
4 Les Réponses 

Pour gérer les liens entre I’agriculture et l’environnement, il faut connaître les 
risques encourus, les usages à protéger et les méthodes correctrices disponibles. Les 
problémes découlant des pressions agricoles ayant été discutés précédemment, ce chapitre 
se divise en trois parties. La première présente les méthodes correctrices disponibles qui 
s’offrent aux producteurs pour atténuer l’impact de certaines pratiques agricoles sur 
l’environnement. La deuxième présente les différents programmes et initiatives du milieu qui 
ont pour objectif d’amener les producteurs à adopter les différentes solutions qui s’offrent a 
eux ou qui ont des implications sur les relations entre l’agriculture et l’environnement. Dans la 
troisième partie, une évaluation sommaire des effets d’ensemble de ces programmes et 
initiatives est faite lorsque possible. II est à noter que les éléments présentés dans ces 
sections ne s’appliquent pas spécifiquement au Saint-Laurent mais qu’ils contribuent à 
réduire l’impact des actiiites agricoles sur ce dernier. 

4.1 Méthodes correctrices disponibles 
Les solutions techniques pour corriger la situation visent des sources de pression 

particulières alors que d’autres visent un ensemble de sources. Les solutions à des 
problèmes d’origine précise seront présentées avant celles plus globales. 

4.1.1 Les effluents d’élevage 

Différents moyens existent pour éviter des pertes à I’environnement. En fait, une 
gestion adéquate nécessite l’entreposage des fumiers et lisiers dans une structure étanche 
pour contrôler les sources ponctuelles et un épandage suivant les doses recommandées sur 
des superficies suffisantes pour limiter la pollution diffuse. 

Certaines techniques peuvent par ailleurs améliorer l’efficacité de la gestion des 
effluents d’élevage. Ainsi, les structures d’entreposage peuvent être munies de toiture; la 
gestion des déjections solides peut être favorisée et des rampes d’épandage permettant 
l’injection de lisier directement dans le sol peuvent être utilisées. L’enfouissement rapide est 
aussi recommandé. 

La mise en œuvre de ces bonnes pratiques exige parfois des producteurs des 
efforts supplémentaires. Ainsi, dans certains cas, la modification de l’alimentation pourra 
réduire les surplus, dans d’autres cas, les exigences environnementales impliquent le 
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transport des fumiers à l’extérieur des zones en surplus ou le traitement du lisier en vue de 
son exportation en régions éloignées. 

4.1.2 La fertilisation 

Pour éviter la surfertilisation d’un champ, l’adoption d’un plan de fertilisation 
préparé par un spécialiste reconnu est la solution de base. Le plan de fertilisation implique de 
proceder à l’analyse du sol, de fertiliser selon les besoins des végétaux, d’utiliser en priorité 
les engrais de ferme, de favoriser les engrais minéraux comme compléments, d’adopter fa 
rotation des cultures, d’épandre durant la periode de croissance, d’utiliser des équipements 
qui limitent la compaction et qui comportent un moniteur de doses. 

4.1.3 L’érosion 
Les techniques de contrôle de I’érosion des sols consistent en des pratiques 

culturales et des aménagements qui opèrent selon un des modes suivants : 1) en favorisant 
l’agrégation des sols. pour réduire le détachement des particules: 2) en dissipant l’énergie de 
l’impact des précipitations; 3) en réduisant le volume d’eau ruisselée; 4) en réduisant la 
vitesse de ruissellement (Bernard, 1985). 

Parmi les pratiques culturales qui diminuent et ralentissent le ruissellement, on 
retrouve les différentes techniques de travail réduit du sol (semis direct, chisel, disques 
déportés, billons permanents) qui laissent une couverture de résidus en surface; la rotation 
(ou régie) des cultures qui favorise le maintien d’un taux adéquat de matière organique: 
I’implsntation d’engrais verts sur les terres laissées à nu I’automne,~ qui stabilise le sol; les 
labours et les ensemencements perpendiculaires à la pente naturelle du sol et la culture en 
bandes alternées qui consiste à semer des bandes de plantes annuelles en lignes (comme le 
maïs ou les céréales) en alternance avec des plantes vivaces. Dans un autre ordre d’idées, 
les haies brise-vent constituent ,des aménagements éprouvés qui réduisent de façon 
substantielle I’érosion éolienne. 

Mais ces techniques ne sont pas toutes applicables dans le contexte agricole du 
Québec. En effet, dans certaines régions, le découpage des terres hérité du régime 
seigneurial (des Iota longs et étroits dans le sens de la pente) permet rarement la culture en 
bandes perpendiculaires à la pente et la culture intercalaire (Bernard, 1997). Les engrais 
verts sont très efficaces mais ils ne sont pas toujours en place à la période critique qu’est le 
printemps; ils demeurent néanmoins un bon complément à d’autres méthodes (Hamel, 
1995). Le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour contrer l’érosion est sans contredit 
la culture sur résidus ou travail réduit du sol (Thibodeau et Ménard, 1993). La couverture de 
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résidus doit être au minimum de 30 p. 100 pour une réduction de l’érosion de 50 p. 100; le 
semis direct peut même amener une réduction de l’ordre de 90 à 95 p. 100 (Thibodeau et 
Ménard, 1993). De marginale qu’elle était au milieu des années 1980, la culture sur résidus 
était pratiquée en moyenne par une entreprise sur dix et s’étendait sur 122 000 ha en 1995, 
dont 70 883 ha (58 p. 100) dans la seule région de la Montérégie (Michaud, 1997). Les 
méthodes privilégiées sont le travail superficiel, le semis direct et la culture sur billon, qui 
comptent respectivement pour 86 p. 100, 9 p. 100 et 5 p. 100 des superficies totales en 
culture sur résidus (Michaud, 1997). 

Diverses techniques permettent de réduire l’érosion des cours d’eau et de leurs 
berges (MEF, 1996a; Gallichand et a/., 1993). Le maintien d’une bande de végétation 
riveraine, herbacée, arbustive ou boisée demeure l’aménagement le plus efficace pour 
protéger et stabiliser les berges d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’un canal. 
L’engazonnement de voies d’eau permet la rétention des particules érodées et diminue 
l’érosion du lit du cours d’eau; il est applicable sur des cours d’eau de faible débit ou de débit 
intermittent. Cenrochement des berges et du lit d’un cours d’eau permet de solutionner des 
problèmes ponctuels d’érosion; cette technique est applicable sur de petites superficies. Les 
avaloirs et les bassins de rétention permettent le dépôt des MES avant qu’elles n’atteignent 
le cours d’eau (Gallichand et a/., 1993). 

II est évident qu’un cours d’eau sous-dimensionné risque de s’éroder même en 
présence d’aménagements autrement adéquats; de là l’importance de bien déterminer la 
section (suffisante pour la superficie drainée) et la pente de talus (acceptable selon le type 
de sol). Finalement, l’élimination de l’accès ou, tout au moins, l’accès contrôlé des animaux 
aux cours d’eau assurera la protection de leurs berges et de leur lit (Gallichand et a/., 1993). 

4.1.4 Les pesticides 

La diminution des pertes de pesticides à l’environnement passe par la 
rationalisation de leur utilisation et non pas par la simple substitution d’un produit par un 
autre. Cette rationalisation repose sur la lutte intégrée qui implique une connaissance 
approfondie des relations entre les plantes cultivées, les agents nuisibles et leurs prédateurs 
naturels. En comprenant bien le cycle de développement de chacun de ces organismes, on 
se donne toutes les chances de déjouer et de contrôler les infestations. II en résulte 
habituellement une diminution du nombre de traitements et, par conséquent, une réduction 
des quantités de pesticides utilisés (Gaucher, 1996). 

Concrètement, le producteur sensibilisé à la lutte intégrée utilise des cultivars 
résistant aux organismes nuisibles; priiilégie des pratiques favorisant les mécanismes 
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naturels de contrôle (rotations, etc.); juge de la nécessité des interventions par le dépistage 
des organismes nuisibles: privilégie les méthodes et les moyens alternatifs de lutte (sarclage, 
prédateurs, etc.) afin de réduire le plus possible l’emploi de pesticides chimiques; choisit, 
parmi les pesticides disponibles, les produits les moins nocifs pour les organismes non visés: 
adopte des pratiques de pulvérisation des pesticides réduisant les risques de contamination 
des cours d’eau et des eaux souterraines et minimisant les risques de dérive; procède au 
suivi et à l’évaluation régulière des effets et de l’efficacité des mesures d’intervention mises 
en place. La méthode détermine également le seuil d’infestation au-delà duquel des 
interventions par les pesticides sont économiquement justifiées et cible le moment opportun 
pour procéder à ces interventions (en fonction des cycles de vie des insectes, des mauvaises 
herbes, etc.). La mise en œuvre de la lutte intégree nécessite toutefois des changements 
majeurs dans les pratiques habituelles de phytoprotection qui reposent, encore aujourd’hui, 
presque exclusivement sur l’emploi routinier de pesticides (Gaucher, 1996). 

4.1.5 Les solutions intégrées 

Les causes de la dégradation de la qualité des eaux et du sol sont nombreuses 
et interreliées. La baisse du taux de matière organique du sol et la compaction des sols 
contribuent, par exemple, à accroître le risque de ruissellement, d’érosion et d’exportation de 
polluants (nitrates, phosphore, pesticides) dans les eaux de surface. Ainsi, un plan de 
conservation à la ferme pourra s’adresser simultanément à la régie de l’élevage, des sols ou 
des cultures afin de contenir efficacement une problématique de dégradation de la qualité du 
sol et des eaux (Baril, 1996). 

4.2 Programmes gouvernementaux existants et les initiatives du 
milieu 
Étant donné que les interventions mises en œuvre ne sont généralement pas 

spécifiques au Saint-Laurent, il est impossible pour l’instant de dresser un bilan à ce niveau 
pour le fleuve ou même à l’échelle des bassins versants. C’est pourquoi le présent portrait 
concerne l’application à l’ensemble du Québec des programmes visant la réduction des 
pressions agricoles sur le milieu hydrique ou pouvant y contribuer. 

Depuis 1960, plus de sept milliards de dollars ont été investis au Québec dans le 
programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ). La plus grande partie de ces 
sommes a été dépensée aux niveaux municipal et industriel dans la construction de stations 
d’épuration des eaux usées. Bien que l’on ait noté des progrés notables dans l’amélioration 
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de la qualité de l’eau suite à l’instauration du programme, dans certaines rivières ou sections 
de rivières, celle-ci ne s’est pas améliorée et s’est même détériorée pour certains 
descripteurs de pollution des eaux, en particulier où les activités agricoles sont importantes 
comme dans les bassins des rivières Chaudière, L’Assomption et Yamaska (Painchaud. 
1997a; 1997b; 1997c). Dans ces régions, étant donné l’ampleur des pressions agricoles, les 
interventions réalisées aux niveaux municipal et industriel n’ont pas réussi, à elles seules, à 
modifier les usages possibles des plans d’eau (MEF, 19976). Des analyses récentes 
confirment que l’amélioration de la qualité de l’eau dans ces bassins repose également sur 
des interventions d’assainissement visant la pollution agriwle (Delisle et a/ 1997; 1998; 
Bédard et a/., 1998). L’agriculture est considérée comme une source importante de pollution 
de l’eau de surface et de l’eau souterraine des bassins versants du Québec par l’azote, le 
phosphore, les bactéries, les MES et les pesticides. 

Pour atteindre ses objectifs au niveau du contrôle de la pollution agricole au 
cours des quinze demiéres années, l’État a mis en œuvre des programmes ou des projets 
pilotes de contrôle des sources ponctuelles et de réduction de la pollution diffuse agricole. 
Dans ce dernier cas, les programmes visent généralement à encourager l’utilisation des 
pratiques agricoles susceptibles de diminuer les charges de certains contaminants. Ces 
différents programmes sont initiés, selon le cas, par les ministères de l’environnement ou de 
l’agriculture du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial. En parallèle, les 
organisations de producteurs se sont aussi dotées de programmes ayant pour but de 
sensibiliser les exploitants agricoles à la question environnementale. 

4.2.1 Les effluents d’élevage 

Différentes mesures ont été adoptees spécifiquement pour contrôler les 
problémes issus des effluents d’élevage. Ces mesures prennent principalement la forme de 
mesures réglementaires et de soutien financier aux initiatives environnementales des 
producteurs et des intervenants régionaux. 

4.2.1.1 Les règlements et les mesures administrathes 

En ce qui concerne les effluents d’élevage, les mesures réglementaires sont 
élaborées et appliquées par le MEF. Elles visent à contrôler les conditions d’entreposage et 
d’épandage des fumiers. Au cours des dernières années, elles ont beaucoup évolué. En 
effet, le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de 
production animale (R.R.Q., c. Q-2, r.18). qui comportait des nonnes qui régissent 
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l’entreposage et l’épandage des fumiers, a été adopté en 1981 et modifié successivement en 
1984,1987,1990,1992 et 1993. 

Ce règlement vient récemment d’être remplacé par le Règlement sur la réduction 
de /a pollution d’origine agricole (RRPOA). En vigueur depuis le 3 juillet 1997, ce dernier 
prône une approche globale pour appréhender la question de la pollution diffuse. II intègre en 
effet des aspects liés à la contamination de l’eau et du sol, et considère aussi bien les 
fumiers que les engrais minéraux. Les principaux éléments de ce règlement sont : 1) 
l’obligation pour les agriculteurs de baser la fertilisation sur un plan agro-environnemental de 
fertilisation (PAEF) qui précise les taux de fertilisation recommandés pour chacune des 
parcelles cultivées; 2) l’interdiction d’épandre les fumiers en dehors de la saison active de 
végétation; et 3) l’entreposage adéquat des fumiers. 

Par ailleurs, un moratoire a été imposé en 1981 pour freiner l’augmentation de la 
production porcine dans les bassins versants des rivières L’Assomption, Chaudière et 
Yamaska. Celui-ci a été levé en 1984, mais la construction de nouveaux établissements sur 
fumier liquide et l’agrandissement d’établissements existants dans les municipalités où les 
superficies d’épandage sont insuffisantes restent interdits. En 1987, le moratoire a été 
réintroduit pour limiter la production porcine dans le bassin de la riviére L’Assomption. II a été 
reconduit en 1990,1992 et 1993 avant d’être levé en 1996. 

4.2.1.2 Les incifafffi financiers 

LE RACHAT DU DROIT DE PRODUIRE 

Le premier incitatif financier visant une amélioration de la gestion des effluents 
d’élevage date de la période 1984-1987 alors que le MAPAQ avait investi près de huit 
millions de dollars dans un programme volontaire de réduction de la production porcine dans 
le bassin de la riviére L’Assomption. Ce programme a engendré une réduction de la 
production estimée à 27 000 porcs à l’engraissement et à 2300 truies (Vallée, 1997) dans la 
zone visée. II devait cependant conduire à une augmentation de la production en périphérie 
de cette zone. II s’ensuit que le programme n’a pas produit les bénéfices escomptés pour ce 
qui est de l’amélioration de la qualité de l’eau. 

LE PROGRAMME D’AIDE À L’AMJ?LIORATION DE LA GESTION DES 
FUMIERS (PAAGF) 
Le PAAGF constitue le principal programme à caractère environnemental de type 

incitatif financier jamais mis en œuvre pour aider à la gestion des fumiers. Créé en 1988, le 
PAAGF faisait suite à un rapport (MAPAQ-MENVIQ, 1987) qui révélait que les conditions 
d’entreposage et d’épandage des fumiers étaient généralement inadéquates au Québec. On 



118 LESRÉPONSE~ 

avait alors estimé que la construction de structures d’entreposage de fumier de capacité 
suffisante préviendrait les rejets ponctuels de purin dans les rivières et créerait des 
conditions favorables à la diminution de la pollution diffuse en permettant une meilleure 
gestion des fumiers accumulés. 

