes améliorent le 
confinement de ces liquides. .A titre d'exemples, citons les 
réservoirs de combustible a double paroi et les socles de 
béton banc.hé. La nouvelle réglementation explique en 
detail la procédure à suivre et les critères de gestion des 
déchets des champs pétmlifères; cette réglementation se 
fonde sur des recherches et des modèles étoffés. 

Les missellenients d'eau acide en provenance des 
stocks de snuf~e  sont neutralisés dan5 des étangs de 
=tenue et doivent satisiaire aux nomes gouver- 
nementales avant d'6tre rejetés dans l'environnement. L.es 
nouvelles i.nstallations de stockage de soufre solide sont 
munies de revgtements imperméables qui empêchent 
i'eau acide de contaminer les ressources souterraines. 

Outre le pétrole brut et. i'eaii,, l'industne utilise nombre 

MILIEU MARIN 
La conception et l'exploitation des installations en 

mer tiennent compte des conditions ph) 'SI .q ues et 
environnementales qui les touchent. Les champs 
pétrolikères et gaziers de la côte Est sont situCs dails des 
zones de pêche historiquement importantes. La froideur 
de l'eau et les tempêtes fréquentes compliqueraient le 
nettoyage en cas de déversement. Les basses températures 
de l'eau ralentiraient en outre l'évaporation et l'action des 
bactéries qui finissent par en venir à bout. Par conséquent, 
i'iiidustrie et les organismes de réglementation font 
i'iinpossible pour prévenir les déversements de pétrole et 
autres containinants dans le milieu marin. 

Nombre de technologies mises au point pour les eaux 
tout aussi froides de la mer du Nord s'avèrent utiles pou' 
les travaux d'exploration et d'exploitation au large de la 
côte Est. A titre d'exemples, citons de nouvelles boues de 
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~~~~~~$ de forage claw ue, ~~~~~u~ et ~~~~~~~~a~ 
tes puits classiques 
sont fores verticalement 
à la surface du gisement 
Cette methode exige le 
forage d'un plus grand 
nombre de puits sur une sous un lac ou une riviere a partir 
parcelle de terre cédee du rivage par le forage en angle 
a bail activite dans les zones a 

Le forage horizontal ou en 
deviation permet à un 
appareil de forer dans une 
direction à angle droit de 
maniere a atteindre une 
plus grande panie du 
gisement et a eviter t o m  

Le forage oblique permet 
généralement de réduirc 
ïinctdence sur l'environnement 
On peut atteindre les gisements 

d 

forage a incidence rfiduite sur l'environnement, ainsi que 
de meiileurrs mi.th«des de traitement des débris de 
forage et de Yeau produite. 

UTILISA~ION ET R E S T A U R ~ T I O ~  
DES TERRES 

Les activités pétrolièm et gazières ont deux types 
d'incidences distincts sur les terres. Tris 
individuellement, les dizaines de milliers de puits et les 
niilliers de kilomètres de pipelines de collecte ont peu 
d'incidences mais, colleclivement, ils ont des 
conséquences cumulati.;es sur de très grandes surfaces. 
Par opposition, quelques centaines d'imposantes 
installations industrielles comme celles de sables 
bihmineux, les usines de traitement du gaz ou les 
batteries de réSeI'Voir5, sont lourdes de cons6quences sur 
des surfaces relativement petites. 

Grâce aux nouvelles technologies, l'industrie est en 
mesure de réduire considérablement ces incidences. 
Ainsi, les forages en déviation permettent de forer de 
nombreux puits à partir d'un seul site. Du mëme coup, 
on diminue le nombre de routes, de lignes électriques et 
de pipelines nécessaires pour le site ainsi que la surface 
de terres à restaurer ou à remettre à i'état initiai par la 
suite. L'hydrotransport est une nouvelle méthode de 
déplacement des sables bitumineux extraits qui fait appel 
à des pipelines piutôt qu'à des transporteurs à courroie; 
les contrecoups de i'exploitation des sables bitumineux 
en sont donc amoindris. 

La <*durée de vie, moyenne des puits de pétro!e et de 
gaz est de 20 à 25 ans. Comme on compte actuellement 
environ IO0 000 puits en production au Canada (dont 
68 000 en Alberta en '1'3366), on Établit qu'à long tenne, 
environ 4 O00 ou 5 000 puits cesseront de produire 
chaque année. Quand une société décide d'izbandsnrïer 
un puits, elle doit se conformer à la nouvelle régleinen- 
tation proniuJpée au cours des annPes Yi]. Cette 
reglementation stipule des normes élevées applicables 
à la cimentation des trous de iorage, à Yenlèvement 
des installations de surface et à la restauration de la 
productivité des terres. Les sociétés d'exploitation 
demeurent responsables du site jusqu'à la fin de 
la restauration. 

les usines de traitement du gaz et les installations de 
traitement du pétrole, les sociétés dressent des plans 
détaillés à long terme, en consultation avec les 
représentants des gouvernements et des a u t m  gmupes 
d'intérêt, comme les municipalités et les collectivités 
autoditones. Les normes de restauration évoluent. La 
containination par les hydrocarbures et le sel constitue 
le problème le plus important. Les plans des nouvelle.; 
installations comprennent maintenant des dispositions 
sur le cycle de oie entier, de la construction à la mise 
hors service, et intègrent les principes de développement 
durable. 

Dans l'exploitation des sables bitumineux, on ramène 
les sables haités et assainis dans les mnes de mine 
épuisées. Le cas échéant, on stabilise la surface des terres 
restaurées à l'aide de graminées à croissance rapide - de 
préférence des espèces indigènes de la région - ei on 

En >rue de la mise hors service des sites industriels tels 
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Secteur amont de l'industrie petrolière 

plante des arbres. Dam une région faisant l'objet de 
travaux de recherche, les bisons paissent maintenant SUI 

des terres restaurées après de l'exploitation de 
sahles bitumineux. 

GESTION DES DÉCHETS 
L'industrie pttmlière et gazière applique les ,.<trois Rjt 

à la gestion des déchets depuis des décennies : 

Réduction des déchets. 
Réutilisation des matièt?s aiissi souvent que possible. 
Recyclage des déchets en produits utiles. 

Les exemples vont dii lavage et du recyciage des 
gants et des chitions jusqu'au recyclage des filtres et des 
catalyseurs utiliek dans les usines de traitement du gaz. 
L'industrie &duit. ainsi la quantité de déchets envoyés 
aux décharges et autres installations d'élimination. 

De 40 à 60 p, 100 des déchets produits dans les 
champs pétrolifères de !'Alberta sont acl~minés vers des 
in&dlations de gestion des déchets pétroliers. Ces 
installations sont reparties un peu partout dan:, la 
province et ont des spécialités en pmpre. En 1994, le 
volume total des déchets pétroliers confiés à ces instal- 
lations atteignait .iS9 600 mètres cubes, ce qui représente 
une augmentation de 110 p. 100 par rapport à 1992. 

sociétés p6trolières et gazières k se doter de systèmes de 
suivi et de contrôle des déchets qu'elles produisent. 
Quelques societés participent en outre au programme 
Accélération de la réduction et de l'élimination des 
toxiques (ARET). Les sociétés qui répondent aux critères 
du pmgramme signalent à l'Inventaire national des rejets 
de polluants (INKP) tous les rejets de substances 
daiigemses dam ?environnement au-delà de certaines 
quantités. Les exploitants et les fournisseurs collaborent 
aux recherches visant la mise au point de meilleures 
méthodes d'élimination des déchets dangereux. 

De plus, la réglementation gouvernementale ohlige les 

SAUVAGES ET 
BIODIVERSITÉ 

La diversité biologique, ou hiodiversité, désigne la 
wriété parmi les crpii<s~nes vivants et constitue un facteur 
essentiel à la survie et à la santé des espèces végétales et 
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animales. A l'occasion du Sommet de la Terre, en 1992, 
les chefs d'État ont signé un traité sur la préservation de 
la biodivenité à l'échelle mondiale. Ce traité a donné lieu 
à la création de la Stratégie canadienne de la hiodiversité, 
un groupe de travail multipartite. 

Le secteur amont de l'industrie pétrolière et gazière 
a des incidences sur les espèces sauvages et sur la 
hiodiversité de plus d'une façon. Le bouleversement de 
L'habitat d'une espèce qui découle de ses activitésest 
une conséquence directe; les conséquences indirectes 
se font sentir quand le défrichage et itls chemins 
ouverts par i'indirstrie permettent i'accks à d'autres 
utilisateurs - par exemple, les «uvriem forestiers, les 
mineurs, les chasseurs ou les touristes -qui perturbent 
l'hahitat. L'indostrie veille à réduire ces deux types 
de conséquences 

ies habitats à protéger. A cette fin, les sociétés et les 
associations de L'industrie collaborent avec les 
scientifiques, les représentanB gouveniementanx, les 
propriétaires fonciers et les groupes d'intérét. Ainsi, en 
Alberta, le programme Special Places 21100 vise a repérer 
et à prot6ger les zones vulnérables de toutes sortes dans 
la province d'ici l'an 20W. Uindustrie apporte égalernent 
son appui a u  cecherches sur des espèces comme le 
caribou des bois et le grizzli afin de déterminer en quoi 
çcs activités pétrolièw et gazières les touchent. Les 
recherches effectuées siir la côte Est ont permis de 
discemer des espèces et des sites malins qui pourraient 
subir les contrecoups de i'exploration et de l'exploitation 
des ressources au large. 

De meilleures méthodes de conception des mutes et 
de sélection des sites conkibuent également 21 amoindrir 
les incidences sur les espèces sauvages et la biodiversité. 
On pourrait notamment aménager des points de contrôle 
d'entrée dans les zones vulnérables. On crée des 
déviations et on bloque les routes avec des billes et des 
rochen après la mise hors service. On emprunte des 
chemins d'hiver (sur neige damée) dans certaines 
régions. Dans d'autres cas, on interrompt les activités 
pendant les saisons d'accouplement ou de migration de 
la faune. Les techniques de forage en déviation 
permettent aux sociétés de délimiter les sites d'où elles 
auront le moins d'incidences sur les mpbces sauvages et 
la biodiversité. La restauration des sites comprend 
souvent la plantation d'espèces indigènes plutôt que de 
mélanges de semences commerciales. 

