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Memoire présente par la 
municipalité de Saint-Honore 

Bureau des audiences publiques sur l’environnement (Bape) 

concernant le developpement durable de la production porcine au Québec 
et la protection de la nappe phréatique. 

Depuis 2000, la region du Saguenay Lac Saint-Jean est la cible de promoteurs qui ont 
comme objectif d’implanter des productions porcines sur l’ensemble du territoire. 

Bien que la municipalité ne soit pas contre les productions agricoles, la production 
porcine sur le territoire de Saint-Honore préoccupe l’ensemble de la population 
comme l’a démontré un r6cent referendum consultatif. La population s’est prononcee 
à 85% contre l’élevage porcin sur fumier liquide. Les principales préoccupations de la 
population sont la qualité de vie et la sante publique et par le fait même la protection 
de la nappe phreatique. 

Le conseil municipal a decide de vous presenter ce mémoire afin de mieux faire 
connaître le territoire de Saint-Honoré (qui compte 4700 habitants et une superficie de 
187,2 kmr) et la vulnérabilité de la nappe locale qui constitue la source d’eau potable 
de la municipalité. 

Respectueusement votre. 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ 

Marie-Luce Martin, maire 
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VINCE DE QUÉBEC 
C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 
ICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ 

&NICIPAL~~ DE 
ST-H~N~~& 

EXTRAIT du pro&-verbal d’une séance régulière 
du conseil municipal tenue le 17 février 2003. 

RÉSLUTION 
055-2003 

ATTENDU QUE le bureau des audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), dans le cadre de son mandat sur le développement 
durable d’industrie porcine au Québec, accepte le dépôt des mémoires avant le 12 
mars 2003 pour la Région du Saguenay Lac-Saint-Jean. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Honoré est concernée par la 
production porcine. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Honoré se préoccupe de la 
protection de l’eau. 

ATTENDU Qu’il est d’intérêt public de déposer un mémoire aux 
audiences du Bape. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 

. QUE soit autorisé le dépôt du mémoire sur la production porcine tel que 
présenté, pour être soumis à la Commission du bureau des audiences 
publiques sur l’environnement qui se tiendra en mars 2003 à Alma. 

. QUE le maire et le directeur général soient autorisés à présenter le 
mémoire au bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

COPIE CONFORME 
ADOPTÉ 

S&:-tr&orier et directeur ghéral 
Donné à Saint-Honoré 

Ce 21i*me jour de février 2003 

3611 Boul. Martel, St-Honoré-de-Chicoutimi (Québec) GOV 1 LO Tél.: (418) 673.3405 Fax: (418) 673.3871 
Internet: www.viIle.sthonore.qc.ca 

Courriel : admin~ville.sthonore.qc.ca 
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1. GÉNÉRALITÉ 

a) La contamination de la nappe phrkatique au Québec 

b) Les risques à la santé publique 

c) Région en surplus de lisier 

d) Réglementation provinciale 

Mémoire présenté au Bape par la Municipalité de Saint-Honoré-Mars 2003 5 



1. GÉNÉRALITÉ 

a) La contamination de la nappe phréatique au Québec 

Le rapport scientifique du comité de santé environnementale pour le ministère 
de la sante et des services sociaux du Québec de juin 2000 concernant «les 
risques à la santé associés aux activités de production animale » traite de cette 
problématique au chapitre 3.1.1.2,3.1.2,3.1.2.1,3.1.2.1.1 et le 3.1.2.1.3 

Le rapport du groupe de travail «Santé » intitulé «Revue de la littérature 
scientifique traitant des impacts de la production porcine sur la santé publique » 
concernant le plan agroenvironnemental de la production porcine en août 1999, 
traite de la contamination de l’eau au chapitre 2. 

L’ « avis de santé publique portant sur les risques à la santé associés aux 
activités de production animale en Chaudière-Appalaches » produit par 
M. Benoît Gingras, md, msc pour la Régie de la Santé et des services sociaux de 
Chaudière-Appalaches, en mars 2001, nous porte au chapitre 3 « Les effets des 
surplus de fumier sur les eaux de surface et souterraines » 

b) Les risques à la santé publique 

Les populations résidant en milieu rural se préoccupent de la pollution d’origine 
agricole (l’air, l’eau, le sol, etc.), elles se préoccupent également des effets d’ordre 
social qu’ont les projets d’implantation et d’expansion d’élevage agricole. Le 
bulletin d’information en santé environnementale, volume 11, no. 5 septembre- 
octobre 2000 traite sur « Les risques à la santé publique associés aux activités de 
production animale ». 