Pour l’ensemble du Québec, on avait estimé à 1 240 000 le nombre d’unités 
animales dont le fumier devrait être entreposé convenablement pour satisfaire les exigences 
réglementaires (Gangbazo et Painchaud, 1998). En conséquence, la majeure partie de la 
mise de fonds gouvernementale (338 millions de dollars sur 538 millions consacrés au 
PAAGF) était réservée au volet « structure », c’est-à-dire à la construction, l’agrandissement 
ou la réparation de structures d’entreposage de fumier. L’autre partie du budget total avait 
été réservée à l’achat d’équipements d’épandage en post-levée (8 millions), au financement 
d’organismes de gestion des surplus de fumier (10 millions), à des activités de promotion et 
de démonstration (5 millions) et à des projets de recherche et developpement (5 millions). À 
ce jour, près de 100 millions ont été dépensés à l’échelle de la province dans ce programme 
qui a été géré conjointement par le MAPAQ et le MEF de 1988 à 1993, et par le MAPAQ 
depuis (Gangbazo et Painchaud, 1998). 

De 1988 à 1995, le PAAGF a entre autres permis d’entreposer convenablement 
10 millions de mètres cubes de fumier sur 3800 exploitations agricoles parmi les plus. 
problématiques. En s’attaquant aux cas les plus graves, le programme aurait ainsi résolu 
80 p. 100 du problème de pollution des cours d’eau par les sources ponctuelles agricoles 
(MEF, 1996d). En 1997, on estimait à environ 8500 le nombre d’exploitations agricoles 
importantes qui n’avaient pas encore de structure d’entreposage adéquate par rapport aux 
7000 exploitations dotées de telles structures (Bérubé, 1999). En 1997, le volume de fumier 
adéquatement entreposé était évalué à 12 millions de mètres cubes produit par 698 000 
unités animales. 

LE PROGRAMME D’AIDE AUX INVESTISSEME.NTS EN AGRO- 
ENVIRONNEMENT (PAIA) 
Le PAIA est entré en vigueur le 3 juillet 1997. Ce programme, plus global, 

succède au PAAGF. Dans le cadre de ce programme, le MAPAQ prévoit allouer 319 millions 
de dollars aux producteurs au cours des cinq prochaines années. Les montants prévus se 
répartissent sur quatre volets. Ainsi, 261 millions sont réserves à la construction de 
structures d’entreposage, 11 millions seront consacrés au traitement des fumiers, 24 millions 
à des équipements d’épandage et 22,5 millions à des services conseils en agro- 
environnement. Pour être conformes à la réglementation environnementale, les producteurs 
devront pour leur part investir 500 millions de dollars au cours de cette période. 
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4.2.1.3 La gestion régionale des surplus de fumier 
En juillet 1992, le MEF lançait un appel d’offres dans trois bassins afin de 

recevoir des propositions d’organismes ayant pour mission l’élimination et l’utilisation 
agronomiques, économiques et environnementales des fumiers. Trois organismes ont été 
retenus pour conclure une entente de partenariat avec le MEF. Depuis le transfert du PAAGF 
au MAPAQ en juin 1993, c’est le MAPAQ qui soutient financièrement les organismes de 
gestion. Ces trois organismes sont COGENOR (L’Assomption), FERTIOR (Chaudière) et 
AGE0 (Yamaska). 

Le MEF a profité de la création de ces organismes pour lever le moratoire sur la 
production porcine dans le bassin de la rivière L’Assomption en 1996, à condition que les 
producteurs en surplus dans ce bassin et désireux d’agrandir confient la gestion de leur 
surplus à la Coopérative de gestion des engrais organiques de Lanaudière (COGENOR) 
(MEF, 1996a). 

Par ailleurs, le ministère de t’Environnement et de la Faune et le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentabon du Québec ont créé, en novembre 1994, la 
Table de concertation sur l’industrie porcine et l’environnement dans le Bas-Saint-Laurent. 
Cette dernière avait pour but d’examiner les perspectives de développement de l’industrie 
porcine dans la région et d’établir les conditions de localisation des fermes porcines. Des 
représentants du domaine municipal, des secteurs de l’environnement et de la santé ainsi 
que du domaine agricole ont siégé au comité directeur de cette Table (MEF, 1996d). 

4.2.1.4 La recherche 

Dans le cadre du Programme d’aide à la recherche et au développement en 
environnement (PARDE) - amélioration de la gestion des fumiers (volet du PAAGF) - 
administré par le MEF, 5 millions de dollars ont été investis dans 47 projets de recherche et 
développement. Ces projets sont centrés sur la mise au point de nouvelles techniques 
permettant de réduire t’incidente des procédés et pratiques de gestton des effluents 
d’élevage sur la qualité de l’air, des eaux et des sols ainsi que sur la mise au point de 
méthodes de la mesure de contamination et de suivi environnemental. 

Le MAPAQ mise de plus en plus sur la recherche multidisciplinaire pour 
développer une vision plus globale des systèmes de production. Déjà, plusieurs projets de 
recherche ont été menés sur l’entreposage, la valorisation et l’épandage des engrais de 
ferme ainsi que sur leurs effets sur l’environnement et l’eau. Dans le secteur porcin, les 
résultats de recherches permettent d’introduire ou d’adopter des modes de gestion des 
fumiers et lisiers plus respectueux de l’environnement. 
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4.2.1.5 L..e plan agro-environnemental de In production porcine 

En juin 1996, la Fédération des producteurs de porcs du Québec a décidé de 
développer un plan agro-environnemental pour la production dont l’objectif est de permettre 
le développement de la production porcine dans le respect de l’environnement. Ce plan se 
divise en trois grandes étapes. La première consiste à Btablir le portrait agro- 
environnemental des entreprises porcines dans le but de déterminer les priorités 
d’investissement. La deuxième étape consiste à encadrer les producteurs dans I’adoption de 
nouvelles pratiques. La troisième étape est la mise en œuvre d’un processus de certification 
environnementale qui permettra de reconnaître les entreprises dont la gestion est saine~d’un 
point de vue environnemental. 

4.2.2 La fertilisation 

Comme on t’a vu antérieurement, les problèmes de fertilisation sont à certains 
égards étroitement liés aux problèmes de gestion des effluents d’élevage. Ainsi, quelques- 
unes des initiatives visant le contrôle des effluents d’élevage ont un effet direct sur la 
problématique de surfertilisation. Par exemple, dans les bassins où le problème de 
surfertilisation est principalement dû aux effluents d’élevage, tels ceux des rivières 
Chaudière, Yamaska et L’Assomption, les organismes de gestion des fumiers ont pour but 
d’atténuer la pression due à la surfertilisation. 

Cependant, c’est dans le nouveau Réglement sur /a réduction de /a pollution 
d’origine agtico/e que la volonté gouvernementale de contrôler la fertilisation est manifeste. 
Ce règlement comporte l’obligation pour les agriculteurs de doser la fertilisation par un plan 
de fertilisation agro-environnemental basé sur les besoins agronomiques des cultures qui 
tient compte de tous les engrais utilisés (fumiers, engrais minéraux, etc.) et s’attaque 
véritablement au problème de surfertilisation. 

4.2.3 L’érosion 

En ce qui concerne l’érosion, peu de réponses spécifiques ont été mises en 
œuvre. Cependant, la Loi sur /a qualité de /‘environnement impose des restrictions aux 
pratiques de l’agriculture et aux travaux d’aménagement des cours d’eau municipaux alors 
que le nouveau Règlement sur .la réduction de la pollution d’origine agricole oblige les 
producteurs à protéger des bandes riveraines. De même, la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables, véhiculée par les schémas d’aménagement des MRC, 
contraint les propriétaires riverains à conserver des bandes minimales de protection riveraine 
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de trois mètres, dont un mètre sur le haut du talus (Laroche, 1997b). et ce, sur tous les cours 
d’eau à l’exception des canaux et des fossés (Hamel, 1995). 

Pour sa part, le Programme d’aide aux entreprises agro-alimentaires comporte 
des volets qui permettent de subventionner l’utilisation de pratiques agricoles de 
conservation des sols telles que la gestion des résidus de culture, l’implantation des engrais 
verts., et l’utilisation de cultures intercalaires. 

Par ailleurs, certaines initiatives ponctuelles constituent des éléments de réponse 
au problème de l’érosion. À titre d’exemple, un projet réalisé de 1987 à 1990 par plus d’une 
douzaine de producteurs de la région de L’Assomption (ruisseau des Anges), a permis de 
comparer l’efficacité de différentes techniques de travail du sot (chisel, disques lourds, billons 
et labour conventionnel) sur différents types de sol. 

Du côté de la recherche, plusieurs projets de recherche sur le contrôle de 
l’érosion sont conduits depuis plusieurs années par des chercheurs du MAPAQ. d’Agriculture 
Canada, des universités et du secteur privé, avec le support de divers programmes de 
subvention à la recherche. 

4.2.4 Les pesticides 

Au Québec, deux lois régissent l’usage des pesticides. La Loi sur /es produits 
anfiperasitaires est une loi fédérale qui régit entre autres i’homologation et l’étiquetage des 
pesticides. La Loi sur les pesticides, loi provinciale adoptée en 1987, régit pour sa part la 
vente et l’utilisation des pesticides (vente, entreposage, transport et application). Elle vise 
essentiellement à susciter une utilisation rationnelle et sécuritaire de ces produits. Elle mise 
dans un premier temps sur la formation des vendeurs et des utilisateurs des pesticides. 
Lorsqu’il sera en vigueur, le Code de gestion des pesficides permettra de prohiber certaines 
pratiques pouvant porter atteinte à la santé ou à l’environnement (Gaucher, 1998). Dans le 
cadre de la Loi sur les pesticides, le MEF a collaboré avec le ministère de l’Éducation (MEQ) 
à la mise en place d’un cours sur l’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides dispensé 
dans le cadre de la formation aux adultes (MEF, 1998c). Les agriculteurs utilisant les 
pesticides les plus dangereux (classes 1 et 2) sont tenus d’être certifiés par le MEF. Plus de 
4000 producteurs sont ainsi certifiés alors que plus de 10 000 ont suivi le cours à ce jour 
(1997) selon les statistiques du MEQ. Par ailleurs, le MEF rééditait en 1998 un guide des 
bonnes pratiques (MEF et a/., 1996) pour l’utilisation des pesticides en agriculture qui avait 
fait l’objet d’une distribution aux 40 000 producteurs québécois en 1991. 

En 1992, pour susciter la modification en profondeur des comportements des 
producteurs, le MAPAQ a lancé la Stratégie phytosanitaire avec l’appui de l’Union des 
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producteurs agricoles et du MEF (MAPAQ, 1991). L’objectif principal est de réduire de 
50 p. 100, avant l’an 2000, les quantités de pesticides utilisées en agriculture. À cet effet, la 
stratégie phytosanitaire prévoit diverses mesures, dont la promotion de la lutte intégrée aux 
organismes nuisibles. Cette approche volontaire repose sur l’application rationnelle d’une 
combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques et culturales. 
En suivant cette approche, I’emploi des pesticides chimiques est limité au strict nécessaire 
pour restreindre au-dessous du niveau acceptable les pertes économiques causées par les 
organismes nuisibles (MEF, 1996d). 

Par ailleurs, dans le cadre du volet agricole de SLV 2000, un programme 
d’échantillonnage des cours d’eau des bassins hydrographiques des rivières L’Assomption, 
Chaudière et Yamaska a été mené au cours de l’été 1996 pour compléter l’information 
disponible sur la contamination des eaux par les pesticides. Une seconde campagne 
d’échantillonnage a été complétée durant l’été 1997 (Giroux, 1998). En complémentarité 
avec la cueillette de ces données environnementales, une enquête a été réalisée en 1995 
par le Bureau de la statistique du Québec (BSQ) auprès d’environ 5000producteurs 
agricoles. Cette enquête avait pour objectif de fournir une information détaillée sur les 
habitudes d’utilisation des pesticides et des engrais (fumiers, lisiers et engrais minéraux) 
dans quatre bassins versants (L’Assomption, Chaudière, Yamaska et Boyer) .visés par le 
volet Assainissement agricole de SLV 2000 ainsi que dans le bassin versant de la rivière 
Châteauguay. L’analyse des résultats de cette enquête n’est pas encore complétée. 

En outre, comme le MAPAQ et les universités, Agriculture Canada mène, dans le 
cadre de ses activités régulières, des recherches à son Centre de recherche sur la 
phytoprotection de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu’au Centre de recherche de Sainte-Foy 
pour les grandes cultures. Ces recherches portent sur les façons de réduire l’utilisation des 
pesticides dans les secteurs maraîchers et fruitiers. 

4.2.5 Les aménagements hydre-agricoles 

En vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, 
tous les travaux d’aménagement hydro-agricole requièrent depuis 1997 un certificat 
d’autorisation avant la réalisation des travaux sur le territoire municipalisé. Par une entente 
administrative entre le MEF, le. ministere des Affaires municpales (MAM), l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et l’Union des municipalités régionales de comte du Québec 
(UMRCQ), le certificat d’autorisation n’est pas exigé.pour les travaux d’entretien des cours 
d’eau en milieu agricole. Toutefois, des nom-res environnementales établies par le MEF 
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doivent être appliquées par les municipalités. Ces normes visent la protection de la qualité de 
l’eau et de l’habitat du poisson. 

Par ailleurs, la Loi fédérale suf /es pêches, la Loi suf /a conservation et /a mise en 
valeur de /a faune du Québec ainsi que la Loi sur les espèces vulnérables ou menacées du 
Québec considèrent les cours d’eau comme des habitats du poisson. Elles proscrivent tout 
ouvrage qui entraîne une perte nette d’habitats et encadrent les modalités techniques 
d’aménagement des cours d’eau. 

Plus précisément. la Loi sur la consewation et la mise en valeur de la faune du 
Québec, avec son Règlement sur /es habitats fauniques, ne s’applique qu’aux terres 
publiques et vise des habitats comme les héronnières,~les îles ou fes presqu’îles habitées par 
une colonie d’oiseaux, les aires de concentration d’oiseaux aquatiques, les habitats du Rat 
musqué, les habitats du poisson et les habitats des especes fauniques menacées ou 
vulnérables (Gouvernement du Québec, 1993). 

Les interventions visant la préservation des habitats contre les effets de 
l’agriculture sont généralement de type ponctuel. En fait, souvent, suite à l’initiative de 
certains groupes concernés par l’aménagement des habitats fauniques, des alternatives sont 
proposées afin de limiter l’expansion des pressions agricoles. En voici des exemples : 

l à l’île du Moine, située au coeur de l’archipel du lac Saint-Pierre, des 
interventions ont permis un meilleur contrôle du pâturage et un meilleur suivi 
du couvert végétal d’un site de pâturage communal: 

l dans le secteur ouest du lac des Deux Montagnes, des aménagements des 
bandes riveraines du ruisseau Charrette ont permis de protéger un territoire 
menace par des empiétements additionnels; 

l un projet de restauration de la rivière Boyer a été entrepris au début des 
années 1990. II vise la réhabilitation des habitats fauniques par l’entremise 
d’une gestion intégrée des ressources faisant appel à l’amélioration des 
pratiques agricoles; 

l un projet de gestion intégrée faune-agriculture dans l’archipel de Varennes, 
basé sur une régie intensive du pacage, a permis d’accroître la qualité des 
habitats fauniques (en améliorant le couvert végétal), et ce, sans pénaliser ou 
interrompre les activités agricoles existantes. 

4.2.6 Les programmes intégrés visant l’agriculture 

Plusieurs programmes environnementaux visent un ensemble de pressions plutôt 
qu’un type de pression particulier. Par exemple, certains programmes auront un impact à la 
fois sur la gestion des fumiers, la fertilisation et l’érosion. Les programmes visant à favoriser 
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la recherche vont également dans ce sens puisqu’il peuvent viser l’ensemble des pressions 
agricoles. 