Dam nombre de régions de l'Ouest canadien, 
l'utilisation d'équipement sismique &xologiqiie>> 
portable par iiélicoptére a grandement diminue les 

La première priorité consiste à discerner lm especes et 



Documentation : les gaz - 
à effet de serre - science 
et politique 

incidences des levés sismiques au coms des années 90. 
Les équipes de prospection sismique utilisent des bandes 
défrichées d'aussi peu que 1,s metre de largeur, soit juste 
assez pour permettR les levés directs, piutet que d'ouvrir 
un chemin sur une largeur de cinq mètres pour 
I'ëquipement ki roues ou 2 chenilles. Les étroites zones 
défrichées se rkgénérent rapideinent, réduisant ainsi les 
incidences directes et indirectes. Dans certains cas, les 
soci&tés travaillent main dans la main avec les groupes de 
conservation de i a  régioii en ~ u e  d'utiliser le plus 
possible les sentiers existants et de planifier les levés 
sïsrniqim de inanïew à éviter les sites comme les aires de 
nidification des oiseaux. 
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1 .  oien qu'une honiie YJXFiC du r w h m  iiixii-tcni seii surs~?ni~c-  
,avant ia icrie haLiis<~ r<wnte rit?s wxent~ni imis  iic gaz :i 

de gaz. de  prendre des 
d'iiitensiiier les m h r r h  

La climatoli>gie est 11 

heaumup di. mi :i distinguer ies effets d'iirigiii<. i~:in:akx 
des eiieis iisus de $iEnc:mikne~ natni-f.ls, t ch  l e i  conra!itk 
~oçéariiqu~?,~.  in nObulusitti, I'.ictivité volraniqiit. 
variations de ïénrrgie 50i'?lre. ~ t i s l o r i q u ~ ! m ~ ~ n t ~  le ci 
connu d'in?portmi<-s variations, a l l m t  i l e x  \36ri<~Ic!5 

domme la plupart des ames pays industrialisés, le Canada 

sera incapable d'atteindre le degré de stabilisation des 

émissions de gaz a eiïet de serre qu'il comptait atteindre d'ici 

l'an 2000. La structure de mire économie pose a cet égard des 

problèmes particuliers. Les coûts humains et économiques 

sont tout simplement uop élevés pour que n w s  n'intervenions 

pas dès maintenant.* 

extraordinaire de ïAssembl.Ge générale des Marions Unies sur le 
développemem durable, 24juin 7997. 

Allocution du premier ministre Jean Chrétien à 4 Session 
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Transports 26 % 
(terrestre. aérien, 

ferroviaire) 

Eiectricité 17 % - 

Industries 16 % 

PAR SOURCE 

Commerces 5 %  

~~ Residences 8 %  

Non liees 
''''''... a l'énergie 12 % 

Production de 

16 % 
~~ combustibles fossiles 

PAR GAZ 

-~ Oxyde nitreux (N,O) 5 % 

- Méthane (CH,) 12 % 

Bioxyde de carbon 
(CO*) 
81 % - 

fvolume annuel total = Onnes d'équivalent-Cod 
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Transport du pétrole brut 
et du gaz naturel 

e transport, ou ~ecfeur  interviédidre de 
i'industrie pétrolière et gazière, relie les L producteurs du  secteur amont et les 

consommateurs du sedeur aval. Les piweiines de trnnsuori 
dominent le secteur des transports au  Canada. Conduites 
sous haute pression de fort diamètre, ces pipelines 
transportent le pétrole brut, le gaz natuirl e.t les liquides 
de gaz nahirel sur de grandes distances. On compte pic's 
de lm WO kibmetres de pipelines de transport 
principaux au Canada. 

Parmi les autres mides de transport de pétrole et de 
gaz, citons ies pétroliers long courrier qui !ivrent le brut 
importé dans i'est d u  Canada, ceux qui transportent la 
productioii de brut de Bent Hom, des Territoires du  
Nor<f-Ouest et des plates-formes de forage de la cote Est, 
ainsi que les wagons-citeme qui transportent le propane 
et le butane. 

Au Canada, les pompes des pipelines de transport de 
pétrole et de liquides de gsz sont généraleinent 
alimentées par des moteurs Plectriques. Les diesels ne 
servent que dans quelques eniplacements qui ne 
profitent pas d'une alimentation haute tension. Par 
conséquent, les pipelines de liquides n'occasionnent 
guère d'émissions directes de gaz. Les émissiom 
indiroctes dépendent de la source d'électricité. 

gaz à un maximum de 100 fois la pression 
atmosphérique. Par conséquent, les pipelines de gaz 
naturel consomment directement FIUS d'énergie, par 
unité d'énergie transportee, que les pipelines de liquides. 
Semblables aux moteurs des gros avions à réaction, les 
turbines au gaz alimentent géneralement !a plupart des 
compresseurs utilisés SUI les pipelines de gaz naturel du 
Canada. La compression est également assurée par des 
moteurs électriques ou des moteurs au gaz naturel (à 
piston) classiques. 

Les sociétés de transport du  gaz nature! compriment le 

GAZ A EFFET DE SERRE 
Les pipelines de gaz naturel émettent du bioxyde de 

carbone (CO2) principalement en raison de l'énergie 
utilisée aux stations de compression. De plus, de petites 
molécules de méthane (CH,<) présentes dans le gaz 
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Principaux pipelines de gaz naturel et de pétrole brut au Canada 

naturel Fuvent  s'échapper pas les minuscules interstices 
dans les soupapes, l e .  raccords et  les coniprcsseurs; on 
parle alors d'émissions ftigiti\aes. Tant le CO_ que te C.H, 
sont des gaz à effet de serre qui peuvent jouer sur le 
climat. (Reporiez-vous h l a  page 3 7 vour en sauoir d m m t q c  
ciir ies ggn ii $fet if,? serre.) 

De 1990 à 1995, les envois par pipelines ont augmenté 
de 52 p. lilü dans le cas du  gaz naturel et de 28 p. 'IW 
dans celui du pétrole. Selon I'Association Canadienne 
des Pipelines de Resmurces Énergétiques (CEPA), les 
émisçioris de gaz à effet de serre directes et indirectes 
découlant des pipelines de transport ont connu une 
hausse de 41 p. 100 au cours de cette période. Les 
émissions de 1993 ont représenté I'équivalent de 
17,8 inillions de tonnes de bioxyde de carbone, soit 
environ 2,9 p. ici0 de toutes les émissions de gaz 
d'origine humaine du  Canada. 

( A G )  ont conclu des ententes avec le gouvernenient 
fédéral en vue d'appuyer le programme Mesures 
volontaires visant à réduire les émissions de gaz 3 effet 
de serre. Les sociétés membres de la CEPA et de I'ACG 
participent au programme, mais chacune selon la nature 
de ses activitbs. 

La plupart des suciétés de pipeline auraient beaucoup 
de  mal à stabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet 
de serre à leur niveau de 1990. En effet, le volume de 
pétrole et de gaz expédié s'est considérablement accru 
depuis 1990 en raison de la croissance économique et de 
celle des exportations. I3e plus, il faut damntage 
d'énergie pour propulser la proportion grandissante de 
petrole lourd transporté dans les pipelines de liquides. 

En 1995, la CEPA et l'Association Canadienne du  Gaz 

Les sociét& visent néanmoins a réduire leurs émissions 
par unité rie production i?t à tes cnnserver bien en deça de 
ce qu'elles auraient été en l'absence de toute mesure. 

Le principa! moyen de réduction des émissions de gaz 
a effet de serm des sociétPs d e  pipline consiste a 
améliorer le rendement d e  l'énergie utiiisée (ce qui 
diminue les émissions de CO,) et a abaisser les émissions 
de méthane dans i'atruosphère. Les grandes sociétes ont 
réduit de 5 a 30 p. 100 leurs émissions d'équivalent-CO, 
par unité de production. Parmi les moyens de réduction 
des émissions de gaz mis eii ceuvre par les sociétés de 
pipeline canadiennes, citons : - Les agents de réduction des traiiiées ajoutés au pétrole 

dans les pipelines de liquides réduisent 
considPrahlement l'énergie nécessaire a u  pompage. 
Les compresseurs de gaz natuml i haut rendement 
énergétique réduisent les émissions de gaz de 42 p. 
100 par rapport à l'équipement utilisé antérieurement. 
Les compresseurs sur camion vident d'abord les 
sections de pipeline de gaz naturel avant l'exécution 
des acti,ités d'entretien ou de mise à l'essai. 
Auparavant, le gaz était rejeté dans I'atnimphere. 
Cette nouvelle méthode fait chuter les émissions de 
gaz d'environ 80 p. 100. 
üne nouvelle niéthode de raccordenient des sections 
de pipeline - le "piquage sur conduite en charge. - 
permet de procéder aux raccordements sans vider le 
pipeline, quand son contenu est i sa pre sson -' 

opératiorinelle ou presque. On évite ainsi 
complètement les rejets dans l'atmosphère. 
L'une des sociétés utilise une torche portable pour 
brûler le gaz qui serait autrement rejeté dans 
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l'atmosphère. Elle niduit ainsi ses émissions 
déquivalent-CO,de 85 k 90 p. 100. - Le nombre de modifications apportées i'équipeiiient 
et aux méthodes améliorent le rendenient énergétique 
et reduisent les fuites de méthane aux stations de 
compression. 
Les recherches de nouvelles teclinologies se 
poursuit'ent et les programmes éducatifs répandent 
de  meilleures pratiquesn dans toute l'industrie. 