c) Région en surplus de lisier 

Le ministere de l’Environnement a dépose un rapport concernant les régions en 
surplus de lisier et celles qui sont en mesure d’accueillir de nouveaux projets 
porcins. 
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Suite à la lecture de ce rapport, nous aimerions soulever les préoccupations 
suivantes bien que le Saguenay Lac Saint-Jean ne soit pas une region avec des 
surplus de lisier. Nous sommes préoccupés par la concentration des 
productions porcines dans un même secteur qui n’entraînerait pas de surplus 
dans la region mais pourrait mettre en péril le secteur investigue. Nous sommes 
également preoccupés par l’établissement de porcheries sur un territoire oh la 
nappe phreatique est très vulnérable et peu, sinon pas, protégés par de l’argile. 

d) R&lementation provinciale 

Le gouvernement a adopté une réglementation plus sévère envers les 
organismes gouvernementaux et paragouvemementaux (municipalité, école, 
etc.) en limitant l’utilisation de pesticides lors des cas de force majeure 
seulement et ce, afin de préserver la nappe phréatique. 

Dans ce nouveau règlement, le gouvernement ne limite pas l’utilisation de 
pesticides, de produits chimiques et encore moins de lisier de porc, par les 
agriculteurs et les résidants, en les permettant dans les cas de force majeure 
seulement. Une telle réglementation permettrait, en instances publiques, de 
sécuriser le milieu quant a leur bien collectif qu’est l’eau potable. 
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2. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

a) Règlement 398 ayant pour objet de protéger l’aquifère dans 
la zone de rechargement des puits 

b) Règlement 392 ayant pour objet de limiter l’implantation 
des établissements d’élevage à fortes charges d’odeurs à 
certaines zones. 

c) Obligations des municipalités 
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2. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

a) Règlement 398 avant pour obiet de protéper l’aquifère dans la zone 
de rechargement des puits 

La municipalité de Saint-Honoré a adopté le 4 décembre 2000, le règlement 398. 
Celui-ci est entré en vigueur après avoir reçu les approbations requises le 15 
mars 2001. 

Ce règlement a pour but de protéger la nappe phréatique et de permettre un 
meilleur suivi et contrôle des activités qui se déroulent dans les secteurs où la 
nappe est vulnérable et susceptible d’être en relation hydraulique avec les 
sources souterraines d’alimentation en eau potable de la municipalité. 

b) Règlement 392 ayant pour obiet de limiter l’implantation des 
établissements d’élevage à fortes charges d’odeurs à certaines zones. 

La municipalité de Saint-Honoré a adopté le 18 dkcembre 2000 le règlement 392. 
Celui-ci est entré en vigueur après avoir reçu la décision de la Commission 
municipale le 22 juin 2001 et le certificat de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le 
10 octobre 2001. 

Ce règlement a pour but de protéger la nappe phréatique en localisant les projets 
loin des cours d’eau et en meme temps, il limite le mode de production et 
d’épandage au fumier solide (litiere) qui est considéré comme moins à risque 
pour Yenvironnement et l’eau. 

c) Obligations de la municipalité 

Le gouvernement, de par sa nouvelle législation dont notamment en rnatiere de 
captage des eaux souterraines, responsabilise dorénavant les municipalités 
envers la préservation de cette ressource. (Voir en annexe « Commentaires de la 
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay soumis à la municipalité de Saint-Honoré 
relativement au développement durable de l’industrie porcine au Québec ». 
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3. ASPECTS HYDROGÉOLOGIQUES 

a) Contexte général 

b) Situation géographique de la nappe 

d) Territoire desservi par la nappe phréatique de 
Saint-Honoré 

d) Réserve 
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3. ASPECTS HYDROGÉOLOGIQUES 

a) Contexte général 

La vulnérabilité de la nappe phréatique du territoire de Saint-Honoré est 
variable mais généralement élevée. 

En effet, d’un point de vue hydrogéologique, le territoire est caractérisé par la 
prédominance de dépôts granulaires, perméables et majoritairement saturés. 
Ces dépôts constituent un réservoir d’eau souterraine (aquifère) ceinturk par des 
dépôts (frontikes) géologiques plus étanches de nature argileuse (parties ouest 
et sud du territoire municipal) et rocheuse (parties est et nord du territoire 
municipal). La recharge de ce réservoir (aquifère) s’effectue principalement par 
les précipitations qui percolent à travers les dépôts granulaires et le 
ruissellement qui arrive des secteurs imperméables (étanche) à proximité. Le 
sens général du drainage des eaux s’effectue vers le sud (c’est-à-dire vers la 
rivière Saguenay). L’usage de rnatikes contaminantes au dessus et A proximité 
de l’aquifère constitue un risque d’altération de l’eau de la nappe et donc a un 
risque pour la santé de ceux qui la consomment. 

b) Situation e;éo?xraphique de la nappe 

La zone approximative de rechargement s’étend sur prks de 4Okn-G. Voir les 
plans des annexes D et E. 

c) Territoire desservi par la nappe phréatique de Saint-Honoré 

11 se puise 3 800 gallons U.S./minute dans la nappe phréatique sans tenir compte 
de la consommation des puits privés. 