4.2.6.1 La recherche 
Le MEF, via son Fonds de recherche et de développement technologique en 

environnement (FRDTE), a subventionné plusieurs projets visant le controle de la pollution 
agricole. 

Agriculture Canada, via l’entente Canada-Québec pour un environnement 
durable en agriculture (Plan Vert), a également contribué à plusieurs projets de recherche 
dont les objectifs visaient l’acquisition de connaissances sur des sujets touchant l’agriculture 
et l’environnement. En outre, Agriculture Canada mène, dans le cadre -de ses activités 
régulières, des recherches sur les questions relatives au sol et à l’effet des différents modes 
d’utilisation sur la qualité de l’eau. De nombreuses interventions d’Agriculture Canada visent 
d’ailleurs l’acquisition de connaissances sur les questions environnementales. 

Dans le cadre du volet Agricole du plan d’action Saint-Laurent Vision 2000 
(SLV 2000), l’approche Pfessian-Érar-Ré a été utilisée pour appréhender les impacts 
de l’agriculture sur la qualité de l’eau de quatre bassins versants à vocation agricole soit ceux 
des rivières L’Assomption, Chaudière, Yamaska et Boyer. 

4.2.6.2 Les autres approches intégrées 
En 1996, le MAPAQ a mis an place un programme-cadre d’aide aux entreprises 

agro-alimentaires 1996-1999. Ce programme offre un soutien financier applicable aux quatre 
champs d’activité, dont celui de la mise en valeur et la conservation des ressources sol et 
eau (60 p. 100 du budget du programme en 1996-1997). II s’adresse aux producteurs qui 
désirent introduire de bonnes pratiques agricoles et améliorer la gestion de leurs fumiers. II 
peut s’agir de pratiques agricoles de conservation, comme le semis direct et le travail du sol 
réduit, ou d’autres techniques qui peuvent diminuer la pollution de l’eau, comme la culture 
des engrais verts. 

Le règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole mentionné plus tôt 
est un autre exemple de programme de nature intégrée. À l’aide de ce règlement, le MEF 
balise la production agricole à plusieurs egards et s’assure ainsi un certain contrôle sur les 
différents types de pressions exercées par l’agriculture. 
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4.2.7 Les programmes agricoles du MAPAQ comportant une dimension 
environnementale 

L’action du MAPAQ intègre différentes dimensions du contrôle de la pollution 
d’origine agricole par le biais de ces divers programmes visant l’augmentation de la 
production. Les subventions à~la recherche, la formation et la sensibilisation, les services- 
conseils, le soutien financier sont les moyens choisis pour atténuer les pressions agricoles 
sur l’environnement. 

4.2.7.1 La recherche 
Au MAPAQ, le projet de Politique scientifique et technologique pour le secteur 

bioalimentaire sera bientôt finalisé. On prévoit investir des fonds dans le transfert 
technologique, la recherche et la diffusion d’information. L’objectif du développement durable 
y est clairement défini, tout comme dans les nouveaux statuts du Conseil de recherche en 
pêche et en agro-alimentaire du Québec (CORPAQ). Cet organisme finance un programme 
de recherche systémique dans lequel les dimensions sociales, environnementales, 
économiques et techniques doivent être prises en considération. 

4.2.7.2 La formation 
Les programmes de formation à distance, de formation continue et de formation 

régulière du MAPAQ et des instituts de technologie agro-alimentaire (ITA) intègrent de plus 
en plus les préoccupations d’agriculture durable. Dans le même esprit, une tournée de 
sensibilisation agro-environnementale, soutenue financièrement par le MAPAQ, a également 
été mise en œuvre auprès des producteurs et des productrices de certaines fédérations 
régionales et spécialisées de I’UPA. 

4.2.7.3 Les services conseils 

En 1995, le MAPAQ a défini le contenu d’un plan global de gestion intégrée. II est 
actuellement offert aux entreprises agricoles désireuses d’intégrer à leur système de 
production des pratiques d’agriculture durable. II s’agit d’une démarche de planification 
stratégique à l’échelle de l’exploitation agricole visant l’introduction de nouvelles pratiques. La 
preparation de ce plan est maintenant une condition pour bénéficier de l’aide financière 
prévue à certains programmes. 

Par ailleurs, 165 projets de transfert technologique ont été réalisés conformément 
à l’Enfente Canada-Québec pour un environnement durable en agricu/rure (Plan ver?). Ils 
touchent différents thèmes : la conservation des ressources, la phytoprotection, l’intégration 
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faune-agriculture et la qualité de l’eau. Une de ces réalisations concerne un réseau de douze 
clubs-conseils regroupant chacun entre 20 et 30 entreprises agricoles. Ces clubs évaluent la 
faisabilite et la rentabilité de l’agriculture durable. Ils se sont fixés des objectifs précis tels que 
réduire la quantité d’engrais minéraux et augmenter les superficies de sol avec des pratiques 
agricoles de conservation. Chaque entreprise participante doit se doter d’un plan de gestion 
intégrée des ressources et adapter ses pratiques en fonction des résultats attendus. 

En plus des douze clubs-conseils qu’il supporte techniquement, le MAPAQ 
soutient financièrement une cinquantaine de clubs d’encadrement technique de producteurs. 
La majorité de ces clubs sont orientés vers la conservation des ressources ou la 
phytoprotection (MEF, 1996d). 

Le MAPAQ favorise aussi la gestion intégrée des ressources à l’échelle des 
bassins versants en s’impliquant dans divers projets, par exemple : 

l deux projets de gestion de l’eau dans les bassins versants des cours d’eau 
Turmel et Saint-Esprit, respectivement de Sainte-Marie de Beauce et de Saint- 
Alexis, près de Joliette; 

l la restauration du ruisseau Perron, à Saint-Prime au Lac Saint-Jean; 

l la mise en place de trois organismes de gestion des surplus de fumier dans 
les bassins des rivières Chaudière, l’Assomption et Yamaska. 

4.2.7.4 Le soutien financier 

La Régie des assurances agricoles du Québec exige maintenant que les 
entreprises assurées disposent d’un plan de culture et de fertilisation. C’est le moyen 
privilégié pour inciter les entreprises à pratiquer une gestion intégrée de leurs ressources. La 
Régie encourage de plus les rotations de culture. Depuis 1996, les producteurs de pommes 
de terre doivent d’ailleurs adopter une rotation de deux ans de pommes de terre suivie d’un 
an de céréales ou d’engrais verts. 

Par ailleurs, la Société de financement agricole a intégré dans ses nouveaux 
programmes des préoccupations de développement durable. Ainsi, les entreprises qui 
realisent des investissements pour répondre aux normes environnementales se voient offrir 
un plafond de 8 p. 100 sur le taux d’intérêt payé pour une période de cinq ans. 

En outre, la Régie des assurances agricoles du Québec vient de mettre en place 
un projet pilote sur des fermes .porcines des bassins versants des rivières Chaudière, 
Yamaska et L’Assomption, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et de la 
Faune (MEF). Ce projet permettra d’ajuster les compensations de la Régie en fonction des 
certificats d’autorisation du MEF. 
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4.2.8 Les programm es intégrés non spéciiquement agricoles 
On parle de plus en plus d’approches intégrées, d’approches par bassin versant 

ainsi que d’approches ciblées qui se différencient d’une approche plus traditionnelle où on 
s’attaque à la pollution en ciblant des types de pression (agricole, municipal ou industriel). 
Dans ces approches, on s’intéresse particulièrement aux usages à récupérer. Cette façon de 
voir se traduit en programmes plus intégrés qui ciblent les sources de pollution en fonction de 
leur impact sur le milieu. 

Ainsi, dans différentes régions du Québec, plusieurs intervenants travaillent à 
évaluer l’état de leur rivière, à déterminer ses sources de contamination et de dégradation, et 
à mettre sur pied des plans de restauration et de mise en valeur. Certains groupes veulent 
poursuivre la réintroduction du saumon dans la rivière Jacques-Cartier,- d’autres réintroduire 
I’Éperlan arc-en-ciel dans la riiiére Boyer, d’autres encore conserver le Poulamon atlantique 
dans la rivière Sainte-Anne. D’autres souhaitent améliorer la gestion de l’eau de leur riviére, 
comme la SCABRIC pour la rivière Châteauguay ou le Comité de bassin de la rivière 
Chaudière (COBARIC) (MEF, 1996a). Souvent, ces initiatives impliquent des remises en 
question sur les façons de pratiquer l’agriculture. 

Dans cette optique d’intégration, un comité interministériel, composé des 
ministères des Affaires municipales (MAM), de I’Agriculture, des Pêcheries et de 
I’Alimentation (MAPAQ), de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie 
(MICST), des Ressources naturelles (MRN) ainsi que celui de l’Environnement et de la 
Faune (MEF), a été formé en 1995 pour étudier une approche concertée de dépollution des 
cours d’eau. La réflexion se poursuit. 

4.3 Évaluation des réponses visant l’atténuation des effets de 
l’agriculture sur l’état de l’environnement 
À partir de la description des différentes initiatives decrites dans les pages 

précédentes, on constate que les interventions visent à atténuer les effets de l’agriculture sur 
l’environnement de façon globale et qu’aucune ne vise le Saint-Laurent de façon spécifique. 
Elles peuvent être divisées en quatre groupes : la réglementation (MEF). les subventions & 
l’entreposage des fumiers (MAPAQ), la recherche (MEF-MAPAQ-Agriculture Canada, 
Universités) et la formation-sensibilisation (MAPAQ-MEF). 

En ce qui concerne la réglementation, le Règlement sur la prévention de la 
pollution des eaux par /es établissements de production animale, en vigueur entre juin 1981 
et juin 1997 obligeait les producteurs en situation de surplus à conclure des ententes 
d’épandage avec des propriétaires de superficies cultivables. L’application des articles du 
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règlement portant sur les ententes d’épandage et la tenue de registres par les agriculteurs 
était difficile à vérifier étant donné le nombre important d’individus en cause, les modifications 
fréquentes à ces ententes et les ressources nécessaires au contrôle (MEF, 1996d). De plus, 
le fait que, selon le MEF (1996b). le taux de fertilisation par l’azote et le phosphore provenant 
des fumiers seulement équivaut, dans l’ensemble du Québec, à respectivement deux et trois 
fois les besoins agronomiques des cultures suggère que ces normes de fertilisation sont peu 
respectées. L’expérience montre que ce n’est pas l’ensemble des producteurs qui ont 
appliqué les dispositions du règlement concernant les ententes d’épandage et la fertilisation. 

Pour les subventions à l’entreposage des fumiers et lisiers, aucun suivi du 
PAAGF n’a été prévu pour vérifier si la construction de ces structures a produit, comme 
souhaité, une modification des habitudes de fertilisation, même si ce programme était 
principalement orienté sur l’entreposage des fumiers et lisiers. Ceci constitue d’ailleurs une 
lacune importante du programme. Ainsi, il n’existe pas d’informations permettant de faire le 
point globalement sur les pratiques agricoles diminuant la pollution diffuse au Québec. 
Cependant, une analyse réalisée sur six sous-bassins versants de rivières (Gangbazo et 
Painchaud, 1998), afin d’évaluer à quel point les politiques et programmes d’assainissement 
agricole (en particulier le programme PAAGF et les différentes mesures visant les 
changements dans les pratiques agricoles) agissaient sur la qualité de.l’eau, donne quelques 
indications à cet égard. Les résultats très mitigés en ce qui regarde l’amélioration de la 
qualité de l’eau sont attribués au manque d’efforts pour appliquer les pratiques de fertilisation 
et de travail du sol qui réduisent la pollution diffuse. Ces résultats suggèrent que le PAAGF 
n’a eu que peu d’effet sur cet aspect. 

De plus, le PAAGF et le PAIA qui a pris la relève n’étant pas gérés par bassin 
versant, la planification des projets ne pouvait tenir compte d’objectifs précis d’amélioration 
de la qualité de l’eau. II est par ailleurs difficile d’établir des liens entre les dix millions de 
mètres cubes de fumier entreposés st l’évolution de la qualité de l’eau dans les bassins 
versants québécois. De manière générale, les analyses des effets des activités agricoles sur 
la qualiié de l’eau des rivières L’Assomption, Chaudière et Yamaska montrent que ces 
programmes contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau, au même titre que 
l’assainissement des autres sources ponctuelles urbaines et industrielles (Delisle et al. 1997; 
1998; Bédard et a/., 1998). II est cependant difficile d’attribuer des effets spécifiques à 
chacune des interventions. Aucune autre intervention visant la pollution diffuse n’a eu d’effet 
mesurable sur la qualité de l’eau soit en raison du peu d’impact de ces interventions, de leur 
dispersion sur le territoire, de leur envergure trop faible ou du manque de sensibilité du 
réseau de mesure pour détecter ces effets. Cependant, comme mentionné ci-haut, CI l’instar 
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d’études réalisées aux États-Unis, Gangbazo et Painchaud (1998) ont montré que 
f’entreposage des fumiers seul avait des résultats mitigés sur f’amélioration de la qualité de 
l’eau. L’ensemble des analyses montre l’importance de poursuivre le contrôle des sources 
ponctuelles de pollution agricole, mais également la nécessité de réduire les sources diffuses 
en fonction d’objectifs de qualité de l’eau et de récupération d’usages à I’échelle des sous- 
bassins et de segments de rivières. 

Le manque d’information ne permet pas actuellement de juger l’effet des 
interventions visant la réduction de l’utilisation des pesticides (Delisle et a/. 1997; 1998; 
Bédard et af., 1998). De plus, les connaissances réduites sur la présence et l’évolution des 
pesticides dans l’environnement procurent une vision partielle du risque qui leur est associé. 
Par contre, on reconnaît que pour limiter la contamination par les pesticides, les mesures 
préventives doivent être développées et accentuées. 

Des efforts ont été déployés au cours des dernières années en ce qui a trait à la 
recherche et au développement. Dans le cadre du PAAGF (PARDE) et du FRDTE, différents 
projets de recherche touchant les relations entre l’agriculture et l’environnement ont été 
subventionnés. Chacun de ces projets a été évalué individuellement. À ce jour, cependant, 
aucune synthèse ne semble avoir été réalisée pour évaluer de façon globale les résultats de 
ces recherches ainsi que le succès des transferts technologiques nécessaires. 

Quant à la formation donnée par le MAPAQ, il faut signaler le rôle un peu 
équivoque de ce ministère dont la vocation traditionnelle vise à aider les producteurs à 
devenir plus productifs malgré les conséquences négatives de certaines nouvelles pratiques, 
de la spécialisation et de la concentration sur l’environnement. Ainsi, dans le passé, les 
programmes d’assurance stabilisation, d’assurance récoltes ainsi que les informations 
transférées aux producteurs ont eu pour effet d’encourager la spécialisation, la 
concentration, ainsi que l’emploi de pesticides et d’engrais minéraux. Aujourd’hui, comme on 
l’a vu, une harmonisation entre les impératifs de rendement et les impératifs 
environnementaux commence à se faire. Cependant, encore là, faute d’enquête, on ne 
connaît pas précisément la proportion des agriculteurs qui utilisent de bonnes pratiques de 
fertilisation et de travail du sol, ni la proportion des terres en culture qui est concernée par 
ces pratiques. Toutefois, au niveau du Québec, d’après les fichiers d’enregistrement du 
MAPAQ, 15 p. 100 des superficies utilisées pour des cultures annuelles seraient aujourd’hui 
l’objet d’un travail réduit (MAPAQ. 1997b). 