Q X ~ D ~ S  D' TE 
La combustion des combustibles fossiles produit 

iimnialement divers oxydc? d'azote. (C'est que l'air se 
compose de 78 p. 100 d'nzote, qui s'oxyde partiellement 
peiidant la combustion.) Les oxydes d'azote réagissent 
avec les composés organiques volatils en présence du 
soleil et forment i'ozoiie des busses cui&:s de !ii:mo~@~i.ue. Il 
s'agit d'une c«mposante du smog, qui a tendance à 
produire une brume sèche brunâtre dans L'atmosphke, et 
qui n'est pas reliée à l'ozone dans la haute atmosphtre 
dont le rule est de nous protéger des rayons ultraviolets. 
Les oxydes d'azote se combinent également a la vapeur 
d'eau dans les nuages et contribuent aux pluies acides. 
Depuis les années 80, on a doté les pipelines de iransport 
de gaz de nouveaux inoteurs à,faiblc taux d'éinissia?~ d u  NO> 
qui éliminent jusqti'à 90 p. IOCI des émissions d'oxydes 
d'azo:e. 

la combustion consiste en oxyde nitreux (N70), un gaz à 
Une faible proportion des oxydes d'azote produits par 

effet d e  serre qui presente 310 fois le potentiel de 
nichauffement planétaire du  bioxyde de carbone. Selon 
des études récentes effectuées par des sociétés membres de 
L'Association Canadienne du Gaz, le N,O represeiite 
environ 1,l p. 100 des oxydes d'azote &coulant de la 
combustion du  gaz naturel. Des études antérieures (ayant 
servi a la plupart des estimations de gaz à effet de scrn' en 
1996) révélaient que le N20 constituait 4,3 p. 100 des 
oxydes d'azote issus de la combusti«n du  gaz naturel. Les 
nouveaux chiffres affaiblissent donc la domiiiatioii du NIO 
dans les émissions de gaz à effet d e  serre rapportés; niais 

la réduction des émissions d'oxydes d'azote. 
ociétés de pipeline n'ont rien changé à leurs plans sur 

EAU DOUC 
Les sociétés de pipeline utilisent des systémes 

perfectionnés pour évitcr les fuites et les déwrseinerits 
capables de contaminer les approvisionnements en eau 
douce. Les systèmes de contrule informatique sont coiipis 
pour détecter les chutes d e  pression et fermer rapidement 
les sections de pipelirie qui risqueraient de fuir. On envoie 
rébwlièrement des instruments nommés racieiirs ingénieiis 
dans les pipelines afin de détecter la corrosion et autres 
vices qui pourraient entrainer des hites. 

Les activités agricoles ou de constniction à proximité 
des pipelines constituent l'une des causes de ruphire 

En qenerai, lous les %.XN kmie loqdes pipelines. Ues turbines 
as qar *pouirenr~ le gar  dans les pipelines. La pression 

auxiliaire accroit la capacite de5 pipeiines el ie de%%. 

Transport par pipelines 

Ajout dodorirant 

dB securite. 
comme mesure 

Conuole et ?ed~ction Ce 1s 
piesSinn el Cu *bit. du gai 
tianspane dans le réseau 
dc Cislsibuïon, ei maintien 

don stock pour 
ies périodes de poniie. 

Reduction conriderabie de la pressxon et di8 &b;t BU 
point dentiee dans le systme :esbenlie1 

Reseau de ~~ ~~f . 
distribution r aux 
utilisateurs ,~ , ~ 

résidentiels 

*.iç 
Reseau de 
distribution aux 
utilisateurs 

Distribution 
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<Y 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a 3 
Volume total déversé Nombre de déversements 

[%"ire. wice  i;a:ioas! de ;am:*, !5%) 

fréquentes. Les sociétés indiquent clairement le parcours 
des pipelines et participent à divers programmes 
d'information préalable aux travaux afin de réduire ces 
risques. Des patrouilles aériennes survolent 
dgulièrement les parcours de pipeline en vue de repérer 
ce genre d'activité ainsi yue les risques naturels comme 
i'émsion. À cela s'ajoute le contràie au soi. 

En cas de déversement péholier, les équipes de la 
snciété et des coopératives régionales de nettoyage des 

DPs<abncanir a~uunes  déversements sont iminédiatemerit 
cemduiir oetrochimmuer. dénêchées sur les lieux afin de contenir 
riiidumie ési ie pius 60s 

COnSMTimalCUI de ga2 "alWei. 

Réseau de 
distribution 
aux 
utilisateurs 
industriels 

le déversement et II de procéder à la 
d é m n t u n i  
Des camions- 
vidangeurs 
récupèrent le 
plus gros du  
pétrole 

Distribution aux 
autres utilisateurs 

toisin. cogeneranon, dehiculesau gaz 

nmui~i est en pime exçansioa. 
' natuielNGN)etaufrer.,. ki rarchedugaz  

l 
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déversé en vue d e  son recyclage. Lcs techniyues de 
nettoyage sont comparables à celles pratiquées 
dans le secteur amont d e  i'industrie pétroliére. Les 
spcicialistes de l'Office national de l'énergie o i i  dii 

Bureau de la sécurité des transports du Canada 
enquêtent sur tout incident majeur surwriu sur les 
pipelines interprovinciaux. Les pipellnrri, de 
juridiction provinciale font i'objet d'un contrtîie 
sembiable; les inspecteurs assurent le suivi pour 
garantir yue le nettoyage de tout di-versement 
s'effectue convenablement. 

Les pipelines traversent des milliers de 
ruisseaux, de rivieres et de fleuves du  Canada. 
Pendant les travaux de construction, le pipcl' * ine est 
généralement abaissé dans une tranchée au fond dti 
cours d'eau. Dans les régions vulnérables, les 
sociéti.s effectuent. des forages en deviation sous 
l'eau et posent les conduites dans le trou sans 
perturber le inoindrement la rive wu le cours d'eau. 
Les calendriers des travaux sont étabiis de manière 
a éviter les p6riodes de vulnérabiliti. des poisson.. et 
de la sauvagine. 

MILIEU MARIN 
Au Canada, les sociétés qui expédient le pétrole par 

pétrolier doivent appartenir à une organisation régionale 
de nettoyage des déversements pétroliers. Ces organi- 
sations tiennent des stockç d'équipement spécialisé et 
effectuent des exercices pratiques en vue de garantir leur 
capacité d'agir 
sur tout 
déversement. 

~~~~~~~~ total du p&trnle 1~~~~~~ 
eXp6ftIe pisr ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~  al8 Caisada 

Pest du 170 ~ 

I 

Canada 
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Documentation : la réglementation 

Documentation : 

pétrolier à Portland, dans le Maine, puis transporté par 
pipeline jusqu'à Montréal. Une faible quantité de brut 
canadien est exporté depuis Vancouver. 

TERRES, 
ESPÈCESSAUVAGES 
ET BIODIVERSITÉ 

Awmt d'entamer les travaux de construction, les 
sociétés de pipeline procèdent à un relevé der parcours 
pmpos6s afin de déterminer les propriétés du sol, les 
espbms végPtaies et animales, les ressources 
arch6ologiques et les utilisations courantes. Les 
oiganismes de réglementation gouvernementaux veillent 
k ce que les parcours soient planifiés de manièz à 
minimiser les incidences sur les terres et sur les zones h 
forte densité de population. 

Au cours des travaux de construction ou d'entretien, 
on retire séparément les couches de terre arahle et de 
sous-sol, que l'on replan: ensuite dans la tranchee 
au-dessus du pipeline. Les sociétés établissent le 
calendrier et choisissent des méthodes qui minimisent les 
contrecoups pour la faune et la flore. Ainsi, pour 
l'installation d'un pipeline en foiomhie-Britannique, on a 
installé un réseau de cl8tures et de ,<goulets migratoires,, 
afin de protéger i'importante population de serpents de 
la région, et on a mené des recherches biologiques sur les 
serpents le long du chantier de construction du pipeline. 

Après la construction, les sociétés utilisent souvent des 
moyens mhcaniques ou des herbicides approuvb par le 
gouvernement afin de limiter la végétation sur les bandes 
de terre qui surmontent les pipelines. On sème 
généralement du gazon pour parer à l'érosion et on 
cultive parfois des récoltes ou on fait paître le bétail. 
Dans la mesure du possihle, on recourt à des espèces 
indigènes ou à des plantes mon envahissantes., qui ne 
nuisent pas à la végétation avoisinante. En cas de 
déversement, le sol contaminé est soit transporté à une 
décharge, soit nettoyé par incinération ou par la 
combinaison de l'évaporation et de l'action des bactéries. 

la réglementation - 
respect des attentes 
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Secteur aval de i'industrie pétroiiere 

Secteur aval de l'industrie 
pétrolière 

e secteur aval d e  l'industrie pétrolière se divise 
en deux grandes branches : les sociéfés de L distribution local?s iSDLI, p i  distribuent et 

vendent le gaz naturel aux consommateurs, et les socikt& 
de pmdodliiis pétroliers, qui raifinent le pétrole brut en 
produits commercialisables qui sont livrés à dcs 
distributeurs indépendants, a des grossistes et à des 
détaillants. 

Les ÇDL desservent environ 4,6 millions de 
consommateurs au Canada et  exploitent enviroi: 
1 û9 M)o kilomètres de pipeline. Les coopératives de gaz 
des régions rurales de l'Alberta exploitent un ri-seau 
supplémentaire de 66 (MO kilomètres de pipeline. Les 
pipelines vont de conduites d'acier de 50 à 610 milli- 
niétres de diainbtre pour les canalisations priiicipales de 
distribution, jusqu'à des conduites d'acier ou de 
plastique de moins d e  25 snillisnetres pour les conduites 
de branchement résidentielles. Pour des raisons de 
sécurité, les SDL ajoutent un odorisant, le ttiiol, au gaz 
des conduites et veillent à ce que la pression y demeure 
appropriée au type de service. 

19 raffineries au Canada et importent aussi des produits 
raffinés. Selon l'Institut canadien des produits pétroliers 
(ICPP), i'essence constitue la plus grosse part des ventes 
au Canada (41 p. 100 en 1996), suivie du carburant diesel 
(23 p. 100). L'essence et le carburant diesel sont offerts 
par environ 15 O00 stations-service et vendeurs en vrac 
au Canada. Parmi les autres produits, citons le 
carburéacteur, le mazout domestique. les lubrifiants, les 
prodiiits chimiques industriels, le propane, le butane 
et l'asphalte. 

Les sociétPs de produits pétroliers exploitent 

GAZ A EFFET DE SERRE 
Les gaz à effet de serre susceptibles de jouer sur le 

climat de la planète comprennent le bioxyde de carbone 
(COî), le méthane (CH,) et l'oxyde nitreux (N1O) émis par 
le secteur aval de l'industrie pétrolière. (ReGortez-z>uiis à ia 
p q e  17 pour en sacuir dmnntage sur irs gnz iz effet de serre.) 

Selon l'Association Canadienne du  Gaz, les hiss ions 
de gaz à effet d e  serre des ÇDL ont Équivalu b 2,H millions 
de tonnes de bioxyde d e  carbone en 1995. Xioioilà qui 
représente I,b p. 100 de toutes les émissions de gaz issues 
de l'industrie du  gaz naturel au Canada ou environ 
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0,5 p. 100 de toutes les émissions de gaz à effet de serre 
d'origine humaine au pays. Les émissions du secteur de 
la disbihution ont augmenté n'environ 8 p. 100 de 1990 à 
1995, tandis que la consommation de gaz canadienne 
s'est accrue d'environ 17 p. 100. 

effet de serre des sociétés de distribution et de leurs 
clients, citons : 

* Le nouvel équipement et les noirveiles méthodes 
réduisent les rejets de méthane dans l'atmosphère. 
Les programmes de régulation de la demande aident 
les consommateurs i r6duire leur consommation 
d'énergie et à tirer mi meilleur rendement du gaz. 
Les bilans éiïergÉtiques aident les municipalités et les 
consommateurs à planifier des améliorations au  
chzpitw du rcndemmt énergktique et de la 
conservation de l'hergie. 

Selon m e  étude de l'Institut canadien des produits 
pétroliers (ICi'P) menée sur des raffineries qui 
reprkuintent environ 80 p, 100 de la capacihi de raffinage 
au Canada, les émissions de CO, ont diminué de 12 p. 
'Io0 de 1990 à 1995. Cette réduction a largement découlé 
des améliorations apportées à l'équipement, aux 
procédés et aux méthodes, qui ont permis d'abaisser la 
consommation d'énergie des raffineries de 16 p. 100. En 
1995, les raffineries comptaient pour environ 2,2 p. 100 
des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine 
au Canada. 

Parmi les mesures de réductioii des émissions de gaz à 

Transport par wagon-citerne. pipelme ou péiroliw 

Le p~~~~~~ brut : du puits a m  
~~~~~~~~ fini., 