3 La municipalité de Saint-Honoré est autorisée pour 1200 gallons 
LJ.S./minute 

k La Ville Saguenay est autoriske pour 1800 gallons U.S./minute 
> La Mine Niobec est autorisee pour 400 gallons U.S./minute et a une 

autorisation temporaire de 400 gallons U.S./minute 

Considérant la quantité de personnes qui profitent de l’eau de la nappe 
phréatique de Saint-Honoré, la municipalité a le devoir de prendre les moyens 
afin de protéger cette ressource collective. 

Mémoire présenté au Bape par la Municipalité de Saint-Honore - Mars 2003 11 



d) Réserve 

Le lac CM situ sur une partie du lot 56 et 57 du rang 10 cadastre Canton 
Tremblay est lui aussi alimenté par l’eau souterraine. 11 a une profondeur de 
plus de 98 pieds et sert de réserve en cas de pénurie d’eau dans les puits. 

Le lac n’est plus utilisé depuis 1995 mais il est toujours relie au r&eau d’aqueduc 
de la municipalité et peut servir la population en tout temps. 

Une nappe phrbatique de 10,80 km* située sur les lots 47 à 51 rang 8 Canton 
Simard a été identifike et represente un bon potentiel d’eau potable destinée à la 
consommation. 
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4. QUESTIONS 
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4. QUESTIONS 

Nous vous avons souligné quelques problèmes et preoccupations relies à la 
protection de la nappe phréatique. 

Dans le contexte du développement durable de la production porcine au 
Québec, nous vous soulevons les questions suivantes auxquelles nous attendons 
des réponses : 

1) Avez-vous prévu des mecanismes afin de prévenir un surplus de lisier 
dans un secteur situé dans une region qui n’est pas en surplus? 

2) Avez-vous prévu des moyens sévères afin de protéger les nappes 
phréatiques vulnérables (sans protection naturelle)? 

3) Avez-vous l’intention de restreindre l’usage de produits contaminants pour 
les cas de force majeure comme cela a eté le cas pour les organismes 
gouvernementaux et paragouvernementaux? 

4) Avez-vous prévu de tenir compte du type de sol qui recouvre les 
différentes nappes phréatiques? 

5) Avez-vous prévu une réglementation qui s’adaptera aux caractéristiques 
différentes de chaque secteur de la région? 

6) Avez-vous tenu compte de la quantité d’eau qui est soutirée d’une nappe 
phréatique et de l’impact qu’elle a sur la zone de rechargement et l’étendue 
de la nappe? 

7) Avez-vous tenu compte de la proximité des cours d’eau qui alimentent les 
nappes phréatiques? 

8) Avez-vous tenu compte que les fossés agricoles finissent par se déverser 
dans les nappes soit directement ou par les cours d’eau avoisinants? 

9) Avez-vous tenu compte de ce qu’il en coute à la société pour dépolluer une 
nappe et des conséquences à long terme de ne pas prendre les mesures 
nécessaires pour la protéger? 

10) Avez-vous tenu compte du ruissellement qui vient des zones non 
perméables et qui vient recharger les nappes phréatiques? 
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11) Avez-vous tenu compte de la qualité de vie des citoyens et citoyennes 
demeurant à proximité d’une méga-porcherie? 

12) Pourquoi la majorité des québécois et québécoises contestent 
l’établissement de telles fermes d’élevage? 

13) Pourquoi risquer de polluer chez-nous pour exporter la production 
considérant le peu d’emplois que ce genre de production génère? 

14) Tout cela aura-t-il une répercussion positive sur l’économie régionale 
l Considérant la baisse de la valeur du role d’évaluation? 
l Considérant le peu d’emplois générés par ce type de production? 