En ce qui regarde les aménagements hydro-agricoles, f’obligation d’obtenir un 
certificat d’autorisation du MEF pour la réalisation des travaux, ainsi que le respect des 
normes environnementales pour les travaux d’entretien minimisent en principe les effets 
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négatifs sur la qualité de l’eau et l’habitat du poisson. Toutefois, il apparaît que les normes 
pour l’entretien des cours d’eau en milieu agricole ne sont généralement pas bien appliquées 
dans la majorité des municipalités (MEF, 1997d; 19969). 

De façon générale, on peut donc dire que la réduction de la pollution d’origine 
agricole repose, d’une part, sur la conformité des producteurs à la réglementation en ce qui 
concerne les effluents d’élevage et la fertilisation’ et, d’autre part, sur l’approche volontaire 
(éducation ‘&t sensibilisation) pour tout ce qui a trait aux pratiques culturales. Le nouveau 
règlement sur la réduction de la pollution agricole fait l’objet d’une application graduelle. En 
ce qui concerne la localisation des bâtiments et l’entreposage, le règlement est d’application 
immédiate. Par contre, pour les normes d’épandage, l’application est progressive et elles 
sont étalées dans le temps. Dans l’ensemble, le manque de ressources affectées tant à 
l’application des réponses qu’au suivi de ces réponses et de leurs effets caractérise la 
situation de l’assainissement de la pollution agricole. La formation des producteurs aux 
nouvelles pratiques n’est pas suffisante surtout lorsque l’on considère que les ressources 
pour vérifier l’application du règlement sont limitées. Peu de moyens sont prévus pour rendre 
compte de l’atteinte des objectifs environnementaux spécifiques à l’agriculturez5, qu’ils soient 
exprimés en réduction de pression, amélioration de l’état du milieu ou récupération d’usages. 
Dans la plupart des cas, les résultats sont plutôt rapportés en termes administratifs. Le 
nombre de structures d’entreposage de fumier construites par rapport au nombre prévu, le 
nombre d’agriculteurs qui ont adhéré au programme par rapport au nombre prévu, en sont 
quelques exemples (Gangbazo, 1995). II semble que si les politiques et programmes 
d’assainissement agricole n’ont pas l’efficacité voulue, c’est entre autres parce qu’ils sont de 
nature volontaire et qu’ils ne font pas l’objet d’un suivi suffisamment soutenu. On peut ajouter 
que la dispersion des efforts sur le territoire et entre les organismes, le manque 
d’harmonisation entre les interventions ainsi que l’insuffisance des ressources consacrées 
aux questions spécifiquement environnementales dans les milieux agricoles sont autant de 
facteurs qui nuisent à l’efficacité des mesures de réduction de la pollution d’origine agricole. 
Par ailleurs, le manque de suivi et d’enquêtes permettant d’évaluer l’efficacité des 
programmes mis de l’avant constitue un véritable frein à I’amélioration des programmes et à 
la mise en place de nouvelles initiatives plus appropriées. 

s Par exemple, peu de moyens sont mis en oeuvre pour Evaluer l’impact des prc~grammes agr@ 
environnementaux sur révolution de la qualit de l’eau. 
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Efffuents dYlevage 

Fetilisation 

Érosion 

Pesticides 

Aménagements hydro-agdcoles 

Rèalemsnt Qr-18 et nowsau Rèdmsnt sur Certaines de ces mesures sont 
prometteuses. Leur efficacité dépend an 
bonne parSe de l’application du @lement. 
Par contre, il est trop t& pour Bvaluer I’effet Rachat du droit de produire 

Pmgfamme d’aide à I’am6lioration de la 
gestion des fumiers (PAAGF) et le 
Programme d’aide aux investissements en 
agm-environnement (PAIA) 
Organismes de gestfon des surplus de 
fumier 
Recherche 

de I’ensemble des dispcktions du règlement 
sur I’assainissement agrfwle. L’entreposage 
ad6quat des fumiers améliore la qualité de 
l’eau, mais s-m effet demeure limité sans 
r”ssws visant la r&duction de ,a pollution 
tiise. 

Plan agro-environnement&porc 

R&glememt 
Plan agroenvimnnemental de fetlflisation 
IPAEFI .~ ~~~ , 
Organismes de gestfon 

Loi sur /a qualité de I’envinmnement 
Politiques de protection des rives 
Programme d’aide aux entreprises agm- 
alimentaires 
Observatoire de la qualité des sols 

Loi sur les produits antiparasitahs 
Loi sur /es pesticfdas 
Stratégie phytosanitairs 
Programme d’échantillonnage des rtviéres 

Certificat d’atiodsation en vertu de /a Loi 
sur la qtiité de knvimnnement depuis 
1994 . 

Le certfficat d’autodsatik minimise en 
principe les effets négatifs si les travaux sent 
bien exécut&. De façon générale. les 

Nclmlt?S e”“mmnemsnlalss pour IBS uavaux normes pour tes fra”B”X we”tremn ne sont 
d’entretien pas bien appliquées dans la majodté des 
Loi f&&l!e sur les lxwles municioalit&. 

Les organismes de gestion ont encore 
besoin de temps et de financement pour 
faire leurs preuves. Leur efficacit6 d6pendra 
sntre autrss du niveau de conscfsntfsatfon 
des pmduc+eurs et de I’applicatfon du 
règlement. 
Les informatfons actuelles na penettent pas 
de faire le point sur les pratiques agricoles 
r6duisant la pollution diffuse au Québec. 
Certaines indications suggèrent cependant 
qu’elles ne sont pas largement uOlis6es. 

Indéterminé 

II *St trop tôt pour en juger mais les premiers 
résultats semblent indiquer une certaine 
rationalisation de l’utilisation des pesticides. 
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La recherche Conseil de recherche en p&he et en agro- 
alimentaire du Québec (CORPAQ) 
Fonds de recherche et de d&.‘eloppement 
technologique e” environnement (FRDT-E) 
Plan vert 
MAPAQ - activités réguli&res 
Agriculture Canada - aclhités réguli6m.x 
E”tente Saint-Laurent Vision 2ooO (SLV 
2@33) 

Le transfert technologique Tournée de sensibilisation 
Projets d’innovation technologiqtie 
Clubs-conseils 
Production de guides (MAPAQ) 

La f0lmati0” Nouveaux programmes aux Instftuts de 
technologies agricoles (ITA) 
Formation du personnel du MAPAQ 
Fonnatio” requise en vedu de la Loisurles 
pssficides 

Les setvices conseils Plan de fertilisation - support technique 
Clubs agm-envimnnemantaux 
Plan de fertilisation ntiessaire B la RAAQ 
Gestion integr6e des ressources à Echelle 
régionale (fJAPAQ) 

Le souifen financier PAIA 
Taux d’i”t&&s avantageux à la SFA 
Exigencecertificats d’autotisation (FIAAQ) 
Investissemenls de SWUIA 

Effets à long terme 

Ind&terminé. 

I”détennin6. 

La plupart de ces i”itfaWes sont trop 
récentes pour ure évaluées. Cependant, 
les Clubs agro-envfmnnementau semblent 
intéresser de plus en plus de producteurs. 

Ces initiatives sont trop r&e”te+ pour Btre 
évaluées. 

Les programmes non spociffquement agrfcok3 

Initfatives et approches de wnceftation pour Ces initiatives peuvent inclure une remise en 
I’am6lioration de l’état des cours d’eau dans question des pratiques agdcoles. Toutsfois, 
certains bassins versants. ces acticns ne sont pas une r6ponse 

stlucturés et fomlelle visallt 
l’assainissement agricole. L’effet est 
indéteni”6. 

Ccmmentairer 
Puisque les polluants agrfcoles d’origine diffuse proviennent de I’e”semble du temtoire. ils ne peuvent (ou difficflement et à 
des coûts élev6s) Btm concentrés en un m6me lieu e” vue d’un traitement ult&feur. 
Les intewenooOs en milieu agricole visent à atténuer las effets de I’agrkuIh~re su l’environnement de façon globale mais 
aucune ne vise le Saint-Laurent de façon sp&ffqus. 
Le fait que la plupart des programmes ne soient pas gér6s ou Evalués par bassin VBrsBnt rend difficile la vérification des 
relations entre les investissements réalisés et I’évolutfon de la qualit de l’eau. 
On ne connait pas pvkisément la proputio” des agriculteurs qui utilisent des pratiques agricoles r6duisant la pollution 
diffuse. 
CapproChs vclc”ts,lre p&,& pour mcdhier les taçons de faire des prcducte+km n’& pas efficace auprbs de tous les 
producteurs et demande bea”co”p de temps. 
Peu de ressources sont affact&s au contr8le et au suivi des programmes. Les suivis réalisés so”t surtout de nature 
administrative. 
Comme c’est paf les affluents que I’activité agricole contribue le plus B la pc4lution du fleuve, I’anWioration de la quafit de 
I’eau du Reuve (sous rangle de ragdculture) resultera nacessairsment d’interventions réalisées en vus d’am6liorer la quart6 
de l’eau des atfluents. 



5 Conclusions et orientations 

5.1 Analyse globale 
Le présent chapitre intègre dans un premier temps les principaux éléments déjà 

discutés dans les sections précédentes, de façon à donner une vue d’ensemble de l’enjeu 
environnemental rattaché à la contribution des activités agricoles à la détérioration du Saint- 
Laurent. Dans une deuxième partie, cette section cherche à évaluer l’importance relative des 
pressions agricoles en regard de leur effet sur le Saint-Laurent, et tente de mettre en 
perspective l’importance des pressions agricoles vis-à-vis les pressions urbaines. 

51.1 Vue d’ensemble de l’enjeu 

Pour faciliter la vue d’ensemble de la problématique, l’information est présentée 
sous forme d’une figure et d’un tableau. La figure 5.1 est une carte synthèse illustrant les 
prtncipales pressions agricoles pour chacun des bassins versants des affluents du Saint- 
Laurent considérés dans l’analyse de même que sur les rives du Saint-Laurent. Le tableau 
5.1 résume pour sa part l’ensemble de la problématique de la contribution des activités 
agricoles à la détérioration du Saint-Laurent. On y présente les principales informations sur 
les pressions, les liens avec l’état du Saint-Laurent et des réponses traitées dans le 
document. 

51.2 L’importance relative des pressions agricoles 

Devant la variété des problèmes causés par les différentes activités agricoles, la 
question de l’importance relative des pressions agricoles se pose rapidement. En effet, dans 
une optique de prise de décision, il faut se faire une idée des problèmes les plus aigus de 
façon à répondre efficacement avec les ressources disponibles. 

Mais discuter de l’importance relative des pressions d’origine agricole peut se 
faire à différents niveaux avec différents objectifs en perspective. On peut le faire en 
comparant les pressions d’origine agricole entre elles suivant leur impact sur la qualité de 
l’eau, sur les milieux riverains ou sur le biote, en cherchant à distinguer les pressions directes 
sur le fleuve de celles qui passent par les bassins versants des affluents du Saint-Laurent, ou 
encore en comparant les pressions d’origine agricole aux pressions municipales. 



IGURE 5.1 
GURE 5.1 

Sommaire des principales pressions d’origine agricole sur le Saint-Laurent en 1666 
SommaIn dœ pdnctpba pm~lons d’odgtne agrkole sur b &tnt.l.aunnI rn 1898 

Sources : A partir des donnh MAPAQ. 1997,199Ga; LBtoumeau, 1!3!36 



TABLEAU 5.1 

,,‘,’ 

Sommaire de la problématique associée à la contribution des activit& agricoles B la détérioration du Saint-Laurent (1996) 

AMÉNAGEMENTS 
‘,’ PRODUCTIONAN~MALE~ FERTILISATION, ‘UTILISATION,DES PESTICIDES GRANDES CULTURES HYDRO-AGRICOLES 

PRESSION 

RBpannlon 
gdographique 

tmportano. 
4conomlque 
de I’agrlculture 

Les bassins des rivi&es 
ChaudiBre, Yamaska, Etchemin, 
sayonne. Boyer sont CBUX où le 
nombre d’unit6s animales par 
hectare est le plus 6lev6. 

Dans les bassins 
traditionnellement en situation de 
surplus de fumier (Yamaska. 
ChaudiBre, L’Assomption), la 
production porcine occupe une 
place pr6dominante. 

Dix des treize bassins versants 
BtudiBs sont en situation de 
surplus d’azote et de phosphore. 
c’est-&-dire que les quantit6s 
Bpandues sont sup&ieures aux 
besoins des plantes. 

Dans plusieurs bassins versants, 
les apports en phosphore 
provenant des engrais de fene 
(fumiers et lisiers) d6passent a 
eux seuls les besoins des plantes. 
Lorsque l’on consid&re aussi les 
engrais mk&aux, les Epandages 
exc4dent les besoins en 
phosphore des cultures d’au 
moins 50 p, 100 et les besoins en 
azote d’au moins 25 p. 100 dans 
les bassins en surplus d’engrais. 

C’est dans les bassins des Les plus importantes superficies 
rivi8res Yamaska, L’Assomption, consacr4es aux grandes cultures 
Richelieu et Chateauguay que les SB trouvent dans les bassins des 
quantit& de pesticides rivi&es Yamaska. Richelieu. 
appliqu&s par hectare cultiv6 Nicolet, Saint-François et 
sont les plus &N6es. ChaudiBre. 

Environ 73 p. 100 des pesticides Dans les bassins des rlvl8res Les terres drain& par drains 
vendus a” Qu6bec comprenant Yamaska, L’Assomption, souterrains repr&entent environ 
153 ingr6dlents aotffs sont utilis6s Richelieu. Bayonne et 20 p. 100 des superficies 
en agdculture. Ch&eauguay, le pourcentage des agdcoles qu6b6coises, soit 

terres cultiv6es consacr6es aux 700 000 ha. 
La moiti6 des pestkides agricoles grandes cultures est sup6rieur B 
sont utilis6.s pour la culture du 30 p. 100 des superficies 
mais. cultiv6es. 

On 6value que plus de 2500 km 
de cours d’eau ont 816 am6nag6s 
antre 1945 et 1986 dans la zone 
de prcductlon agdcole. 

Les am6nagements hydro- 
agricoles prennent la forme de 
drainage, de rectification et de 
creusage des cou,s d’eau dans 
toutes les zones agricoles du 
Clubbec et d’endlguement, 
principalement en bordure du lac 
Saint-Pierre et dans le moyen 
estuaire (surtout dans la r6glon de 
Kamouraska). 

L’endiguement affecte 388 
hectares en bordure du lac Saint- 
Pierre et environ 500 hectares 
dans le moyen estuaire. 

La production agricole occupe directement 78 300 personnes r6parties sur plus de 35 Ooo exploitations agricoles. En 1996, 385 000 personnes avaient un emploi directement~li6 & 
I’lndustrie agro-alimentaire. Ce nombre repr8sentait 118 p. 100 du total des emplois au QuBbec. 

Le produit int&ieur brut (PIB) de I’ensemble du secteur agro-alimentaire, estim4 B environ 12 milliards de dollars. repr&ente pr8s de 10 p. 100 du PIB total du Qudbec. 