Ce diagramme présente. sous forme simplifiée, 
divers processus de raffinage permstanir 

i'obtention de centaines de prcduits ufiIe5 tirés 
Cu péirole bru:. 1.es procesiils de raifinage 

varient selon les besoins de la pcpuiation Cessexie. 

Les composés organiques volatils (CO\? réa,. w s e n t  
avec les oxydes d'azote en présence du soleil; ils forment 
alors l'ozone des basses couches de i'atmosphere et 
contribuent au smog. On a déjà établi que certains Coi: 
dont le benzène, pourraient étir des agents cancérigènes. 
Un certain nomhni de COV, dont le toluène, le sylene et 
le benzène, sont naturellement p+sents dans le pétrole et 
sont également produits pendant le raffinage de ce 
dernier. Les COV sont rejetés dans l'atmosphère pendant 
le raffinage, le stockage et le transport des produits. 

l'équipement et aiix méthodes utilisés dans les raffineries 
ont permis de réduire considérablement les 
Émissions de COV de 1993 à 3993 - les émissions 

Selon l'ICPP, les améliorations apportées à 

~ ~ ~ ~ $ Ï * ~ ~  de a ~~~~ et ~~~~~~~~~~~~ 

de tolukne ont diminué de 36 p. 100, celles de 
xylkne de 30 p. 100 et celles de benziine de 
37p. 100. De PILIS, l'équipement de récuphration 
des vapeurs en cours d'installation dans les 

d'&r?nt?rgie par !es ~ ~ ~ ~ ~ ~ e F i e $  du Canada 
€missions d'équivalent-CO1 Consommation d'énergie 

lfi 300 
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camions-citernes et les réservoirs de stockage 
des terminaux, dans les dépôts de stockage et 
dans les stations-service réduira de beaucoup les 
rejets de COLT. 

REFORMULATION DES 
PRODUITS 

La composition des produits pétroliers peut 
avoir une iricidcnce majeure sur les émissions de 
gaz. Par exemple, les raffineries canadiennes ont 
commencé à réduire la teneur en plomb de 

Y " 
1990 1994 1995 1990 1994 1995 l'essence en 1970 et l'ont entièrement éliminée 

isoWce 1,Si, :ui=~~l~~~nrh.5p*~~~~,~~,~! en 1990. Elles ont ainsi contrihué à une 
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7 -  Installation 

soils vide 

Dstilierie d'aspiiaite 

réduction de 82 p. 100 des 
+miscions de plomb au Canada au 
cours de cette période. 

canadiennes collaborent avec Enizironnemeiit Canada et 
les gnuvemements provinciaux afin de réduire la 
volatilité (oression de vaoeurt de i'essencv en été. De 

Asphalle les hiss ions d'anhydride sulfurrux (50,) et de 
particules fine3 (poussii.res et suie). Dans le District 

régional de Vancouver, par exemple, les émissions de 
composés sulfurés ont diminul de 9,: p. 100 et celles de 
particules fines, de 51 p. 100, à la suite de la mise sur le 
marche du carburant diesel a faible teneur en soufrr. 

: 

i 
I 
I 

~ 

Depuis 1989, les raffineries 

2 

1989 à 1995, elles ont ainsi provoqué une baisse de 
2,6 p. 100 de toutes les émissions dhydrocarbures issues 
des véhicules automobiles i I'khelle du pays. 

Depuis un certain nombre d'années, l'additif qu'est le 
mi.thylcydoprntadiényl manganèse tricarbonyle iMhlT) 
sert à améliorer i'indice d'octane de l'esence au Canada. 
Les fabricants de véhicules automobiles craignent que le 
MMT ne nuise à leurs dispositifs antipollution. Le secteur 
du rafiinage conteste cet argument et signale que le MMT 
réduit les Émissions d'oxydes 

le gouvernement fédéral a 

Maïieres en néanmoins adopté des 
mesures législatives qui su50ension 

EAU ; 
Les raffineries consomment beaucoup d'eau dans les 

opérations de chauffage, de refniidissement et de 
nettoyage. Les mesures de recyclage et de conservation 
de l'eau ont toutefois permis de diminuer considé- 
rablement leur consommation d'eau. On appelle $iiieiiis 

; 
: 
i 

d'azote de 8 p. 100. En juin 1997, ~~~1~~~~~ d'eau des ~~~~~~e~~~~ et ~~~~~~~ ~~~~~~~~ par 

~ 

i 

1 
i I j 

interdisent I'importation ammOnia=al ~ 

et le commerce i 
i 
j 

j 

I 
i 

i i 
j 

interprovincial de MMT Huiles et graisses 1 
l Sulfure 

aux fins d'ajout dans 
l'essence. L'industrie 
examine des solutions de Phénol' 
rrchaiige. Limite de la 

reglernenrat(on Depuis 1991, le 
carburant diesel à faible 
teneur en soufrc a 
considérablement réduit 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1W 
%de la quantite limite 

,5owce, brt?;il cniedteer Ceipmbu,t,ye!ro"Eri '9,SJ ' Comprend k? bnzene 
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les eaux rejet& dans l'environnement. Le traitement des 
effluents assure que les eaux résiduaires rejetées 
réponderit aux normes de qualit& del'eau adoptées par le 
gouvernement ftdéral. De 1990 à 1995, les raffineries ont 
diminué d e  jusqu'à 80 p. 100 leurs rejets d e  substances 
réglementées - huiles, graisses, composés sulfurés, 
ammoniac, phéncd et rnatïères en Suspension. 

Les sociétés de produits pétroliers fournissent 
i'équipemeiit de confinement des déversements et offrerit 
la formation colincxe afin d'éviter les déversements qui 
contamineraient les approvisionnements en eau. Sous 
la suprvision des représentants d'organismes gouver- 
nementaux chargés de la protection de Ienvironnement, 
les sndétés veillent à préwnir la contamination des 
ressources en eau quaiid survient un déversement. 

C)epuis les annres 70, i'industrie anléiiore les 
techniques se rapportant aux réservoirs d e  stockage 
souterrains utilisés aux points de venteen gr03 et au 
detail, Ainsi, la prntection catliodique est un système qui 
reduit !a corrusion des ouvrages rnétaliiqulues souterrains. 
Parmi  les autres innovations, signalons les resemoirs en 
fibre de verre et !es réservoirs d'acier à double paroi. 
Grâce aux nouveatix apparrils de mesure et à 
l'amélioration de la formation du personnel, on peut 
maintenant détecter plus tôt les pertes de produits 
susceptibles d'indiquer wie fuite. On recourt également 
davantage aux résenmirs en surface dotés de socles de 
béton et de bermes en vue de confmer tout dhersement. 

RECYCLAGE DES HUILES USÉES 
Les raffineurs et les distrihuteurs de lubrifiants 

collaborent avec les gouvernements et les détaillants afin 
d'améliorer la cueillette et le r eqdage  des huiles à 
moteur usées. On estime qu'au Canada, 2W millions de 
litres d'huiles à moteur usées sont déversés chaque année 
dans les décharges, les égouts, les ailées et les murs -soit 
plusieurs fois la quantité déversée en mer lors du  plus 
grave accident d e  superpétrolier. Parmi les options 
d'élimination, signalons la régénération ou le 
retraitement des huiies usées, et l'utilisation de ces huiles 
comme combustible dans les fours à ciment nu dans les 
chaudières industrielles ou utilitaire dotées de dispositifs 
antipollution adéquats. Les vendeurs de Y5 p. 100 de tous 
les iuhrifiants écoulés au Canada ont approuvé les 
initiatives de recyclage. 

28 

On a proposé deux grands iypes de prngrammes reiatifs 
aux huiles usées : 

Le retour nii poinl rie i m t e  aii  délÉtnil impliqw que le 
détaillaiit foumisse sur place des instai!ations 06 
rapporter les huiles usées ou qu'il conclue une entente 
avec ?exploitant d'une antre installation des environs. 
Le détaillant doit mettre en évidence les indications 
pertinentes et fournir les informations sur place, de 
même que l'exploitant de l'installation de cueillette doit 
accepter grahiitenient les huiles usées de quiconque en 
rapporte. 
La consigne exige que le vendeur niette en œuvre un 
programme d e  cueillette des huiles, contenants et filtres 
à l'échelle de la province ou qu'il conclue une entente 
avec u n  tiers qu.i s'en chargera. Les sommes prélevées 
sur les ventes Prvent à établir les dépôts ainsi qu'à 
payer les parties qui recueillent et qui traitent les 
marchandises récupérées. Là encore, le vendeur doit 
me tm en évidence les indications pertinentes et fournir 
les informationssur place, d e  même que l'exploitant de 
l'installation de cueillette doit accepter gratuitement les 
huiles usées de quiconque en rapporte. 
Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la 

Nouvelle-Écosse et de l'île-du-Prince-Édouard ont adopté 
divers modes de retour au point de vente au détail. Le 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve envisagent de faire de 
même. Le régime de consigne est en vigueur depuis peu eii 
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Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba; le Québec 
étudie actuellement cette possibilité. L'Ontario compte 
sur le retour volontaire au point de vente et compte plus 
de 350 détaillants qui acceptent le5 
huiies usées. 