15) Les nappes aquifères peuvent présenter des niveaux de perméabilité très 
variables et difficiles à modéliser, particulièrement dans la région de Saint- 
Honoré. Ces particularités entraînent des degrés d’incertitude importants 
en regard de l’évaluation des risques gko-environementaux (migration de 
contaminants via des chemins préférentiels de drainage souterrain). 
Considérant les coûts très importants qui peuvent être requis pour réduire 
les degrés d’incertitude prkcités et considérant les conséquences 
potentielles sur la qualité de l’eau des nappes vulnérables et sur la santé de 
ceux qui la consomment, qui assumera la responsabilité des consequences 
potentielles ou les coûts d’évaluation des risques géo-environnementaux 
(c’est-a-dire hydrogéologiques)? 
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5. CONCLUSION 
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5. CONCLUSION 

La municipalité de Saint-Honoré se prhccupe du bien collectif, entre autre l’eau 
potable. Nous aimerions que le développement durable de la production 
porcine au Québec démontre une préoccupation réelle concernant l’eau potable 
en mettant en place des mesures concrètes visant la protection de l’aquifhre en 
limitant la production porcine sur hier liquide à des territoires municipaux où 
la nappe phrbatique n’est pas vulnérable. Également en préconisant l’usage de 
produits nocifs en cas de force majeure seulement. 

Dans une parution de la revue « Actualité », monsieur Bernard Landry, Premier 
ministre déclarait, et je cite « La santé et la qualité de vie passent avant un avantage 
économique » s’il y en a un! 

Nous vous rappelons que la nappe phréatique de Saint-Honoré dessert la 
population de Saint-Honore, une partie de Ville Saguenay et la h4ine Niobec 
pour une quantité de plus de 3200 gallons U.S./min. et nous croyons en 
l’importance de la prkserver et la protéger. 
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ANNEXES 

Extrait « Les risques à la santé associés aux activités de 
production animale » 

Extrait « Le plan agroenvironnemental de la production 
porcine » 

Extrait « Avis de santé publique portant sur les risques à la 
santé associés aux activités de production animale en 
Chaudière-Appalaches » 

Figure 1.1 du rapport intérimaire sur « L’étude 
hydrogéologique de l’aquifère de Saint-Honoré » par 
Philippe Tremblay 

Figure 4.1 du rapport intérimaire sur « L’étude 
hydrogéologique de l’aquifère de Saint-Honoré » par 
Philippe Tremblay 

Bulletin d’information en santé environnementale 

Commentaires et résolution d’appui de la M.R.C. 
du Fjord-du-Saguenay 
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ANNEXE «A » 

LES RISQUES À LA SANTÉ ASSOCIÉS , 
AUX ACTIVITES DE 

PRODUCTION ANIMAIiE 

RAPPORT SCIENTIFIQUE DU COMITÉ 
DE SANTÉ ENVIRONNEMENTME 

POURLE 

MINISTÈREDELASANTÉETDES 
SERVICESSOCIAUXDUQUÉBEC 

JUIN 2000 
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3.1.1.2 Autres problèmes da natwa infactiause 

D’autres risques de nature infectieuse, potentiellement reliés à la Production animale. peuvent 
erre présents dans l’environnement immédiat des productions animales. Parmi ceux-ci se 
retrouvent les risques reliés aux activités de contact avec l’eau en milieu naturel et. bien 
qu’encore insuffisamment documentes. les problémes découlant de la résistance mrcrobienne 
associée a l’utilisation d’antibiotiques en agriculture. 

Par ailleurs, bien que regardée par Yéquipe de rédaction dans le cadre du document d’appui. la 
question des risques relies aux encéphalopathies spongiformes n’a pas été retenue dans le 
présent RAPPORT SCIENTiFIQUE, compte tenu que la transmission environnementale n’a 
jamais Bté clairement avan&. 

Las risques relih aux activt?k de contact avec Peau en mîliau naturel 

Quelques études ont 618 reali&s au coure des demieres annees sur les risques a la sant6 
potentiellement relies a la baignade ou aux activites de contact en milieu naturel. La proportion 
des baigneurs ayant éprouve des prcbl8mes de sante varie d’une Btude a l’autre, mais dea 
proportions de 6 et 6 % ont et6 rapportes oan.r. Les probl&nes tes plus susceptibleg dWe 
rencontrt+s, suite A une baignade en eau pollu&. sont les gaatro-ent&ites. les intectiona de la 
peau, les otites et les conjonc6vites. Les micro-organismes susceptibles d@y Btre aaaoci8s. 
peuvent provenir de sources diverses. Ils appartiennent principalement aux genres bacMens 
PsarMomonas, Staphylocoaus. Saimw?elta, Aerwnonas, CampyMaectar at Leprnellr, ainsi 
qu’à plusieurs types de virus et de protozoaires. Il est a remarquer que la recommandation 
canadienne (limite maximale acceptable) pour les eaux douces utilisées a des fins récr&ives 
(200 colifomres fécaux par 100 ml~ d’eau) est frequemment depessee dans les eecteun a fortes 
activités agricoleP-. 