Las exponations agro-alimentaires qu6b6colses sont en pleine croissance et elles ont atteint tout pr8s de 2 milliards de dollars en 1996. 
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ÉTAT 
Effet sur la 
qualIt de l’eau 

TABLEAU 5.1(SUITEl) 

L’agriculture contribue a la ccntamlnation du Saint-Laurent par l’azote 
et le phosphore. Les informations disponibles montrent que les 
apports agricoles contribueraient autant, sinon plus, que les rejets 
municipaux & la charge de phosphore d’origine enthmplque dans le 
fleuve. Les charges en azote total et en phosphore total anribu6es aux 
activit8s agricoles sont Bvalu6es respectivement a 73, 48. 24 et 
76 p. 100, et 75,52.56 et 63 p. 100 du flux net B l’embouchure des 
rivières Yamaska, L’Assomption, ChaudlBre et Boyer. 
Des d6passements occasionnels du crit9re d’approvisionnement en 
eau brute (entre 2 et 12 p. 100 des mesures) pour l’azote ammoniacal 
ont été obser& pour les rivi8res Etchemin. ChaudiBre. S&ancour. 
Nicclet. Yamaska, Richelieu. L’Assomption et Saint-Maurice au cours 
des ann6es 1995 et 1998. Aucun d6passement de critère par les 
nitrites-nitrates et l’azote ammoniacal n’a 616 observ6 dans le Saint- 
Laurent. 
Malgré les tendances B la baisse obsew6es entre 1979 at 1994 B 
I’embouchure de plusieurs dvl8res (ChaudiW Yamaska, 
L’Assomption, Saint-François. Nicolet. BBcanccur, Jacques-Carder et 
Saint-Maudce). les concentrations m6dianes (1989-1994) de 
phosphore total dbpassent le crit9re de protection de la vie aquatique. 
Les fr6quences de d6passement du cdt&re entre 1995 et 1999 Btaient 
sup6rieures B 85 p. 100 pour les dvl8res Yamaska, Chateauguay et 
L’Assomptlcn. et entre 20 et 50 p. 100 pour la plupart des autres 
rivi8res. Dans le Saint-Laurent, la tendance B la baisse des teneurs en 
phosphore s’est poursuivie B une majorit4 de stations entre 1990 et 
1997. Celle-cl est accompagn8e d’une baisse des fr6quences de 
d8passement du cdt8ra de pmtection de la vie aquatique entre 1990. 
1991 et 1995.1996, bien qu’une augmentation des fr6quences de 
d6passement d’amont en aval Btait tcujours perceptible en 1995.1996, 
sans signe cependant d’un accmissement dans les concentrations. 
Le phosphore d’odglne agdcole est domIn par la forme partlculaire et 
les appc116 surviennent prlnclpalement lors des crues d’automne et de 
printemps, au cours desquelles les mati&res en suspension sont 
cheni6es sur de tr8s grandes dlstances jusqu’au milieu marin. 
L’influence des affluents drainant des territoires B vocation agricole 
su, la qualIt de l’eau semble plus apparente dans le secteur du lac 
Saint-Pierre. 

L’utilisation des pestlcides en 
agriculture contribue fortement B 
la contamination des eaux de 
surface. Toutefols, les pmbl8mes 
de contamination des rivi&es 
tributaires du Saint-Laurent par 
les pesticides ne semblent pas se 
r6percuter de façon notable sur 
celui-ci. Seule I’atrazine d6passe 
occasionnellement le crit&e de 
protection de la vie aquatique an 
p6riode estivale & l’embouchure 
de certaines rlvl8res. en parllculler 
la rlvl&re Yamaska. 
L’atrazine, la cyanazine, la 
simazlne et le m4tclachlore sont 
1% quatre herbicides , pan1 les 
pesticides organophcsphor& et 
trlazlnlques analys&, qui ont Bt6 
d&ect& dans le Saint-Laurent. 
Les Grands Lacs constituent la 
plus grande source de ces 
produits pour le Saint-Laurent. 
Les affluents contribuent 
modérément è la charge 
d’atrazine (7 p. 100) at de façon 
plus Importante a la charge de 
m6tclachlore (30 p. 100) observ6e 
è CluBbec. Sans tenir compte des 
pesticldes organcchlor& dont 
l’usage est interdit, les 
concentrations de ces herbicides 
sont largement Inf6rleures aux 
crit8res de pmtectfcn de la vie 
aquatique et pour la 
consommation humaine, et l’effet 
additif de ces pesticldes est 
Egalement au-dessous du seuil 
pour un effet attendu sur le milieu 
aquatique. Les deux pestlcldes 
organochlor& peu utfIls& a” 
CluBbec (Ilndane et endosulfan ; 
environ 1 p. 100 des ventes de 
pesticides) ne semblent pas 
augmenter entre Comwall et 
au&ec et les concentrations sont 
eu-dessous des crit&res de 

,, : ::‘:_ :,,, :~iïti@l+&ïENTS 
_ ‘GRANDES CULTURES ,” ,, ::, ‘: ~‘HYO!+~AO~~COLES ,,,, 
Bien que I’agdculture dans les Le drainage des terres et le 
bassins versants des affluents du creusage des cours d’eau 
Saint-Laurent contribue a la peuvent accentuer Wcsion et le 
charge de mati&es en transport des MES et des 
suspension (MES) du fleuve, les contaminants. Toutefois, les 
informations actuelle3 ne lnfcrmatlcns actuelles ne 
penenent pas de d&ermlner permettent pas d’8valuer le mie 
âwc certitude I’ordre de grandeur particulier des am8nagements 
de la potion reli6e B l’agriculture hydre-agricoles dans les apports 
de façon g6n6rale et WY d’origine agricole affectant le 
diff6rentes activit6s agricoles de Saint-Laurent. 
façon plus sp6cifique. dont les 
grandes cultures. Les 
concentrations de mati&re an 
suspenslon dans le SaInt.Laurent 
ne sont pas B des niveaux 
pr6cccupants. 
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PRODUCTION ANIMALE FERTILISATION ” UTILISATION DES’bESTl&DES GRANDES CULTURES ‘, HYDRO-A&UCCiLES 

Effet su, Is 
quanté de l’eau 
(suite) 

Effet sur les 
habitats, le 
biote et la 
ssnt6 humaine 

L’agriculture semble peu contribuer B la mauvaise qualit 
bact4dologique du Saint-Laurent et son lnffuence serait locale. La 
contamination bacl6rialMiqus de I’sau dans les affluents du Saint- 
Laurent montrent l’importance de la prise en compte des objectifs de 
r6cup6ratlon et de protection des usages à 1’6chelle locale et r6gionale 
dans I’assalnissement agricole. L’entreposage inadbquat des fumiers 
et des l1slers. ainsi que de mauvaises techniques de fertilisation et de 
travail du sol ont une incidence forte sur la contamination 
bact6riologlqus des eaux de surface par I’agriculture. 

La situation de l’azote dans les eaux douces du Saint-Laurent n’est 
pas prétiupante pour la sant6 humaine et la pmtection de la vie 
aquatique. Dans le cas de I’azote~ammoniacal, les d6passements 
occasionnels du cdt&re pour l’approvisionnement en eau brute qui 
pourraient encore surw”ir à I’embouchure de certains affluents 
n%wont un effet que tr8s local e” raison du grand pouvoir de dilution 
du Saint-Laurent. En milieu marin, les informations disponibles 
n’indiquent aucun signe d’eutrophisation de I’estualre et du golfe en 
relation avec les apports d’azote par les eaux douces du Saint-Laurent 
et aucune intluance directe des apports des affluents n’a BM 
d6monWe en zone cbtf8re. 

Le phosphore est I’él6ment nutdtif favodsant I’eutrophisation en eau 
douce. La dynamique des facteurs impliqu& et le degr8 
d’eutrcphisation du Saint-Laurent sont peu connus globalement et 
localement. Une baisse des indicateurs d’eutrophisation dans les 
s6diments des lacs Saint-Louis et Saint-François est abserv8e depuis 
f96O. Les apports d’origine agdcole, en particulier la fraction soluble 
directement assimilable, sont moins importants en Bt6. uns p&fode 
critique pour la crcissamx des algues et de la v6g6tation aquatique, et 
pamalent marne Btre inf6rieum aux apports provenant des eaux 
us6es municipales. Toutefois, la saturation graduelle des sols en 
phosphore suite B Wpandage r6p6t6 d’engrafs en surplus des besoins 
agronomiques pourrait, g plus ou moins long terme. avoir comme 
cons6quence une augmentation du phosphore soluble d’origine 
agricole dans le Saint-Laurent. 

Les informations actuelles ne permefient pas d’établir le r6le de la 
contamination d’origine agricole du Saint-Laurent dans 1’6mergence ds 
certains aaents oathoo&nes et maladies su CMbec. 

Les pesticides organophosphor& 
at trM”iques sont moins 
persistants que les pesticides 
organochlor6s et poss&dent un 
faible potentiel de 
bioaccumulation. Le respect des 
cdtéres de protection suppose 
une absence d’effets n6fastes su, 
les organismes a les 
6ccsystèmes aquatiques. 
Sans tenir compte des 
organochlor6s dont l’usage est 
interdit, les informations 
disponibles montrent que la 
sltuatlon des pssticides dans le 
SaInt.Laurent n’epparsft pas dans 
l’ensemble nbfaste pour la vie 
aquatique 81 la SanM humains. 
Toutefois. il est possible que 

Iccafement dans les zones 
d’influente des panaches des 
affluents où I’agricunurs est 
importante, en particulier fa dviere 
Yamaska. les d6passements du 
cdt&3 pour I’atrazine et les 
concentrations relativement 
Blev& du groupe dss herbicides 
triariniques puissent aflecter la 
vie aquatique du Saint-Laurent. 

AUCU” effet n6faste sur la faune 
n’est actuellement attribu6 aux 
concentrations de MES observ6es 
dans le Saint-Laurent. La grande 
solubillt6 des pesticides 
organophosphor& at tdaziniques 
r6duit consid&ablement le r6le 
des MES dans le transport de Css 
contaminants dans le milieu 
aquatique. 

Envlrcn 34 p. 100, soit 1228 ha, 
des pertes d’habitats humides le 
long du Saint-Laurent entre 1945 
et 1976 seraient attribuables au 
d&sloppement agricole. e” 
particulier g f’ass8chement des 
milieux riverains. Depuis 1976. 
entra 500 et 1000 hectares 
additionnels riverains ont Bt6 
perdus au profit de l’agriculture 
dans le moyen estuaire. Par 
ailleurs. on estime qu’environ 
20 p. 100 des modifications de 
I’habitat du poisson en milieu 
riverain. soit 1678 ha, auraient ét6 
causées par I’agrlculture entre 
1945 at 1988. 

Effets indirects sur le biote par le 
biais des pertes d’habitats 
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Riponsas Les productions animales sont de Le nouveau rbglement RRPOA La StratBgie phytosarlitaire 
orient4es et D~US en DI~S encadr6es. Un pr&oit I’obliaation de r6aliser un adoot6e en 1992 oar diff&enta 

&vea; r8glement. le RBglement plan de fertilkion agro- lnte~enants du r&u ainsi que 
sur /a réduction de la pollution envimnnemental (PAEF) qui les programmes de formation et 
d’odgine agricde (RRPOA), est minimisera la contamination de de sensibilisation contribuent B 
entr6 en vigueur le 3 juillet 1997. l’eau et du sol. Les organismes de modifier les habitudes des 
Des organismes de gestion des gestion des fumiers rgalisent d6j& producteurs. 
fumiers sont en fonction dans des plans de fertilisation rgduisant 
trois bassins versants. Des la pollution diffuse. II est trop tbt pour en juger mais 
subventions sont vers&s aux les premiers r6sultats semblent 
producteurs. particuli8rement pour Les bonnes pratiques agricoles. Indiquer “ne certaine 
rendre les installations notamment les techniquj% de rationalisation de I’utilisatlon des 
d’entreposage des d6jections fellilisation et de travail du sol, pesticides. 
animales ad6quates. En 1997, jouent un rble important dans la 
45 p. 100 des exploitations r6dwtion de la pollution diffuse. 
agrtcoles importantes Ment Les informations actuelles ne 
dot6es de structures permettent pas de taire le point 
d’entreposage ad6quates, pour un sur ces pratiques au Qu6bec. 
volume de fumier entrepos6 de 12 Certaines indications suggbrent 

Aucune politique con&te ne La Loi sur ,a quatttd de 
cherche B d6courager la t’environnement du Québec oblige 
monoculture. Une toi-cadre et une I’obtention d’un certificat 
politique permettent nganmoins d’autorisation pour tout 
de limiter les abus en termes am8nagement hydro-agricole et 
d’kxion. Certaines initiatives B la leur entretien depuis 1994. Une 
terme peuvent aussi Stre entente administrative wec le 

milieu municipal remplace le 
certithxt d<autorlsation pour les 
travaux d’entretien, par 
I’application de normes 
environnementales visant la 
protection de la qualit de I’eau et 
de l’habitat du poisson. Quelques 
lois trkts g&nMes visent aussi la 
pr6sewation des habitats et une 
apporche Bducative est mise de 
l’avant. Par ailleurs, certaines 
initiatives locales visent la 
restauration de certains habitats. millions de m8tres cubes, ce qui 

repr6sendait plus de 60 p, 100 du 
problbme de palluUon ponctuelle 
par les dgjections animales. 
L’industrie porcine a adopt6 son 
propre plan environnemental en 
debutant par un protralt de la 
production. 

Certaines de ces mesures 
semblent prometteuses. Leur 
efficacit6 dgpend du niveau de 
conscientisation des producteurs 
et de I’appllcation du r8glement. 
Par allleure. bien que 
t’entreposage ad6quat des 
fumiers em&re la qualit de 
l’eau, les informations actuelles 
ne penetfent pas de d&erminer 
la portion attribuable 

cependant qu’elles ne sont pas 
largement utilis6es. Les 
organismes de gestion ont besoin 
de temps et llnancement pour 
faire leurs preuves. Leur efficacit6 
d@%ndra de 1’appllcation du 
r8glement. 

subventionn6es. 

En l’absence d’incitatifs plus 
puissants, rien n’indique que ces 
politiques encouragent les 
producteurs B modifier leurs 
pratiques. 

Le certificat d’auiodsation 
minimise en pdncipe les effets 
nggatits si les travaux sont bien 
ex4cut4s. Par contre, de façon 
g&l6rale, les normes 
environnementales pour 
l’entretien des cours d’eau 
amgnaggs ne sont pas appliquges 
dans la majorft6 des 
municipallt6s. L’efficacitB des 
autres mesures est ind&enin&. 

spectrKl”emerlt a cette mes”re. 
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dimension 
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R4pOltS~PltOll 

sp6clflquement 
agricoles et 
Ilfflcaclt6 

Diffkents programmes de recherche. de transfert technologique, de services conseils, de fonation et de soutien financier qui ne visent pas une mais l’ensemble des pressions 
d’origine agricole sont mis en oeuvre. Certains de ces programmes sont noweaux et il est trop tBt pour juger de leur efficacit6. Les retcmb4es des programmes de recherche sont 
quant g elles difficiles a Evaluer. L’efficacit6 de ces divers programmes d6pend en partie de I’application par les producteurs de la r8glementation visant la réduction de la 
pollution d’origine agricole. 

Jusqu’a r6cemment. la plupart des programmes agricoles visaient I’augmentation de la pmductlon en faisant abstraction des consid4ratlons envimnnementales. Le MAPAQ a 
cependant comme& B remddier à cette situation en incorporant des pr6occupations environnementales dans certains programmes et services (subventions à la recherche, la 
formation, les setvices conseils et le soutien financier) ou en rendant Wilde conditionnelle à des normes, objectifs ou moyens favodsant une agriculture durable. Il s’agit là 
d’incitatifs pour amener les producteurs à modifier cerfaines pratiques. II est cependant encore trop tbt pour juger de ces initiatives. 

Des initiitives et approches de concertation des intenrenants impliqu6s dans I’am6lioration de Mat des cours d’eau existent dans cerlafns bassins versants. Celles.ci peuvent 
inclure une remise en question des pratiques agricoles dans une perspective d’lidentification des interventions les plus susceptibfss d’am6liorer Mat des cours d’eau. Toutefois, 
ces actions ne sont pas une r6ponse structurk3 et formelle visant I’assainissement agricole. 
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5.1.2.1 La qualité de l’eau comme point de repère 

Puisque la plupart des pressions d’origine agricole affectent le fleuve par le biais 
d’un affluent, les réponses a un problème constaté sur le Saint-Laurent passent 
nécessairement par des actions au niveau des bassins versants de ces affluents. 
Cependant, étant donné le pouvoir de dilution et la dynamique particulière du fleuve, les 
problèmes observés et potentiels du fleuve ne sont pas nécessairement les mêmes que pour 
les affluents. De façon générale, on doit constater que la pollution d’origine agricole affecte 
plus fortement les rivières tributaires que le Saint-Laurent. 