TERRES 
De 1990 à 1996, le nombre de stations-service du 

Canada a diminué de 25 p. 100, passant d'environ 
20 IN)O a 15 000, et le nombre de raffineries est passé de 
Zh à 19. Cette tendance vers un 

Documentation : les 
énergies de remplacement 

A ia fermehire d'instai- 
lations, on effectue des tests 
sur le site afin de relever 
toute contamination du sol 
ou des eaux souterraines. 
La procédure de nettoyage 
d'un site contaminé est 
sembtabie à elle 
pratiquée dans le secteur Ln 

amont de l'industrie 
pétrolière. Le nettoyage se 
poursuit jusqu'à ce que le 2 
site réponde aux normes 8 
établies pour i'utilisation $ 
B des fins commerciales, Z 

3 industrielles, 
résidentielles ou 
récréatives. Un ancien site 
de raffinerie de i'Alherta 
est maintenant transformé 
en réserve naturrlle. 

Les nouïelles 
techniques d'installation et 
de réparation des 
canalisations principales de 
gaz nahirel réduisent 
considérablement la 
fréquence des perturbations 
des terres par les sociétés de 
distribution de gaz naturel. 

a> 
11 
- 

19% 1960 1970 19w1 1990 1996 

c Autres@) Charbon 1) Cwp?rend le i  iiquidesde gaz noliirel. 
Remarque : 

2) Conversion a 5.6 rnegajouledkwfi. 
Nucléaire'2! Gaznaturel 3)  Comprend la bmmasse 

5ow:e : Assx imî i1  C&i&lre Ces 
Hydroelectricité'a Pétrole brut cl) prCdm,eu.s permierdsini.r.q"s C m & !  
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En dollars de 1993 par gigajoule 6wne Gm~:MmIwïe~ge ,  i %  
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Utilisation finale 

epuis les années 70, les consommateurs et les 
industries du Canada ont fait des progrès 
remarquables en matikre d'amélioration du 

rendement ériergétique. Lin meilleur rendement 
énergétique est synonyme de réduction des d6chets et: 
par coméquent, d'incidences moindres sur 
l'environnement. 

Auiourd'hui. 

: 

i 
~ 

i 
j 

j 
i 

véhicules actuels tout en consommant seulement le tiers 
d'essence. Au Canada, l'aménagement urbain, la 
géographie et le dispersement d e  la population 
compliquent la prestation de services de transport 
publics efficaces et rentables d a m  de nombreuses régions 
du  pays. C'est donc dire que les véhicules automobiles 
demeureront vraisemblablement un Plément dominant 

des modes de locomotion, 
D'autres usages du pétrole 

et du gaz riaturel prl.sentent 
iiéanmoiiis d'importaiits 
gains sur le plan du 

Iau tomobi le moyenne ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ $  ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~  par !es 
w~~~~~~~~ a~~~~~~~~~~ au ~~~~~~~ 

120 ................. ............................. __- ........................ 

consomme 40 p. 1130 
moins d'essence par 
kilomètre uue Ie 
véhicule tp d ' i l  y a 
20 ans. [.es changernenh 
apportés aux modèles de 
moteur, aux dispositifs 2 

formulationde l'essence 2 
ont réduit encore 
davantage les incidences 
sur !'environnement. Par 8 
exemple, les éinissioiis 
dhvdrocarbures 

m 

Gi antipollution et à la cl 

.- ? 
cz 

rendement éne@ti que. 
Ainsi, la chaudi& 
résidentieile iype des am&?.: 
70 utilisait eoviron 65 p. 100 
du  pouvoir calorique du gaz 
naturel alors que la chaudikm 
moderne en utilise iusqu'à 

Selon une analyse de 
Y5 p. ion. 

l'Association Canadienne du 
Gar., on estime que 68 p. 1fN) 

contribuent beaucoup au 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1% des émissions de gaz ;effet 
smog. Or, bien que !e 
nombre de kiloniëhes- 
véhicules parcourus au 
Canada ait augmenté de 40 p. 
100 de 1Y80 à 1989, la quantité d'hydrocarbures rejetés a 
diminué de 30 p. 100. Au cours de cette période, on a 
presque Éliminé les émissions d e  plomb et on a réduit 
consid6rablement les émissions d e  monoxyde 
de carbone. 

Les fabricants de États-Unis. En règle 
véhicules automobiles 

80 p. 100 des 
émissions de gaz à de refherche et de 

développemeiit afin effet de serre 
découlant du  gaz de créer de nouveaux 

véhicules qui offirnk .s naturel surviennent 
donc au <*bec de le même degré de 
hrûleurn de sécuritt. et de confort 

ainsi que !a même 
capacité que les 

de serre issus du  gaz natiirrl 
au Canada en 1995 ont été 
produites a u  point 
d'utilisation finale, tandis que 

Kilomètres parcourus €missions dliydrocarbures 
Ewrm. .hSi:8# cana*eii dej &mxib~operMesi 

~ 

i 
~ 

i 
i 

22 p. 100 sont survenues en cours de production et de 
traitement, et 10 p. 1.00, en cours de transport, de 
stockage et de distribution. Cette information est 
toutefois légèrement trompeuse, car plus de la moitié de 
la production de gaz naturel du  Canada est exportk aux 

an5 les ~~~~~~ g*nérale, 

mènent des travaux 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ~ ~~~~~~~ 

Centre-ville d'Edmonton 
...................... ~ . _ _ _  -- 

.......................... ~- 

entre-ville de Calgary l'utilisateur fiiial. 
......................... 

...... i _ ~  O ' 1 -  
1976 1980 1984 1988 1992 

,SoLm ' l,ls,:,ul can;wien dos pmmN,,t3 pe"l,"si 
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Défis et occasions 

ur les terres ou au large, depuis le plus simple 
puits de gaz jusqu'i la très complexe raffinerie 
de pétrole, l'industrie pétrolière et gaziere du 

Canada est le fruit de la science et de la technologie. Tout 
comme elle a recouru i la science et à la technologie pour 
surmonter de gros obstacles économiques, géologiques et 
géographiques, ïiridustrie applique aujourd'hui ces 
outils afin de relever les défis soulevés par l'envimn- 
nement. 1.4 r-églementatiori réelle de l'industrie doit 
également se inrider six une solide assise scientifique et 
techno!ogique ainsi que sur les principes du 
développemerit durabie. 

La r4glenieiitatioii vise a prévoir les incidences mais, 
dans certains cas, il  y a decalage entre le discernement du 
problème et ia mise au point de iiouvelies solutions. Les 
grandes t'ntreprCss et :es associations industrielles 
prvininect a relever les defis posi.s par les travaux 
interisik de  recherche scientifique et le déoeloppPinent 
de n«iivelles technologes - mais cela prend du  temps. Le 
iiabieaii qui suit rhsuiiie les dEfis technologiques et les 
occasion$ qui se présenterit 3 i'industne dans chacun de 
ses secteurs d'activite. 

32 



33 



sources 
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SITE WEB 
Le site CVeb de la Fondation des communications 

surie pétmle (http:!!wvui~,.pcf.ab.ca! fournit de 
i'infonnation à iour sur l'industrie pétrolikre canadienne, 
ainsi que des liens vers d'autres sites d'inforination 
portant sur les divers aspects d e  ?industrie pétrolière et 
gazière lies à l'enuironnement. Parmi ccs sites accessibles 
par @lui de la Fondation des communications sur le 
FÉtroIe, mentionnons ceux des organisations suivantes : 
9 Alberta Eiiergy and Utilities Board (en anglais) 

,~ssociation canadienne des p d u c t e u r s  pétR>lierS 
(en aiigiais) 
Association Canadienne des Pipelines de Ressources 
Énergétiques (en anglais) 

* Clean Air Çhategic Alliance (en anglais) 
Asswir.t.ion canadieme rie l'autobus 

9 Enviro:ineinent Canada 
Office national de !'énergie 
Ressources naturelles Canada 

On trouvera un complément d'information sur les 
aspets de L'industrie pétrolière et gazière lies à 
i'environnement dans d'autzs fiches documentaires de 
la Fondatiori des communications sur le pétrole : 

CrudeOil 
Lessencc 

* NaturalGas 
Pipelines 
ÇoiirGas 
Technology for Expiaration and Production 

CûMfTi  DE ~ ~ ~ A C ~ I O ~  
Rick Harrop, ?iiiara Resoürces 
Brendan Hawley et Judy Wish, i n s t i !~ !  c~izrrdieiz des 
prodidits pitroliers 
Irene Herremans, Uni7iersihj of Calgary 
Dan Kane et George Collin, tîiiirir-o C~zriado 

Bill Loughran, 7kknid  
Comniurricntioris 

Bab Lyman, Rrsaouicec naturelirs Canadia 

Frank Mink, Alfierta Erier,g/ and Utiiitia Board 

Boh Page, TrmisAita Utilitks 
Tony Pargeter, Pétm-Cairndii 

Bannie Stowkowy, lissocktioir Camdirii iw des Pipeliiits 
de Ressoimes fhv,@tiqws 

Gary Webster, Associafinfi miindieiirie des pmt' .tif. . fciiro 

pétroliers 
Malcolm Wilson, Sizskaîciiex:an ErrerSv und Mi r ies  

CONSEI~L~RS TE 
David Bromley, Nromley-iMari. E m s  iizc. 

Doug Bruchet, Canadiari Energ/ Researcli iiistitufe 

Shannon Flint, Aibwfu Energ!/ 
Glenn Guenther, Allierta Enz~ironnieritai P r o i e c f h  
Bill Harlan, Wesîcoast ErierCpiJ 

Don Herring, Caiiodiaii Associutioii of Oilzceil 
Drillirig Contractais 
Laura Jones, Fraser lnsiiticie 

Mike Kelly, Cleari Air Strnkegic Aliiunct~ 
Jennifer Keyes, Associafioii Canndimnr d u  Gaz 

Linton Kulak, Shell Caiindii 

DArcy Lcvesque, Syncrrrde Canada 

Doug Massing, Petroieuni Services Assoriation o , fC~ni id~  

Richard OFarrell, Contpagnie pétroiierr iriip&iale Lfie 

Janet Rowley, Sheli Canada 

Ken Sato, Office iinfiortnl de i'éwrgie 
Jocelyii Çouliere, Saskaicheruan Eiirdronrnrnt und 
Resource Mnrtagentent 
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ANNEXE 3 

Le torchage dam l'industrie du pétrole 
Environnaman1 E n v i m m t  
Canada Canada 

Information générale 1 L'iniiialive de recnerche sui le iorcllîuel nonimaise dli  rapport ...................... ......................  th' ........ ~~~~~~ ................................... 