Le phosphore d’origine agricole, qui est un des contaminants les plus 
problématiques dans plusieurs affluents du Saint-Laurent, ne semble pas constituer 
actuellement un problème aussi critique dans le fleuve. Toutefois, si la saturation des sols en 
phosphore se poursuit dans les bassins agricoles, ces apports pourraient avoir une incidence 
beaucoup plus grande sur l’eutrophisation du Saint-Laurent, en particulier dans le secteur du 
lac Saint-Pierre. Les différentes formes d’azote ne constituent pas un problème dans le 
Saint-Laurent, même en milieu marin où les apports d’autres sources qu’agricole sont 
importants, alors que dans les bassins versants des rivières tributaires du fleuve, la 
contamination par i’agriculture est une source de problèmes et d’inquiétudes. De la même 
façon, les apports de MES et la contamination par les pesticides apparaissent nettement plus. 
considérables et néfastes dans les affluents du Saint-Laurent. Finalement, la contamination 
bactérienne liée à l’agriculture affecte principalement les affluents. 

L’analyse montre donc une différence dans les effets de l’agriculture sur la qualité 
de l’eau en fonction des unités territoriales considérées à l’intérieur du bassin 
hydrographique du Saint-Laurent au Québec. À l’exception, dans une certaine mesure, du 
phosphore, l’influence de l’agriculture sur le Saint-Laurent n’apparaît pas actuellement 
comme un problème important et les effets se font sentir surtout localement. 

5.1.2.2 Les habitats rivemins et le biote comme points de repère 

En ce qui concerne l’impact des activités agricoles sur les habitats riverains et sur 
le biote, c’est surtout la localisation des activités agricoles qui est préoccupante. À cet égard 
cependant, la tendance de l’agriculture à empiéter sur les rives du fleuve semble se résorber. 
Pour ce qui est des conséquences de la détérioration de la qualité de l’eau du Saint-Laurent 
sur le biote, et sans pour autant minimiser les effets locaux liés aux apports de pesticides et 
de phosphore des affluents, les informations actuelles ne font pas ressortir globalement une 
situation trés préoccupante mettant en cause la pollution d’origine agricole. Par contre, la 
mauvaise qualité de l’eau dans les affluents du Saint-Laurent peut affecter des ressources 
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biologiques associées au fleuve, notamment en affectant la reproduction et en altérant les 
sites de fraie comme dans le cas de I’Éperlan arc-en-ciel fréquentant la rivière Boyer 
(Laflamme eta)., 1997). 

5.1.2.3 L’agriculhtre en rives du fleuve comme point de repère 

L’agriculture qui se pratique dans des bassins hydrographiques se déversant 
directement au fleuve représente une faible partie de l’ensemble de l’agriculture québécoise 
et ne génère qu’une faible portion des pressions d’origine agricole affectant le Saint-Laurent. 
Cependant, puisque selon certaines estimations jusqu’à 20 p. 100 des rives de l’estuaire 
fluvial et 34 p. 100 de celles du moyen estuaire seraient en culture et que les rejets se font 
directement au fleuve, on ne peut présumer que les effets de cette agriculture sur le Saint- 
Laurent sont nuls. Toutefois, en raison de son importance relativement faible, ies effets 
observés sont locaux. 

5.1.2.4 L’agriculture face auxpressions urbaines et industrielles comme point de repère 

Les informations ne permettent pas d’établir précisément la contribution de 
chacune des pressions agricoles par rapport à celle des pressions urbaines et industrielles. 
Par contre, en comparant les facteurs de stress associés aux différentes pressions et en 
tenant compte de l’intensité de ces pressions et de leur étendue de champ d’action, il est 
possible de dégager certains constats sur t’importante des pressions agricoles face aux 
pressions urbaines et industrielles : 

w Les apports au Saint-Laurent en provenance de l’agriculture sont importants 
dans le cas du phosphore et de l’azote et relativement importants dans le cas 
des MES, bien que pour ce descripteur, les évaluations soient plus incertaines 
et que l’érosion des berges et du lit semble occuper une place importante 
dans la charge solide du fleuve. Pour les autres descripteurs conventionnels 
(DBO, et coliformes fécaux), la contamination du Saint-Laurent est surtout 
associée aux effluents urbains. 

. Pour les descripteurs conventionnels, les effets de l’agriculture sur le Saint- 
Laurent se feront surtout sentir à l’échelle locale et régionale, principalement 
dans la partie fluviale, et dépendront en grande partie du débit de l’affluent et 
des caractéristiques du milieu recepteur, comme l’écoulement de l’eau, ce qui 
est similaire à ce que l’on observe pour les effluents urbains. Dans le cas du 
phosphore, les apports agricoles pendant la période estivale critique pour 
I’eutrophisation pourraient être inférieurs aux apports provenant des eaux 
usées municipales. 
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. Malgré le peu d’informations sur ce sujet, les apports de pesticides provenant 
du Québec et que l’on retrouve dans le Saint-Laurent sont principalement 
attribués a leur utilisation en agriculture plutôt qu’aux usages domestiques. 

l Bien qu’il soit difficile de déterminer les ordres de grandeur respectifs, les 
modifications physiques du milieu riverain par l’agriculture ont été importantes 
jusqu’aux années 1980, tout comme les modifications causées par les 
activités urbaines. Par contre, dans le cas de l’agriculture, la situation semble 
être stable et le potentiel actuel de modifications physiques anthropiques 
directes du milieu riverain par empiétement ou autres est surtout associé aux 
activités urbaines et aux infrastructures. 

5.2 Incertitude et limites des informations existantes 
De façon générale, indépendamment des limites des informations, la nature 

même de la pollution d’origine agricole rend son effet sur l’environnement très variable. En 
effet, en raison de la nature diffuse de la pollution agricole, un décalage spatio-temporel peut 
se manifester entre le lieu et le moment de l’émission des polluants et leurs impacts concrets 
sur la qualité de l’eau du Saint-Laurent par exemple. Ce décalage spatio-temporel résulte du 
mode de transport des polluants dans le bassin versant et de l’interaction de ceux-ci avec 
l’environnement au cours du transport. Ainsi, l’importance des charges générées par les 
sources diffuses est très variable en fonction non seulement des événements pluviaux mais 
aussi de nombreux facteurs tels que le type et l’usage du sol, la topographie, la densité et la 
proximité du réseau hydrographique. Ainsi, pour un événement pluvial identique, la charge 
polluante peut varier tout au long de l’année et d’une année à l’autre (Baril, 1996). De plus, la 
charge polluante des affluents drainant des territoires agricoles à leur entree dans le Saint- 
Laurent dépend aussi des apports provenant des rejets urbains et industriels. La complexité 
des phénomènes impliqués explique pourquoi l’établissement de liens précis et détaillés 
entre les pressions agricoles, l’état du Saint-Laurent et les réponses face à ces pressions est 
un defi de taille. 

Ainsi, dans le cadre de l’enjeu agricole, certaines caractéristiques et limites 
relatives aux informations restreignent les conclusions que I’on peut tirer en ce qui concerne 
les relations entre, d’une part, les pressions et l’état du fleuve et d’autre part, l’efficacité des 
réponses. Pour ce qui est des pressions, la plupart des informations utiles à la description 
d’un problème existent et sont accessibles, sauf en ce qui concerne l’accès des animaux aux 
cours d’eau et l’aménagement physique des cours d’eau. Cependant, l’incertitude quant à 
leur représentativité fait qu’elles ne peuvent être utilisées pour poser des diagnostics fins. 
Elles sont par ailleurs suffisamment fiables pour permettre d’établir des constats à l’échelle 
de régions ou de bassins versants. 
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D’autre part, en ce qui regarde les liens entre les pressions et l’état, les 
informations disponibles permettent de situer globalement l’état du Saint-Laurent par rapport 
aux pressions agricoles. Toutefois, ces informations limitent I’évaluatiort précise de la charge 
des contaminants d’origine agricole transportée par chacun des affluentaet les effets locaux 
qui peuvent survenir dans les zones de plus grande influence reliées à leur panache de 
diffusion dans le Saint-Laurent, notamment en raison des caractéristiques hydrologiques de 
ce dernier, de la structure du réseau d’échantillonnage de la qualité de l’eau du fleuve et de 
la fréquence d’échantillonnage, particulièrement en période de crue. Les compilations et les 
traitements de données que ces analyses requièrent sont aussi une containte. Par ailleurs, 
les informations permettent une évaluation partielle de la contrjbution des différentes activités 
agricoles et de la part attribuable aux pratiques agricoles inadéquates. 

Plus spécifiquement, si l’on considère les incertitudes en fonction des 
problématiques mises en relief dans la présente analyse, certaines lacunes dans les 
informations apparaissent plus importantes. Ainsi, en raison de la problematique particulière 
du phosphore, il y aurait lieu de préciser le bilan et les variations annuelles des différentes 
formes de phosphore en fonction des sources ainsi que le degré d’eutrophisation du Saint- 
Laurent, dans l’évaluation de la contribution des pressions agricoles relativement à 
l’enrichissement en phosphore du fleuve. II y aurait également lieu de préciser les 
conséquences dans l’interprétation des données de qualité de l’eau du fait que la méthode 
utilisée pour filtrer le phosphore particulaire du phosphore dissous a pour effet de sous- 
estimer le premier et de surestimer le deuxième par rapport aux normes reconnues. D’autre 
part, les informations disponibles sur les pesticides autres que les organochlorés dans le 
Saint-Laurent et à l’embouchure des affluents traversant des zones agricoles ne couvrent 
pas des périodes relativement longues et ne portent pas sur toutes les rivières et tous les 
secteurs sensibles du fleuve. De plus, les informations sur la persistance dans l’eau de ces 
pesticides apparaissent en partie déficientes et celles sur les effets combinés (effets additifs, 
antagonistes et synergiques) sont limitées. Finalement, les informations actuelles ne 
permettent pas d’établir le rôle de la contamination d’origine agricole du Saint-Laurent dans 
l’émergence de certains agents pathogènes et maladies au Québec. 

En ce qui concerne les réponses, il est de façon générale relativement facile 
d’obtenir de l’information sur les caractéristiques des divers programmes. Toutefois, la 
plupart d’entre eux n’ont pas fait l’objet d’une évaluation permettant d’établir leurs effets sur 
les pressions et I’environnement. 
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5.3 Préoccupations de gestion 
53.1 Les objectifs environnementaux 

Dans une perspective de développement durable, il peut être utile de fixer des 
objectifs environnementaup reliés à la probtimatique de la contribution des activités 
agricoles à la situation du Saint-Laurent, pour en assurer la sauvegarde et récupérer des 
usages qui lui sont associés. II n’existe pas actuellement d’objectifs environnementaux 
reconnus visant spécifiquement cette problématique et dans l’état actuel des connaissances, 
l’établissement de tels objectifs peut s’avérer difficile. Plusieurs particularités propres à 
l’enjeu posent en effet des difficultés dans cette optique. II y a notamment le fait que la 
contribution des pressions d’origine agricole à l’état du Saint-Lau!er!t n’est pas établie avec 
certitude pour tous les descripteurs, que cette contribution est variable le long de son 
parcours et dans le temps, et qu’il s’agit principalement d’une pollution diiuse provenant des 
bassins versants des affluents du Saint-Laurent dont il est difficile de déterminer la source 
exacte à une échelle globale. Par ailleurs, puisque les pressions agricoles affectent en 
premier lieu et principalement les affluents du Saint-Laurent, les objectifs visant la réduction 
ou l’atténuation de ces pressions dans les bassins versants à vocation agricole auront 
nécessairement une répercussion bénéfique sur l’état du Saint-Laurent. 

Ainsi, même s’il n’y a pas d’objectif visant spécifiquement l’agriculture et l’état du 
Saint-Laurent, il existe des objectifs environnementaux associés aux activités et aux 
pressions agricoles sur l’ensemble du territoire agricole du Québec qui ont un lien avec le 
Saint-Laurent. Ces objectifs se classent en deux catégories et font appel à des approches 
différentes, mais qui peuvent être complémentaires. La première catégorie regroupe les 
objectifs visant la réduction ou l’atténuation des pressions agricoles en ciblant une de ces 
pressions ou un groupe d’activités générant des pressions. Appartiennent notamment à cette 
catégorie : l’objectif de réduction de 50 p. 100 des pesticides en agriculture au Québec 
énoncé dans la stratégie phytosanitaire du MAPAQ; l’objectif réglementaire que chaque 
producteur important doit disposer d’un plan de fertilisation agro-environnemental basé sur 
les besoins agronomiques: ou encore l’objectif des clubs agro-environnementaux et des 
clubs d’encadrement technique de mettre en œuvre des mesures concrètes visant les 
pratiques agricoles pour conserver les ressources, mieux gérer les fumiers et réduire 
l’utilisation d’intrants chimiques. II s’agit d’objectifs environnementaux orientés vers le 

Un objectif environnemental est une balise, un seuil ou une cible à atteindre se rapportant soit à une activité 
humaine, B une pression g4nk6e par des activit& humaines ou A une composante de I’écosystème affect& 
par les pressions. Ces objectifs visent ainsi SI maintenir les activit6s humaines à des niveaux sans effets 
graves ou irr&wsibles sur les écosystèmes, à r6duire ou limiter les pressions à un niveau acceptable pour 
les écosystèmes et les usages associés, ou encore à protéger, récupérer ou restaurer les écosystèmes. 
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développement d’une agricurture plus durable. Dans cet esprit, ces objectifs s’inspirent d’une 
approche plus préventive de réduction des pressions agricoles et de conservation des 
ressources. Ils sont établis sans égard aux effets observés sur l’environnement, localement 
ou régionalement. La deuxième catégorie d’objectifs relève plus d’une approche territoriale 
qui vise B réduire ou atténuer les pressions agricoles par bassin versant, sous-bassin ou 
segment de bassin en tenant compte des particularités locales ou régionales. Les objectifs 
sont déterminés en fonction de la qualité ou de l’état du milieu récepteur et des 
écosystèmes, ainsi qu’en fonction de la récupération ou du maintien d’usages. Une telle 
approche vis-à-vis des pressions agricoles ne prend tout son sens que dans une démarche 
de gestion intégrée qui tient compte, entre autres, de l’ensemble des pressions qui affectent 
le milieu aquatique. 

53.2 Les pistes d’action 

L’analyse de la problématique de la contribution des activités agricoles à l’état du 
Saint-Laurent mène à certains constats concernant les pressions agricoles, leurs effets sur 
l’environnement et les réponses à Egard de ces pressions. Le tableau 5.2 présente les 
principales conclusions relatives aux divers aspects abordés antérieurement. Dans une 
perspective d’aide à la décision, elles sont formulées de façon à mettre en lumière les pistes 
d’action découlant de l’analyse, pistes à partir desquelles des actions précises pourront être 
élaborées. Ces conclusions et pistes d’action sont regroupées selon les différents champs 
d’intervention. 
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TABLEAU 5.2 

Pistes d’action relatives aux pressions d’otigine agricole 

Les strat6gies d’intervention 

. Puisque les pressions agricoles affectent en premier lieu et principalement les affluents du Saint-Laurent. les objectifs visant 
la réduction ou I’auénuation de ces pressions dans 185 bassins versants & vocation agricole englobent n&xssairement la 
njpercussion bénéfique sur Mat du Saint-Laurent. 

- La contamination agricole d’origine diffuse provient de t’ensemble du terrftcke, et elle pal dlficilement &e concentrée en 
un même lieu en vue d’un traitement ultérieur. La réduction ou l’att6nuation des pressions passent par conséquent par 
I’am6lioration des pratiques agricoles a la ferme. 

- Les objectifs de r6ductian des pressions agricoles et les mesures adoptk pour renccntrer ces objectifs s’appuient sur 
deux strategies d’intewentfon : la première cible des pressions et des activités agricoles sans 6gard aux paticularftés du 
milieu, alors que la dewibme vise à déterminer tes objectifs et tes mesures en fonctfon de ces parliculmftés. II y a lieu 
d’évaluer pour chaque proMme, mais aussi globalement pour l’ensemble de la prcbl6matique de la pollution agiicole. la 
meilleure combinaison de sbatégie d’intervention. 

l Les pestiddes étant par leur nature des mmpos& toxiques et qu’il peut s’av&er diffkile et couteu de Miser un portrait 
détall6 de la contamina%an et d’&aluw I’ensemble des effets, il s’agit d’un exemple où l’approche préventive, basée entre 
autres sur des objectifs de réduction de leur utilisation sans égard * l’&at du milieu récepteur, doit être poursuivie. 

l Bien que les programmes et les actions uniformes visant la réduction des pressions agrfcoles pour tes mntaminants 
conventionnels puissent donner des r&ultats, une approche tenftoiiale par bessin versant permet de mieux cibler et de 
moduler les interventions en fonction de l’état du milieu récepteur et en tenant compte des caract&istiques de I’agrfculture 
dans œs bassins et de l’ensemble des sources de contamination. Cependant, peu d’outils et de façons de faire sont utilisés 
pour cibler ces intewentfons et d&erminer l’ordre d’impmtance. 

- Plusieurs programmes de subvention s’adressant aux prcducteurs financent l’achat d’équipements et la construction 
d’infrastructures d’entreposage des fumiers et lisiers. II est souhaitable que ces programmes combik & d’autres incitatjfs 
favorisent, dans un deu&me temps, une modification des pratiques agkoles conduisant davantage aux r&ultats 
recherc%& 

l D’un point de vue envimnnemental. les producteurs aglfcoles font face à des mesures ou programmes qui peuvent étre 
contradictoires (par exemple. kssumnce agricole qui favortse une utilisation iigoureuse des pesticides selon des standards 
pas toujours compatibles avec la promotion d’une approche de lutte int6gr6e aux ravageurs qui veut minimiser et 
rationaliser le r.%ours aux pesticides). L’harmonisation et la cohkence des mesures et programmes au niveau des 
producteun est certes une condition de réussite des mesures visant la réduction des pressions. 

~ducatfon et senslblllsation 
l En matière de rkluction des pressions d’ofigine agricole. la sensibilisation et la formation des conseillers agricoles et des 

producteurs aux pratiques d’une agriculture durable et respectueuse de l’envircmnement s’av&ent un 6Mment important 
pur r6ussir tout programme bintewention. 

. Des approches et technologies environnementales cat 636 mises au point et plus d’efforts devraient être consacrés au 
transfert technologique. 

- Les interventions ex6es sur la formation et !a sensibilisation des pmducteun ne rejoignent pas I’ensemble des producteurs. 

Rdglementatlon et mesurer administratives 
- Les programmes volontaires suscitent pius d’adhésion lorsque des mesures incitatives visant la modification des pratiques 

sont instaurées en parallèle, qu’elles soient réglementaires. financières w autres. La mise en place de mesures de contrôle 
de la r6glementation envimnnementale constitue une condition importante à I’efficacit6 de tout autre intervention. 
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AWUISITION DE CONNAISSANCES 

Les pressions 

L’exactitude et la précision du portrait réalisé sur les pressions d’origine agricole sent vadaLles. De plus, I’impcrtance 
globale de ceaines pratiques et activités agricoles générant des pressions sont peu ou pas documentées, notamment 
I’accés des animaux aux cours d’eau et t’aménagement physique des cwrs d’eau. Une caractérfsation globale plus juste 
des pressicns agricoles doit prendre ces lacunes d’information en considération. 

Puisque les pressions agrfcoles diffuses ne sont pas directement propotionnelles aux quantités prcduites et qu’il est difficile 
de les lxaliser et de les quantifier pr6cisément lorsque considérées dans leur ensemble, une ccnnatssance plus exacte et 
précise des pressions génér&s par les activit6s agrfcoles dott tenir ccmpte des facteurs locaux et r6gionaux impliqués (tels 
que la nature du sol, la topographie et I’hydrclogie). Une meilleure compréhension des retatfons de cause à effet entre les 
actfvit6s agricoles et tes pressions qu’elles génèrent, et ceci aux échelles apprcprfées, s’av&re rukessaire à I’établissement 
des interventions cfMBes. L’efficacit6 environnementale des pratiques agricoles demande aussi à étre évaluée de manière a 
recommander les meilleures pratiques disponibles. 

II est reconnu que le développement d’une agriculture durable repose entre autres sur une dimintion de I’tiilisaticn des 
pestfcides. Un portrait plus ccmplet de I’utilisation des pasticides en agriculture au Québec atderattà mieux cibler tes 
interventions visant leur r&uction et permettrait de suivre 1’8vcluUon de leur utilisation en fonction de cas mesures. 

Les charge; et les concentrations des polluants que l’on retrcwe dans les cours d’eau et provenant des pressions agrfccles 
sont vadables et d@ndent elles aussi de facteurs locaux et r6gicnaux (tels que la nature et I’utilisation du sot, la 
topographie. I’hydmlogie et I’organisation spatiale du milieu agrfcole et du couvert végétal). Ici Bgstement, une meilleure 
ccmpr6hension des retations entre, d’une part, les pressions agricoles diffuses et. d’autre part, les charges et les 
concentrations de polluants dans les cours d’eau rkepteurs s’avke nécessaire à l’établissement des interventions ciblées. 

L’échantillonnage actuel des cours d’eau du point de vue de t’emplacement des staoons et en particulier de la fréquence 
des prélèvements ne permet pas nécessairement d’6valuer ad6quatement I’inftuence des pressions agdcoles sur la qualtté 
de I’eau dans les afftuents par rapport aux autres sources et leur contrfbuticn respective aux charges B le confluence des 
afffuents avec le Saint-Laurent, lacune particuli&ement impatante dans le cas du phosphore. Les m&nes facteurs jumelés 
au manque de connaissances, incluant la mod6liSatiOn. sur l’hydrologie du Saint-Laurent et des panaches de diffusion des 
rivières tributaires dans le fteuve rendent difficile Mvalualton de certains effets patentfels plus localement. Le réseau de 
suivi de la qualité des eaux pour les descripteurs conventfonnels n’est pas conçu en fonction de ces objectifs. 

Deux lacunes d’informatton apparaissent plus impatantes. PremiBrement, dans I’optique de mieux cerner la contrfbufion 
des activités agriccles à I’endchissement en phosphore du Saint-Laurent et de son effet sur I’eutmphisation, la 
connaissance du bilan du phosphore pour le Saint-Laurent en fonction des dtt6rentes sources, des diff6rentes fomws de 
phosphore et des vadations annuelles, ainsi que du degr6 d’eutmphisation du Saint-Laurent est trcp limitée. DeuxIèmement. 
les informations disponibles sur les petiicides en usage ne couvrent pas des périodes bès longues et ne wwrent pas de 
façon extensive tous les secteurs du fleuve et I’embcuchure des affluents où I’agdcutture est importante. De plus. 185 
ccnnaissacnes sur la persistance des pesticides dans le milieu aquatique apparaissent en partie d6ffcientes et csltes sur les 
effets combinés sont limitées. 

La préservation et la récupération des usages sont les raisons pour lesquelles la contamination du ffeuve est une 
précccupatfon sociale. Actuellement. faute d’un inventaire complet des usages du Saint-Laurent et de leur localisation. et 
vu te manque de connaissances relattves à I’écoulement du fleuve, I’impact de I’agrfculture sur tes usages du fleuve es1 
difficile à Btabtir. 

Les effets des réponses 
- Les effets des réponses relativement B la réduction des pressions d’orfgine agrlco(e et leurs conséquences sur 

l’environnement sont peu documentés. À la lumière des quelques informations disponibles, il semble que les r6sultats des 
r6pawes sont parfois mttigk. L’élabaation de mesures correctrices et taur ajustement reposent sur la capacit6 d’en 
Bvatuer les effets avec des mécanismes de suivi apprcpdés. 
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Annexe 1 

LE CADRE PRESSION-ÉTAT-RÉPONSE 

Le Rapport sur /‘état du Saint-Laurent a été réalisé à partir du cadre Pression- 
État-Réponse (PER) pour structurer et analyser l’information en fonction d’enjeux 
environnementaux du Saint-Laurent. Ce cadre conceptuel est reconnu comme un modéle 
type qui occupe maintenant une place importante dans la réalisation des rapports sur l’état 
de l’environnement et l’établissement d’indicateurs environnementaux. II a été proposé par 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour la conception 
d’indicateurs environnementaux (OCDE, 1993a; 199313) et l’évaluation de la performance 
environnementale des pays membres de I’OCDE (OCDE, 1994; 1995). Plusieurs pays et 
organisations internationales s’inspirent du cadre de I’OCDE dans leur approche de 
l’information environnementale (ex. : Adriaanse, 1993; CCME, 1996; Environment Agency of 
England and Wale, 1996; Government of Australia. 1994; GRID-Arendal, 1997; Republic of 
Tunisia, 1996; SCOPE, 1994).~ Ainsi, bien que la terminologie puisse parfois varier dans la 
documentation, les principes généraux proposés par le cadre, PER sont aujourd’hui 
largement utilises. 

Le cadre PER proposé par I’OCDE est une représentation générale des liens de 
causalité entre les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, les 
changements dans l’état de l’environnement occasionnés par ces pressions et les réponses 
de la société, c’est-à-dire les mesures adoptées relativement aux pressions ou à l’état de 
l’environnement. Bien qu’il possède des limites différentes, ce modèle s’applique à toutes les 
échelles de travail et à tous les genres de problématique. De plus, malgré sa présentation 
relativement simple, il permet de tenir compte de la variabilité et de la dynamique des 
écosystèmes ainsi que de la complexité des interactions des composantes naturelles et des 
activités humaines. 

Le contexte d’utilisation détermine dans une large mesure comment ce cadre 
général s’applique à des cas concrets. Dans cet esprit, à partir de l’expérience accumulée 
dans l’utilisation du cadre PER et dans un souci d’intégrer d’autres dimensions - en 
particulier la vision écosystémique des interactions de l’homme et de son environnement - 
certaines organisations ont cherché à améliorer ou à préciser le modèle de I’OCDE (ex. : 
CCME, 1996; Government of Australia, 1994; Indicators for Evaluation Task Force, 1996; 
United States EPA, 1995). D’autre part, sans directement référer au cadre PER mais en 
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faisant appel aux mêmes principes de causalité entre les sources de perturbation de 
l’environnement, leurs effets sur l’état des écosystèmes et les mesures adoptées, certains 
auteurs comme Freedman et a/. (1993). Hodge et a/. (1995) et Maclaren (1996) ont 
approfondi ces concepts et leur application à la connaissance de l’état de l’environnement et 
des problématiques environnementales. 

Lors de la réalisation du Rapport suf /‘état du Saint-Laurent, certains ajustements 
et précisions au cadre de I’OCDE ont été apportés. La figure qui suit présente le modèle 
adapté dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Les pressions sur l’environnement sont réparties entre quatre niveaux dont trois 
sont de nature anthropique. Le premier identifie les facteurs structurels qui ont une influence 
déterminante sur les activités humaines (ex. : la croissance de la population, les accords de 
commerce international). Au deuxième niveau, les activités humaines sont considérées 
comme des sources de pressions sur l’environnement (ex. : les activités agricoles, les 
établissements industriels, les activités urbaines). Le troisième niveau comprend les 
pressions directes générées par ces activités qui sont soit un rejet, un prélèvement ou une 
modification biophysique. Finalement, sont incluses dans les pressions les catastrophes 
naturelles, c’est-à-dire les phénomènes naturels qui par leur ampleur dépassent les limites 
normalement observées dans les écosystèmes (ex. : les inondations et les tremblements de 
terre) et qui produisent des pressions directes similaires à celles génerées par les activités 
humaines. 

L’état fait référence à la condition, la qualité et les changements observés dans 
les composantes biophysiques, dans les processus écologiques ainsi que dans la présence 
des facteurs de stress dans l’environnement. Cet état se rapporte soit à des éccsystèmes, 
des milieux ou des ressources naturelles spécifiques. Dans une perspective écosystémique 
comprenant l’homme et ses activités, on inclut également les usages, les bénéfices 
anthropiques et la santé humaine reliés à l’environnement. 

Les réponses se rapportent aux mesures et aux décisions des diiérents agents 
de la société (ex. : les gouvernements et les administrations publiques, les entreprises 
privées, les organisations non gouvernementales, les citoyens et les organisations 
internationales) relativement aux pressions et à l’état de l’environnement. Les réponses, qui 
peuvent être de plusieurs ordres (.ex. : légal, administratif, volontaire, mesures financières et 
fiscales, éducation, concertation), visent à prévenir, éliminer et réduire les pressions ou 
corriger leurs effets ainsi qu’a s’adapter aux changements dans I’état de l’environnement. 

La dimension humaine dans le modèle apparaît au niveau des composantes de 
pression, d’état et de réponse. En incorporant les usages et les bénéfices anthropiques ainsi 
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que la santé humaine aux composantes d’état, le modèle exprime d’une part la vision 
écosystémique qui inclut l’homme comme élément important du système tout en insistant sur 
la nécessité d’analyser les liens de causalité entre les composantes de pression, d’état et de 
réponse dans une perspective de~gestion et de prise de décision. 

Les flèches indiquent un lien d’effet ou une interaction entre les composantes de 
pression, d’état et de réponse, à l’exception de celles en direction des réponses qui illustrent 
le cheminement de l’information pour leur élaboration et leur évaluation. 

Les connaissances que l’on veut dégager dans l’application du cadre PER 
portent sur la condition et la qualité des composantes, sur les changements qui ont été 
observés, sur leurs interactions et les effets qui en découlent. Pour améliorer la 
compréhension d’un enjeu environnemental du Saint-Laurent, c’est le contexte et la 
problématique qui ont déterminé le niveau de traitement et d’intégration de l’information lors 
de i’analyse et de la synthèse. 
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Annexe 2 

Résultats des différentes analyses de régression simples effectuées 

Percentile 75.NH. 

Percentile 75NH, 

Percentile 75NH. 

Percentile 75.NH. 

Percentile 75.NH, 

Percent& 75.NH. 

Percentile 75.NH. 

MBdianeNH, 

M6dianeNH, 

Médiane-NH. 