I I ~ ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ ~ ~ ~  géritir-ale 

l..e .............................. ioicliage dari:; l'industrie dii PfXrole .......................................... 

Qu'est-ce que le iorchage? 

Quels sont les gaz évacués? 

OU utilise-1-on le torchage dans I'industrie du pétrole? 

Qu'est-ce que le torchage du "gaz dissous"? 

Quel est le volume du gaz éliminé par torchage? 

........ Eiiicacité du brchage .... 

Quelle est I'efiicacité d'une torche à gaz? 

Quels sont les facteurs qui influent sur I'eMcacité des torches à gaz? 

Quels sont les produits du torchage? 

Queis sont les problèmes liés au torchage? 

Quel est I'impact mondial du torchage des gaz résiduels? 

_- Problèmes lies au torchage 

~ Soluiions -- pour remplacer ie lorchag- ............... 

Pourquoi n'élimine-t-on pas le gaz résiduel par incinération plutot que par 

torchage? 

ûuelies sont les solutions de remplacement? 

~ Recherches sur le torc,hage 

Quelles sont les recherches qui ont porté sur le torchage dans I'industrie du 

pétrole? 

Que fait le gouvernement fédéral en réponse au probleme du torchage? 

Pourquoi Environnement Canada entend4 jouer le rôle de chef de file pour la 

recherche sur le torchage? 



Le torchage est une méthode sécuritaire et fiable d'élimination des gaz résiduels, qui consiste à les brûler à 

I'air libre. Dans I'induslrie du pétrole, on utilise le torchage pendant les essais et I'exploitation des puits. 

C'est la méthode habituellement utilisée pour I'élimination des gaz inflammables inutilisables, ou dont la 

récupération est peu rentable. On peut aussi utiliser le torchage pour dépressuriser le matériel de traitement 

des gaz pendant les activités ordinaires d'entretien, ainsi qu'en cas d'urgence. 

L'évacuation est le rejet de gaz directement dans I'atmosphére. soit de laçon intentionnelle, pour éliminer les 

gaz résidueis non souhaitables, soit de laçon involontaire, à cause de fuites et de defaillances de 

i'équipement. L'évacuation peut être imputable : 

O 

O à des défaillances d'équipements; 
* 

équipements pneumatiques); 

aux installations de production et de transport de pétrole et de gaz naturel; 
aux installations de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz; 
aux installations de production de bitume brut; 

à des fuites de joints ou d'équipements (au niveau des valves de purge ou des moteurs à gaz des 

aux tubages des évents en surface, ainsi qu'aux rejets ou à la migration de gaz. 

OU Utilise-t-«ii Ir iorchage dan6 I'inrlurrrie du pétrole'! 

L'industrie du pétrole utilise le torchage au cours de diverses opérations. Dans le secteur amont de 

I'industrie du pétrole, on I'utilise pour brûler les gaz résiduels dans les usines a gaz, les batteries de 

résensoirs de gaz naturel et les stations de pipelines, ainsi que pendant les essais de puits. 

Les usines a gaz produisent le gaz naturel commercial en éliminant l'eau; le sable, le sulfure d'hydrogène, le 

gaz carbonique et les composés liquides du gaz naturel brut sortant de la tête de puits. Dans ces 

installations, on brûle par torchage les gaz résiduels, notamment les gaz riches en sulfure d'hydrogène, ainsi 

que les gaz bruis en cas d'urgence. 

On recueille et traite les gaz d'un ou de plusieurs puits dans des batteries de réservoirs de gaz naturel. II 

amve aussi qu'on pratique le torchage dans ces installations et dans les stations de pipelines en cas 

d'urgence, lors de dérangements ou de défaillances des équipements, ainsi que pendant les opérations 

d'entretien. Les torches sont situées prés des puits, des installations de déshydratation. des compresseurs 

et des pipelines collecteurs. 



On effectue des essais de puits afin de déterminer la valeur économique, la pression, Sécoulement et la 

composition des produits pétroliers dans un résetvoir. Le gaz résiduel produit au cours des essais de puits 

est éliminé par des torches. sauf pour les essais en ligne car, dans ce cas. les gaz à tester sont envoyés à 

rusine à gaz par les pipelines voisins. En moyenne, les torches utilisées pour les essais de puits brûlent 

pendant 2.5 jours. 

e gaz dissous est du gaz naturel en solution qui était dissous dans le pétrole brut à fintérieur de résetvoirs 

souterrains. Lorsqu'il atteint la surface au cours des opérations d'extraction. sa pression chute, ce qui le fait 

se séparer du pétrole brut. Si possible, on récupère ce gaz et on l'envoie à une usine à gaz pour le 

transformer en produit commercial. Sinon, on Sélimine par torchage à Semplacement de la batterie. 

Au Canada. la plus grande partie du torchage se fait en Alberta. Pour le secteur amont de i'indusirie du 

pefrole en 2000, SAlberia Energy and Utiiity Board cwww.eub.gov.ab.ca> indique çue Sensemble des 

instal!ations du secteur aval a brûlé par torchage environ 1,4 milliard de métres cubes de gaz à plus de 5 

200 sites, 

Le tableau &dessous montre la répartition volumique du gaz élimine par torchage en 1999 par des 