Mhdiane-NH, 

Médiane-NH, 

Médian%NH, 

Percentile 75-N total 

Percentile 75-N total 

Percentile 75-N tdal 

Percentile 75-N total 

Percentile 75-N total 

Percentile 75-N total 

Percentile 75-N total 

Mediane-N total 

MedianeN total 

MedianeN total 

MedianeN total 

Surplus d’azote 

Nombre d’unités animales 

Superficie du bassin vwsant 

Surplus d’azote/Supedicie 
cunivée 

Surplus d’azot&uperhie du 
bassin versant 

NO&~ dlmités animales/ 
Superficie cultivée 
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Superficie du bassin versant 

SUQIUS d’azote 
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Superficie du bassin versant 
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cultivée 
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Superficie du bassin versant 
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Nombre #unit& animales 

Superkie du bassin wsant 
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0,651 
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0,356 

0,054 

0.011 

0,187 

0,121 

0,159 

0,269 

0,079 

0.026 0,142 -1,791 0.367 
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0,047 

0,245 

0,552 

0,oia 
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0,062 
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0,206 

0,246 
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0,235 

0,374 
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-1,791 

-1.683 

-0.497 
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-0.766 0,530 

0,457 

0,412 
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0,414 

0,591 

0,570 

Homo- 
scédasOcit6 
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Mediane-N total 

Mediana-N total 

Mediane-N total 

Percentile 75-P total 
PercenoIe 75-P total 
Percentile 75-P total 
Percentile 75-P total 

Percentile 75-P total 

Percemile 75-P total 

Percentfie 75-P total 

Médiane-P total 
Médiane-P total 
MBdianeP total 
Médiane-P total 
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Percentile 75.MES 

Percentile 75-MES 
Percentile 75.MES 

Médiane-MES 

Media”S-MES 
Médiane-MES 

Percentile 75. 
cciifones fécaux 
Percentile 75. 
colifones fkaux 

Surplus d’azote/Superficie du 0,017 1,052 
bassin versant 
Nombre d’unités 0.269 
animal&Supetficie cultivée 
Nombre d’unit& animales/ 0,002 0.249 
Supedtcie du bassin versant 
Surplus de phosphore 
Nwnbre d’unit& animales 
Superficie du bassin versant 
Surplus de 
phosphora!Supeficie cultivée 
Surplus de 
phosphorelSup&icie du 
bassin versant 
Nombre d’unités animales/ 
Superficie cultivée 
Nombre d’unit& animales/ 
Superlicie du bassin versant 
Surplus de phosphore 
Nwnbre d’unitds animales 
Superficie du bassin versant 
Surplus de 
phosphore/Superficie cultivée 
Surplus de 
phosphore/Superficie du 
bassin versant 
Nombre d’uniths animales/ 
Superficie cultiv8e 
Nombre d’unit6s animal& 
Superficie du bassin versant 
Total des superficies en 
grandes cuiiures 
Superficie du bassin versant 
Total des supenïcies en 
grandes cultures/Superficie du 
bassin versant 
Total des superficies en 
grandes cultures 
Superficie du bassin versant 
Total des superficies en 
grandes cultures/Suparficie du 
bassin versant 
Nwnbre d’unit& animales 

Nombre d’unités animales/ 
Superficie cultivée 

-0.699 0,574 

0,269 
0.126 
0,1667 
0,011 0.524 -1,679 0,463 

0,022 0,214 -1,627 0,390 

0,109 

O,OW 0,367 -1,543 0,542 

0,312 
0.0241 
0,198 
0,017 0,461 -1,763 0,417 

0.007 0,226 -1,716 0.490 

0,264 

0,022 

0.028 

0,664 
0.004 

0,020 0,269 -0,060 

0,569 
0,001 0,390 0.664 

0,450 

0,230 

0,313 

0.236 0,380 0,366 

0.29 1.15 

-1.616 0,393 

0,544 

0,403 

0.634 
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Percentile 75 
colifonnes fécaux 
Percentile 76. 
wliformes fécaux 
PercenoIe 76. 
coliformes fécaux 
Mdiane-wliformes 
fecaux 
MBdianeîoliformes 
f6caux 
Médiana-coliformes 
f&aux 
Médiane-colifomles 
f&aux 
Mdianecoliformes 
f.5cau.x 

Supedicie du bassin versant 
Surplus d’azoia!Superficie du 0.349 
tessin versani 
Surplus de phosphorel Homo- 
Superficie du bassin versant scédasticité 
Nombre d’unit& animales 0.291 

Nombre d’unit6s animal& 0,676 
Superficie cultivée 
Nwnbre d’unités animalesl 0.750 
Superficie du bassin versant 
Surplus d’azote/ 0,606 
Superficie du bassin venant 
SU@~S de pho.sphore/ HOmoSC& 
Superficie du bassin versant dasticité 



Annexe 3 

Résumé des analyses de corrélation et de régression multiple entre les caractéristiques du 
territoire et les descripteurs de qualité de l’eau dans 20 bassins versants du Québec de l’étude 
de Gangbazo (1999) 

Concenwmlons 
m6dlanes~mgiL) 

NT 

N-NH, 

PS 

PP 

PT 

-0,61” 0.61” 

-0.50’ 0,M’ 

-0.79” 0.60” 

-0,70" 0,71- 

-0.57" 0.52" 

-0,70" 0,69" 

-0,66" 0,56" 
_ _ 

o,a4** 

(70) 

0,56" 

(31) 

0,84" 

0,62” 

(67) 

0,57** 

(33) 

0,60" 

64 

0.65" 

0,97" 

(14) 

0.65" 

va 
0,66^' 

0.76" 

(7) 

0,65" 

(11) 

0,77" 

(6) 

0,71- 

(11) 

0,70" 0,60" 

0.45 0,39 

0,69" 0,59" 

0.59" 0.53- 

0,45' 0,41 
-_ 

0,57" 0.52" 

0,47' 0,44 

-0,94” 

-0,61'* 

-0,92” 

(32) 

-0,66" 

-0,58" 

0.66" 

0,51' 

0,63" 

0,65'* 

0.56" 

0.67.' 

0.66" 

-0.13 0,52'* 

-0,05 0,06 

-0,16 0,60" 

-0.19 0,3 

0,03 0,02 

-0.10 0,23 

0,06 0,2 

0.74" 

0.50’ 

0,57" 

(56) 

0.57" 

0,46 

0,56" 

0,55" 

0,74" 

044' 

0,73** 

0,66" 

0,47' 

0.64” 

0,61" 

64 

44 

69 

74 

44 

72 

54 



,,,, 
VARlANCE 

TOTALE 
:XPLIGUÉE “&.) 
‘AR LE MOOèLE 

62 

73 

78 

70 

26 

52 

21 

0.16 0,50’ 

0,24 

0.60’* 

0.27 

O,i1 

0,81" 

(66) 

o,w* 

(66) 
0,79” 

(64) 

0,74” 

(56) 

0,47* 

0.64” 

0,70” 

0.75” 

0.49’ 

0,2t 0,65’* 0,69” 

-0,46’ 034 -0.11 
(2,) _ . . . . . 

NT 

N-NH, 

N-NO, 

PS 

PP 

PT 

MES 

-0,71” 0.67” 0,76^’ 
. - (13) 

-0,56” 0,76*’ 0,54” 

-0.72” 0,85” 0.76” 

(14) 

-0.61 0,79” 0.70” 

(W 

-0,33 -0.51’ 0.34 

(26) - 

-0,51” 0,72*’ 0,66” 

(52) - 

-0,003 -0,ii -0.24 

0,64” 0,77- 0.74” -0.76’. 0,82’^ 

(3) 

0,79” 

(7) 

0.77** 

0.77’” 0,77” 0.72” -0.03 

0,80’* 0,75” 0.72” -0.75” -0,20 

0.76” 0,71** 0,71” 

0,43’ 0.45’ 0,51’ 

0.65” 0,65” 0,66” 

0,02 -0,04 -0.12 

0.77’. 

(4) 

0,51* 

-0.15 

0,13 

-0.03 

0,008 

-0.55” 

0,22 

0,70” 

0.05 

I L 
1. Analyses de ccrr6lation entre les caract6ristiques du territoire et les descripteurs de qualit de l’eau. 
2. Pourcentage de la vartance totale expliqu6e 6 partir des analyses de r6gression multiple entre les caract&istiques du territcire et chacun des descripteurs de qualit de l’eau. 

’ Significatif B p * 0.05. 
** Signiffcatif 6 p - 0.01. 
ns. = non significatil. 

L~Q.w& des caract&fstiques du tenttoiro: SS superficie du bassin (km?; SC superficie cultfvable (%); GI cultures 6 grand interligne (%): IE cultures & interligne Btrclt (%); 
FO fourrages (%); AU autres cultures (%); FR for61 (%): PH population (habAm’); PR population racccrd6e (%) PE population trait& (99); DA densit6 animale (uaiha): SD superficie 
agricole avec drainage souterrain (%). 
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Annexe 4 

Évaluation sommaire du bilan des apports en phosphore dans le 
Saint-Laurent 

Les apports d’origine agricole 

La méthode utilisée pour estimer le bilan massique du phosphore total d’origine 
agricole a consisté dans un premier temps à déterminer les apports provenant des 13 
affluents considérés dans l’analyse. À cette fin, la médiane des taux d’exportation annuels 
pour les bassins agricoles et les bassins forestiers calculés dans l’étude de Gangbazo et 
Babin (1999) ont été utilisés. Le taux observé pour les bassins forestiers (27 kg/km*) a été 
multiplié par la superficie des bassins des rivières Saint-Maurice et Jacques-Cartier (45 942~ 
km’; tableau A). Le taux observé pour les bassins agricole (96,3 kg/km’) a été multiplié par la 
superficie des 11 autres rivières (60 226 km’). Le flux annuel net du phosphore à 
l’embouchure des 13 rivières est ainsi estimé à 7040 tonnes, soit 5600 tonnes pour les 
bassins agricoles et 1240 tonnes pour les 2 bassins non agricoles. 

La moyenne de la contribution des différentes sources à la charge nette en 
phosphore à l’embouchure des rivières Yamaska (Delisle et a)., 1996). L’Assomption (Delisle 
et a/., 1997) Chaudière (Simoneau, 1996) et Boyer (Gangbazo et Babin, 1999) est de 
62~. 100 pour les apports agricoles et de 24 p. 100 pour les sources ponctuelles 
municipales et industrielles. En appliquant ces proportions à l’estimation de la charge pour 
les 13 rivières, la contribution de l’agriculture serait alors de 4365 tonnes et celle des rejets 
municipaux et industriels serait de 1690 tonnes. 

Les apports des effluents municipaux 

Le tableau B présente la compilation des rejets observés et estimés de 
phosphore total directement dans le Saint-Laurent par les municipalités riveraines du tronçon 
fluvial et de l’estuaire fluvial en 1995. Les rejets de phosphore total sont estimés à 1307 
tonnes. Si on ajoute les rejets dans la rivière des Mille îles, le total est de 1406 tonnes. En 
additionnant les rejets directs des effluents municipaux dans le Saint-Laurent et la 
contribution de ces rejets ponctuels municipaux et industrielsvéhiculés par les 13 rivières 



considérées dans l’analyse (1690 tonnes), les apports des sources ponctuelles municipales 
de phosphore dans le Saint-Laurent s’élèvent à 3096 tonnes. 

Discussion 

Plusieurs facteurs peuvent amener des biais dans les estimations présentées. II 
y a en premier lieu les imprécisions dans les évaluations des flux massiques (section 3.1.2) 
qui peuvent affecter à la baisse, mais possiblement également à la hausse, l’estimation des 
flux. Par ailleurs, les proportions moyennes des apports d’origine agricole et de sources 
~ponctuelles pour les rivières Yamaska, L’Assomption, Chaudière et Boyer ne sont pas 
nécessairement représentatives de l’ensemble des rivières. D’autres sources d’erreur liées à 
l’ensemble hétérogène des données utilisées peuvent influencer les estimations. Par 
exemple, dans le cas des rivières Yamaska et L’Assomption, les flux massiques ont été 
calculés avec des séries de données portant respectivement sur les périodes de 1988 à 
1993 et de 1982 à 1986, alors que la portion des flux reliée aux sources anthropiques 
ponctuelles a été déduite à partir des données des années 1996 et 1997. Cette différence 
peut avoir pour effet de mal évaluer la contribution absolue et relative des sources 
anthropiques compte tenu des interventions d’assainissement qui ont eu lieu à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990. 

L’estimation des rejets de phosphore par les municipalités dotées d’un réseau 
d’égouts établies le long des 13 rivières considérées (tableau A) est inférieure à l’évaluation 
de ces mêmes rejets réalisée plus haut (436 tonnes au lieu de 1690 tonnes). II n’est pas 
possible de déterminer précisément d’où provient cette différence. Pour les rivières 
Yamaska, L’Assomption et Chaudière, l’écart entre le total des estimations présentées au 
tableau A et les valeurs mentionnées dans les rapports de Delisle ef a/. (1997), Bédard ef a/. 
(1997) et Simoneau (1998) est de 177 tonnes (soit 92 tonnes dans le premier cas et 269 
tonnes dans le deuxième cas). Cet écart peut expliquer en partie la différence de plus de 
1000 tonnes entre les deux estimations, en posant comme hypothèse que les données 
publiées dans les rapports sont plus exactes et que le même type de décalage est présent 
pour l’ensemble des rivières. Une surévaluation de la proportion des rejets municipaux à 
partir de la moyenne des rivières Yamaska, L’Assomption et Chaudière pourrait également 
expliquer une partie de l’écart, mais pas totalement. Dans cette dernière éventualité, la 
proportion de la charge totale attribuée aux rejets municipaux devrait être ramenée à 
6 p. 100 pour correspondre à la somme de 436 tonnes. 

Par ailleurs, il est possible que la médiane du taux d’exportation de phosphore 
pour les bassins agricoles provenant de l’étude de Gangbazo et Babin (1999) ne soit pas 
représentative des bassins versants des rivières considerées dans la présente analyse. En 
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effet, en appliquant le taux de 96,3 kg/km, la charge en phosphore provenant des rivières 
Yamaska, L’Assomption et Chaudière est de 1510 tonnes (soit respectivement 461, 406 et 
643 tonnes), alors qu’elle est de 1191 tonnes en prenant les valeurs rapportées dans Delisle 
et a/. (1997), Bédard et a/. (1997) et Simoneau (1998) (soit respectivement 618, 282 et 311 
tonnes). Cette situation pourrait amener une surévaluation de la charge de l’ensemble des 
rivières. 



TABLEAU A 
Estimation des charges en phosphore des effluents des municlpalit6s situées le long des affluents du Saint-Laurent en 1995 

RtSEAU SANS 
TRAITEMENT STATIONS O’dPURATION EN RODAGE STATIONS D’ÉPURATIONS EN OPéRATION 

FIeJe& ~*thll*,* 
,, 

Fw,*tll ms*ur*s et etimw TOTAL 

RiviBre Boyer 

Rivibre Etchemin 

Rivibre 
ChaudiBre 

Rivibre 
l36cancour 

RiviBre Nicolet 

Rivibre Saint- 
François 

Rivibre Yamaska 

RiviBre Richelieu 

Riv&e 
Chhmguay 

Rivibre Saint- 
Maurice 

Rivibre Bayonne 

Rivibre Jacques- 
Cartier 

Rivibre 
L’Assomption 

TOTAL 

* Moyenne quotidienne. 

313 0.9 
1 020 2,6 

2744 ,7,5 

5 202 46 30 35 

4261 16 12 25 

1 137 2 1,6 20 1 450 2.5 03 220 

17264 40.2 13,6 66 23 466 46,4 16.9 1 466 

70 566 172,6 63.0 64 77 613 62,5 30,l 6 662 

1 629 5 4 20 

6 3 65 

150 114 24 

21 14 33 

364 121 69 

25 14 45 

100 60 20 

5 4 20 

41 496 166,6 74.2 55 47 479 

2 062 5,7 2919 

3 073 6.5 54 644 

50 430 155,2 20.5 67 55 431 

172 667 366.9 103,4 73 230 404 

69,6 

29.2 

32,7 2 620 

225.9 
10,7 3 396 

62,5 10226 

3 935 10,6 7 656 

6 746 24,t 139 746 

659 13 9015 

132664 515,7 143.9 72 144257 166,7 61,6 4 769 

53 249 159.2 54,7 66 201 741 199,e 72,9 23 720 

3 590 4.7 2,4 50 13264 16,2 66 2 543 

5.3 36 355 36 736 19,6 79.3 20 

20 

34 

75 031 

7 606 

164,6 60.1 43 427 

Of5 1 772 5641 16.5 12,4 
_’ 

16,s 632 347 

2515 

56 106 160 104 35 27 776 70.6 46,4 

79,3 321 627 920 506 46 613 262 1 789 

65 664 150.4 54.9 4 220 

4154 

1 936 

195 

11.4 

28 a59 615,4 66 963 646 1 194,7 436,l Ill6 175 