instailations du secteur amont de findusttie du pétrole. 

~~~~q~ du gaz 4 l t m ~ n ~  pru Zorchage dans tes 
Bmt? du ssctew amont de ~~~~e pWa4e 
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L'efficacité d'une torche est une mesure de son rendement pour la conversion du carbone d'un combustible 

en CO2. Des études antérieures ont indiqué que les valeurs d'efficacité des torches présentent de fortes 

variations, de i'ordre de 62 a 99 % (pour plus d'informations. voir Recherches sur le torchage <signet>). 

Selon des études récentes de ?Université de I'Alberta c$w.mece.uaiberta.caigroupslconibustion/fiare/>, 

I'eficacité moyenne annuelle de ia combustion des torches à gaz en Alberta pourrait dépasser 95 % si I'on 

respectait certaines conditions de conception et d'exploitation. 

Qtiel* sont les fwteers qui influent  SM^ I'rftïcrtrilt dcï torrlies i gaz? 

Les torches à gaz fonctionnent dans des conditions non contrôlees. Les becs des torches peuvent etre 

exposés au vent, à I'humidite, ainsi qu'à des variations de température qui réduisent leur emcacite et 

augmentent la variabilité des conditions. Ii y a d'autres facteurs qui peuvent nuire a I'efficacité des torches à 

gaz, notamment la composition de l'écoulement de gaz résiduels alimentant la torche, qui varie d'un site a 

I'autre, ainsi que des pratiques de torchage inappropriées. qui sont a I'origine de conditions de conibustion 

instables. 

QI:C~SSU@I. IPS protiuits dii torchage': 

En théorie. la combustion complète d'hydrocarbures purs ne produit que de I'eau et du gaz carbonique. 

Toutefois, les modèles de torches peu efficaces ne brûlent pas tout le gaz et ils rejettent. avec le gaz 

carbonique, des hydrocarbures non brûlés et du monoxyde de carbone. De plus, si le gaz résiduel qui 

péneife dans la torche contient des impuretés effou des gouttelettes de liquides, il peut y avoir des rejets de 

beaucoup d'autres sous-produits, notamment : 

des particules; 

O 

0 

des composés organiques volatils (COV) comme le benzène. le toluène et le xylène; 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); et 
de petites quantités de composés sulfures comme le disulfure de carbone (CS2) et le sulfure de 
carbonyle (COS). 

Qiiris coilit les problèmes liés au forchsze'! 

Le torchage. qui inquiète le public, est devenu une priorité du gouvernement a cause de ses risques 

possibles pour la santé et de problèmes environnementaux connexes, el parce qu'il s'agit d'un cas de 

gaspillage d'une ressource non renouveiable. De plus, le bruit, les odeurs et le fumée des activités de 

torchage peuvent nuire à la qualité de vie des populations du voisinage, surtout pour les activités d'extérieur. 
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Le torchage est un problème environnemental qui influe sur le réchauffement planétaire et sur le dépôt 

acide. En effet, les émissions de gaz carbonique et de gaz naturel non brÜIé des torches contribuent aux 

gaz à effet de serre et au réchauffement planétaire. 

Le problème de dépôt acide est dü a la combinaison de I'eau de I'atmosphéfe avec les oxydes d'azote et de 

soufre rejetés par le torchage. Ce phénomène forme des acides qui sont ensuite déposés, directement ou 

par les précipitations, aussi bien dans le voisinage des installations de torchage qu'a des centaines, voire à 

des milliers de kilométres. Le dépôt acide peut causer I'acidification des lacs et des cours d'eau, et nuire à 

i'environnement. Quel est I'effet de I'efficacité d'une torche sur ses émissions de gaz à effet de serre? On 

e.stime à 1.4 milliard de métres cubes par an la quantité de gaz résiduels non rentables qui est éliminée par 

iorchage en Alberta, ce qui correspond à plus de 5 200 torches brûlant un volume unitaire moyen de 340 

OfK) mètres cubes par année. 

D'après ces valeurs, on a déterminé que, pour chaque point de pourcentage d'amélioraiion de !'ei$cacité 

generaie du torchage, il est possible d'éliminer des émissions équivalent à 2,2 mégatonnes de gaz 

carbonique par an en Alberta. 

UIIPI t'rl l'impact niondial dii torchsEe rks gar ri'sidusls'! 

Selon le Bureau d'information sur les changements climatiques (BICC) du Programme de I<environnement 

des Nations Unies (PNUE), les émiççions mondiales de CO2 dues au torchage ont atteint un maximum vers 

le milieu des années 70, et on note un déclin depuis cette époque. A cause de ?amélioration des 

technologies de conversion des gaz résiduels en gaz combustibles, ainsi que de ia hausse des prix et de la 

demande, on recueille de plus en plus de types de gaz qui étaient élimines par torchage ii y a quelques 

années. On estime que les émissions mondiales de gaz carbonique dues au torchage atteignaient 202 

millions de tonnes en 1989, soit environ 0,8 percent des émissions anthropiques (d'origine artificielle) de gaz 

carbonique. La plus grande partie des émissions dues au torchage proviennent de pays producteurs de 

pétrole de I'Arctique et de I'Asie, ainsi que de ?ex-URSS. 

I'ourqitoi n'eliriiiiic-f-i)n )vas IP gxz résiduel par iitriii4.ratioii pliittSr que par torciia:e'! 

La combustion des incinérateurs qui fonctionnent de façon adéquate est habituellement plus efficace que 

celle des torches, parce qu'elle a lieu dans une enceinte fermée, protégée du vent et des intempéries, qui 

assure un plein controle sur le rapport air - combustible requis pour une combustion complète. Malgré 

I'efficacité des incinérateurs, parce qu'ils incinérateurs sont coûteux, ont besoin de plus d'entretien et de 

suweillance et sont difficiles à installer et a exploiter dans les régions éloignées, on les trouve surtout dans 

les usines de désulfuration du gaz, plutôt que dans les installations ordinaires de torchage des gaz 

résiduels. 



i )uef l~s s w i t  les snltitioris de rernpiacenienr? 

Comme on I'a indiqué ci-dessus, l'incinération. malgré son coût plus élevé et sa plus grande complexité, est 

en principe la méthode d'élimination des gaz résiduels la plus efficace, On étudie actuellement des façons 

de rendre les incinérateurs plus facilement adaptables et transportables, afin que leur utilisation puisse 

devenir une option viable au çours des années a venir. 

Les autres solutions pour le remplacement du torchage sont notamment : 

* la conservation des gaz résiduels pour leur transfert dans des usines de traitement de gaz naturel; 
la réinjection des gaz résiduels dans le sous-sol pour maintenir la pression des réservoirs en 
production; 
?acheminement des gaz des essais de puits par le réseau existant de pipelines pour des essais de 
puits en ligne: 
i'utilisation de ces gaz pour alimenter des groupes électrogènes à microturbine: 
des mesures destinkes à garantir des bonnes pratiques de conception. de construction et 
d'entretien des torches, comme des lignes directrices, des codes de pratiques ou des règlements. 

* 
e 

Les premières études sur le torchage dans l'industrie du pétrole sont celles de I'Environrnental Protection 

Agency (EPA) des États-Unis et des fabricants d'équipements, effectuées au cours des années 1980. 

D'après les résultats de ces études, I'efficacité habituelle de la combustion des torches était de I'ordre de 95- 

99 % pour les torches à Ramrne stable. 

En 1996, VAlberta Research Council (ARC) a terminé un important programme de recherches de plusieurs 

années, effectué en partenariat avec Environnement Canada, I'Alberta Energy and Utiiiîy Board et 

I'Association canadienne des producteurs pétroliers. Les buts de cette étude étaient de comprendre les 

réactions qui surviennent dans la flamme des torches, de déterminer la nature des produits émis par celles- 

ci, ainsi que leurs concentrations. 

L'ARC a publié les résultats de cette étude dans un rapport dont les conclusions allaient à I<encontre des 

idées reçues, car elles semblaient indiquer que les valeurs réelles d'efficacité des torches étaient de I'ordre 

de 62 à 84 %, les valeurs les plus faibles étant attribuées aux effets des vents lateraux et à I'entrainement 

de gouttelettes à partir des séparateurs de liquides. De plus, selon le rapport, le nombre et le volume des 

composés toxiques pouvant être rejetés à cause d'une combustion incomplète étaient tres supérieurs aux 

prévisions. 
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Pour faire le lien entre les résultats de I'ARC qui contredisaient ceux des études de I'EPA, runiversité de 

I'Alberta a entrepris, en 1996> un important programme de recherche de plusieurs années. Le but de cette 

étude était de comprendre les origines et les causes des émissions nocives des torches: en réponse aux 

problemes possibles de I'uiilisation des torches pour i'élimination des gaz dissous du pétrole. 

Dans son rapport provisoire de juin 2000, l'université de i'Alberta a présenté des recommandations fondées 

sur les résultats des recherches obtenus a cette date. On attend d'autres recommandations concemant les 

torches, les gouttelettes de liquide et les émissions de suie dans le rapport final. On peut consulter le 

rapport provisoire sur le site Web de ?Université de l'Alberta. 

chttp://www.mece.ualberta.ca/groups/combustion/flare/>~ ou son sommaire <signet PAGE4-FLARING 

EXEC SUM U of A ici >. 

Au Canada, les régletnents visant I'industrie pétrolière et gaziére relèvent surtout des provinces. 

Actuellement, le gouvernement fédéral finance utte grande variété de projets liés au torchage des gar 

résiduels en réponse aux impacts environnementaux possibles de cette pratique. Le Canada est un chef de 

file mondial en recherche et en développement (R et 0) sur le torchage, et Environnement Canada, par 

i'entremise de son Programme de recherche et de développement énergétiques (PRDE). dirige les activites 

du gouvernement fédéral dans ce domaine. 

Les recherches sur  le torchage, qui sont soutenues par Environnement Canada, bénéficient également de la 

coopération de i'industrie, des producteurs, d'insttutions de recherche et d'autres ministeres des 

gouvernements fédéral et provinciaux, dans le cadre de I'lnitiative de recherche sur le torchage (IRT). 

L'objectif de I'IRT est de réduire ou d'éliminer les effets nocifs possibles du torchage. On s'intéresse à cette 

solution parce qu'elle représente plus de 63 % de tous les gaz brûlés par torchage dans I'industrie du 

pétrole. 

Pourquoi fiiiironiisiiieirt <.anada corend-Il joiier le r6le ile clielde file pmir In rectii*sclw siii- le aorclra~el 

Environnement Canada croit que tous les citoyens du Canada ont droit à I'air pur. Nos recherches 

documentaires ont indiqué qu'en Amérique du Nord, peu de règlements relatifs au torchage sont fondés sur 

des bases scientifiques. Parce que le torchage pourrait être a i'ongine de graves problèmes de santé 

publique, il faut établir les faits selon la méthode scientifique. Notre objectif est de réduire les volumes de 

gaz dissous du pétrole éliminés par torchage et de développer des méthodes qui rendent les torches plus 

efficaces, de manière à améliorer la santé des Canadiens. 

Des consultations avec les fabricants de torches et les producteurs de pétrole ont mis en évidence plusieurs 

problèmes non résolus directement liés a l'efficacité du procédé de torchage. Les recherches portant sur ces 

problemes doivent répondre aux priorités gouvernementales relatives : 
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à la protection de I'environnement : La détermination précise de I'eficacité des torches permettra 
d'améliorer les évaluations des impacts des torches sur I'environnement et de concevoir des 
modèles de torche plus efficaces. à émissions réduites. Ces travaux rendront possible d'évaluer 
plus exactement ies impacts sur I'environnernent, ainsi que d'estimer plus précisément les 
polluants comme les NOx, les SOx et les composés toxiques à I'état de traces des procédés de 
combustion. La mise au point de brûleurs pius efficaces permettra aussi de réduire les émissions 
atmosphériques d'hydrocarbures non brûlés comme le méthane, qui contribuent au réchauffement 
planétaire et au changement climatique. 

ux progrès des connaissances scientifiques : L'explication scientifique des facteurs qui causent les 
variations de I'efficacité de torches et la quantification de leurs effets est une premiére étape vers 
I'amélioration de ia conception et de I'efficacité de torches à gaz. 

0 Création d'emplois : Le développement de normes, de procédures d'essai etiou de rnodeles 
améliores de torches pourrait créer une nouvelle industrie de services pour les quelque fi 500 
installations de torchage actuellement en service, en ne comptant que ceiles de I'Alberta. 
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ANREXES 4 

Le Devoiv 6 dtkeinhre 2003 

Le DevoU 
ÉCONOMIE, samedi, 6 décembre 2003, p. C6 

La Commission de coopération environnementale tire la sonnene d'alarme 
Quand la gestion énergétique se transforme en cauchemar environnemental 

Francoeur, Louis-Gilles 

La gestion énergétique en Amériqiie du Nxd, déjà une des activités les plus polluaiites de la planète; est en 
voie de devenir un cauchemar environnemental, à moins d'un coup de barre que rien lie laisse entrevoir. 
wec la perspective d'une augrneiitation de puissance aux États-Unis de 50 46 entre 2001 et 2007. Une 
augmentation anticipee de 445 388 MW. soit 1.5 fois la produrtion totale d'Hydre-Quebec! 

C'est ce que laisse entrevoir uii réceiit rapport de la Commission de coopération eiivironnemeiitale (CCI?) 
intitule Les possibilités et les défis rnvironnementaux liés x i  marché nord-américain de l'électricité çn 
évolutioii. Pour la C uu organisme creé pour gérer les dispositions du traité de I'ALENA ri1 matière 
d'environnement, les E que pose cette gargantiiesque augmentation de la production éiiergétique sont. à 
l'évidence, de taille. 

Le rapport de la CCE 0 va de nombreuses propositions afin d'améliorer en priorite les politiques en matière 
d'efficacité énergétique et dévrlopper rapidement les énergies allematives. Mais le rapport n'assigne aux 
trois pays de I'ALENA aucun objectif précis pour contrebalancer l'explosion de popiilaritk da €87 naturel. 
lui aussi responsable d'émissions de gaz à effet de serre. d'oxydes d'azote (KOx) et d'anhydride sulfureux 
(S02).  Par coniparaison. les Européens, qui forment eux amsi un marché énergétique de plus en plus 
iniégrrt-; son1 passes du w e u  pieux a la cible politique en se donnant comme objectif de produire 12 '% de 
leur électricité d'ici 2020 à partir de sources renouvelables, priricipaiement I'éolieii. En général, ils obligent 
législativement les distributeurs a acheter à un prix détermine toute l'électricité disponible d'origine 
éolienne. 

Plaidoyer pour un marché libre 

cet égard, le rapport de la CCE est plutôt un plaidoyer renouvelé pour un marché libre de l'énergie mais 
intégré comme réseau à t'échelle de I'hmirique du Nord. Dans les faits. ce inarchi. profite surtout aux États- 
ibis, qui peuvent se servir, g i c e  à la logique des marchés, à nième les abondantes rcssources pétrolières 
du Mexique et à mSme le gaz, le pétrole et i'hydroélectricité du Canada. L'an prochain, note le rappoit, les 
États-Unis vont importer du Canada et du Mexique 60 $6 de tous les échanges d'électric.ité entre les trois 
pays pour n'en exporter que i6,6 "/O! Le pourceiitage des importations américaines devrait inème grimper a 
66 "& eii 2005 pour retomber ensuite successivement à 58 04 et à 54 % avec son cortège de hausses de prix 
dans les pays producteurs - le gaz en est l'exemple parfait -, souvent aux dépens de leurs citoyens. 

Entre 2001 et 2007, les services publics et les entreprises américaines ont prévu de construire 2000 
nouvelles centrales thermiques, Principalement au gaz, ce qui hausserait de 50 % la production 
installée actuelle. Cette boulimie énergétique va augmenter les émissions américaines de gaz a effet de 
serre entre 14 et 38 04, précise le rapport. Lorsqu'ils ont signé le protocole de Kyoto, les Américains 
devaient réduire leurs émissions de 5 !,'O sous le niveau historique de 1990, un objectif qu'ils dépasseront de 
plus de 40 % en 2012! En comparaison, le scénario esquissé par le rapport prévoit une augmentation des 
GES au Canada se situant entre 3 et 15 '36 d'ici 2007. Dans le cas du Mexique. lui aussi signataire du 
protocole, le rapport prévoit une augmentation des GES allant de 29 à 53 '96. 
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L.a bataille des pluies acides. la plus ancienne du dossier environnemental nord-américain, pemet aux 
États-Unis d'afficher une performance à la hauteur de leur ancienne réputation de leader mondial en 
enviroimenient. D'ici 2007, leurs émissions de S 0 2  devraient se situer entre tl 56 et -1 %: ce qui se 
compare à la performance du Canada, avec lequel ils sont liés par traité sur ce sujet. Mais les énussions de 
NOx, les oxydes d'azote precurseurs du smog urbain, devraient augmenter en raison de la production 
d'électricité thermique de 3 à 8 04 du côté américain et de 4 a 14 56 du côté canadien! Les deux pays font 
néanmoins figure de véritables havres verts en comparaison du Mexique, réputé pour l'air irrespirable de 
ses gmdes  villes. Dans ce pays, les émissions de NOx provenant de la production d'klechicité r«ale» 
devraient, selon le rapport, augmenter de 40 i 63 "4 entre 2001 et 2007. 

Incidences environnementales 

L'intégrarioii continentale croissante du marché de l'électricité va avoir plusieurs incidences 
t-nviroitnemcntaleç autres que tes Fornies classiques de la pollution et de la contribution aux changements 
climîiques. On prévoit par exemple que les producteurs privés vont tenter de favoriser la production m u  
moindre coût» en allant s'installer l i  où les normes sont les moins séveres, créant ainsi des <<sanctuaires de 
pollution)>. Certains en font même un atout de vente en soulignant qu'il est désormais possible de vendre de 
l'air p!ir A une ville. par exemple, en lui fouriussaut de I'&ectticité à partir d'un ceniw éloigne de la source 
$&missions ... Par contre, on peut aussi retrouver des .<halos de pollution» l i  où des États ou provinces dotes 
de nomies rigoureuses et capables d'attirer les seuls équipements propres vont s'organiser pour en retirer les 
Mnkfices pour la santé publique et leur environnement. Quant aux sanctuaires de pollution, ils lie vont pas 
faire suffoquer uniquement les rkgions où les centrales tlienniqiies s'agglutinent mais aussi les rkpions 
siluées sous !eu= Vents dommdnts. Ces régions devront batailler pour obtenir der 110rmes 
environnenientales continentales, me des ~oliitioiis les plus prometteuses, selon le rappori de la CCE. 

La nécessité d'harmoniser les politiques eiivironnementales i l'échelle continentale apparaît d'avrvüiit plus 
incontournable, explique le rapport de la CCE, que «certaines politiques environnementales peuvent être 
façonnées »II entravées par le conmerce et les règles commerciales». Ainsi, un mrche  concunentiel de 
perniis d'émissions permet d'utiliser le niarché pour obtenir un plafonnement de différents types d'&missions 
polluantes. À l'inverse toutefois, des entreprises pourraient, en vertu des règles de I'ALENA, attaquer des 
lois et règlements de Ilattire environnementale destinés' par exemple, i Favoriser l'essor du inarclié des 
énergies ïeries. 

Par exemple, plusieurs États américains qui exigent de leurs disEibuteurs un qxtefeuillen d'énergies 
vertes pourraient êtte attaqués comme s'il s'agissait d'eniraues a la libre concurrence, affirme le rapport Le 
qortefeuillen d'énergies vertes désigne le pourcentage - entre 3 et 7 56 en général - d'énergies 
renouvelables (sans hydroelectricité aux États-Cnis) que les distributeurs doivent intégrer à leurs ventes 
giobalcs. ils reportent le coût supplémentaire des énergies vertes sur I'ensemble de leurs ventes. Plusieurs 
États ont cependant déréglementé leur niarché de I'élechicité sans retenir ou mettre en place ce volet 
environnemental obligatoire, qui devait atténuer l'impact de la ruée déréglementée des promoteurs sur les 
énergies combustibles. 

Les auteurs du rapport notent qu'après le vent de déréglementation qui a gagné plusieurs États américains, 
on assiste aujourd'hui à un retour à la production d'élecîricité sous contrôle et financement publics. Et, 
ajoutent ses auteurs, la Planification intégrée des ressources (PIR), qui prend en compte dans le choix des 
filières énmgétiqne les coûts sociaux et environnementaux, est toujours pertinente. Ici, Québec a extiipé 
cette logique sociale et environnementale de sa loi sur la Régie de l'énergie ... 
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ANIVEXES 5 

Le Soleil 5 dgcemhre 2003 

Le Soleil 
Économie, vendredi, 5 décembre 2003, p. C1 

Energie éolienne : i'appe~ d'~~ïli-ei  d ' i l y i r o  ne IPW pas 

Couiure, Pierre 

Les intéressés discutent mais ne se bousculeiit pas devaiit I'appel d'offres GHydro-Quebec visant à acheter 
1000 mégawtts (hlW) d'électricité produite à partir d'éoliennes. 

Des géants européens de l'industrie - peu enclins à exporter lew savoir-faire en soi nord-amkricain - ont 
manifesté peu d'inter& jusqii'à maintenant deirvant la complexité di1 processus. 

"Disons que les gros joueurs regardent ça d'un oeil d 
éolien de 1'Uiiiversité du Québec i Rimouski (UQAR).  

Selon ce dernier. plusieurs conditions imposées par Hydro-Quebec poirnaient Stre difficiles i remplir par 
certains opérateurs. 

"Ce n'est pas un secrer ii y a beaucoup de pression en ce inonlent poix que des ciauses de !'appel d'offres 
soietit changées, ajoute le professeur. Car pour ceriains, les exigences sont disproportioniiées." 

II faut dire qu'au ministère des Ressources nalurelles. des hauts fonctionnaires ont déjà coiimencé le travail 
de tenain en multipliant ces demiers jours des rencoiitres avec des gens de l'industrie' question d'en savoir 
plus sur l'humeur des gros acteurs. 

Lancé en mai dernier. l'appel d'offres d'Hydro-Québec ~ qui doit prendre fin le 15 juin 2004 - oblige les 
soumissionnaires à maximiser en Gaspésie, aux iles-de-la-Madeleine et dans la MRC de Matane les 
retombies de leurs investissements. Par exemple, les nacelles des iolieniies doivent ètre notamment 
assemblées au Québec. 

Les enireprises intéressées à soumissioniier doivent ainsi s'engager à dépenser dans l'Est québecois 40 Y" du 
coût lotal de leurs pro-iets p u r  les livraisons commençant en 2006, et jusqu'à 60 ?& dans le cas des 
livraisons débutant en 2007. La durée des contrats varie entre 15 et 20 aiis. 

rent'~, soutient Adrian Ilinca. professeiir au Gruupe 

'Test  beau un coiitrat, mais il faur qu'il y en ait d'autres", soutient Sylvain Giffard, d'AAER Systems. une 
firme montréaiaise qui a coiiciu une importante eiiteiite avec i'allemande Pfleiderer pour fabriquer des 
éoliennes sur le territoire québécois. 

AAER Systems aimerait bien d'ailleurs qu'Hydro laisse tomber la fameuse clause qui obligerait les 
entreprises choisies à assembler les éoliennes dans la région administrative de la Gasprsie-Îles-de-la- 
.Madeleine ou dans la MRC de Matane. 

"Mais on fait nos devoirs et on espkre être en niesure d'arriver avec des propositions qui vont aller dans le 
sens de l'appel d'ofies", ajoute M. Giffard. 

CENEULE DE COCt%i?R:4 TION DE RECA,N?X!R 
Mimoire de 1 :lQLP.4 et de Strutégia Energériques (S.E.). Le I I  dr'cemhre 200.7. 

28 



Même la québécoise Boralex réévalue sa stratégie de développement en énergie éolienne au Québec devant 
les critères pointus de rappel d'offies d'Hydro. 

"Nous. on fait dans la production d'énergie, pas dans le développement d'éoliennes", a indiqué la semaine 
dernière au SOLEIL le grand patron, Bernard Lemaire. 

Boralex avait pourtant le vent dans les pales en mai dernier en annonçant en grande pompe une entente de 
partenariat avec IVniversité du Québec à Rimouski (XIQAR) et la Société générale de financement (SGF). 

Boralex - qui souhaitait établir à Rimouski une plate-forme de recherche sur la mesure des vents et un 
centre mondial de contrôle des éoliennes Boralex ~ aurait aimé voir Rimouski s'ajouter au territoire désigiii 
par la MKC de Matane et devenir accessible aux conditions avantageuses de l'appel d'offres. 

Espoir 

Chez Hydro-Québec, on soiitieni que d'ici le dépôt final des soumissions, il reste roureîois beaucoup d'eau i 
couler sous les rnrnts. 

"Nous croyons que les 1000 mégawatts seront comblés rapidement; estime le porte-parole Marc-Briari 
Chamberlaiid. Mais ii'otiblions pas que l'initiative vise suriout a doter le Québec d'une indiisrrie qui poiirri 
rayonner sur le t-este de I'i\mtrique du Nord." 

Selon Hydra, cbaque migawatt ius-tallé pourrait géiiérer un investissenient de 1,s à 2 millions $. (''est 
pourquoi la société d'État parle d'iin investissement total depassani 1 milliard $. 

Rappelons que 1 000 mégawatts peuveni alinientcr eiiviroo 250 O00 foyers. 

Pi.~uutrir~~(a)lesulr.ii. corn 
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