Le résistance microbienne assoc& a t’uttkMon hHtbiottques en agticultutw 

Dans le cadre des activMs Mes P la production animale intensive, d’importantes quantitbs 
d’antibiotiques sont administraes aux animaux dans le but de renforcer la résistance aux 
infections et d’accélérer la croissance. En Amérique du Nord. par exemple, pres de la moiti4 
de toutes les utilisations d’antibiotique se font en agriculture'". Or. cette pratique serait propice 
a l’émergence de ta rM3ancs parmi les populations bacteriennes agrtcoles lesquelles 
pourraient ensuite &re transmises aux humains”‘. 
antibiotiques semble progressivement a la hausse’“. 

Le phbxunbne de rrkïistance aux 
L’émergence @une souche mutante de 

Sa/mone//a enter& (s&ovar Typhimurium DT104) en est un exempte’m. Rkemment, des 
chercheurs ont demontre pdur la premiere fois que des microbes &ktants chez les animaux 
pouvaient causer la mort d’&res humains’“. On estime que ta quantite annuelie bantibiotiques 
utBisée chez les animaux est de 100 a 1 CtW fois plus elevee que l’utilisaBon humaine’~‘~. 

En conclusion, la revue de la liierature ne permet pas de qualifier de lagon claire le risque pour 
la population vivant en milieu rural de developper des problemes de nature infdcW&e en tien 
avec les activités de productjon animale. Neanmoins. les p&occupationS demeurent bien 
présentes. Le developpement des connaissances a ce niveau nous apparait essentiel pour en 
améliorer I’appréciation. 



3.1.2 Les problkmes d’origine chimique 

Nous abordons dans cette section les probfemes de sante susceptibles de d6cwler de la 
contamination de l’eau par les nitrates, les sous-produits de la chloration et les toxines d’algues 
bleues-vertes. Nous r&umerons ensuite les problèmes attribuables g la contamination d8 l’air 
par les odeun et les particules respirables. 

3.1.2.1 Les risques d’origine chimique r8ii6S d la contamination de l‘eac 

If est maintenant reconnu que les actfvft& de production animale contrfbuen& dans certains cas 
de façon nWqué8, a l’apport d8 certaines substances ChimiqU8S danr (8s eaux de SUrfaU, 8t 
Souterraines. En certains endroits, cette contamination 8St susceptible tiaffecter Peau utflis68 
pour la consommation. La contamination chimique de reau de consommation par les actfvftés 
de production animal8 peut se faire d8 façon dfrecte (8X. contamination d8S eaux souterrafnes 
par infrftration d8S nitrates) ou indirecte (ex. fom’fation de SOUS-pmdUi& de chforation du8 a une 
présence en exces de matfére organique dans I’eau a traiter). IA pr6senco do ces 
contaminantS dans l’eau potable entrain8 des risques a fa sante spkiiques au typ8 d8 
contaminant consitir8. 

3.1.2.1 .l -6 

En secteur agricole. les puits d’alimentation en eau Souterrafn8 ayant faft Fobjet 
d’échantillonnage montrent frbquemment des concentrations en nitrates supM8ures B 3 ~ 
de N-N&, niveau reff&ant un8 influence anthropiqu8’Oi. La proportion des pubs ayant des 
concentrationsd&assantla norme cpébécoii actuelle de 10 mgiL N-NO, 88 situe. sebn les 
études effect&8% autour de 2 Yerata ‘. 

i8 risque de m&h&nogl~n~mi8 du +inisson 

!A méthémoglobinemi8. aussi app8lk 18 syndrome du b6b6 bku, est une maladie œm.drb68 
par une capacit6 r4dufte du sang h transporter roxygene. Les nourrfssons de moinS d8 Six 
mOiS Sont plus ~suSceptfbl8s a la fmtion de méth6mCgf&M &nt dotIn f8W fafbfe 8Cidftl) 
gastriqU8, I’illCfd8nC8 aCUM d8 gaStKMntém8. f%&Cgf&le f&afO S8llSfbfe à racticn 
Oxydatric8 de b méfhé~. leur sySt8m8 enrymatique incompbt 8t I’appOrt fktUfid0 t& 
BlevB par rapport a leur poids corporel’“. Les pr6paratfonS fact68~ faites d partfr Ueau 
contamin6e par les nitrates constftueraient le risque le plus important pour b nounfsii~n’“. Par 
ailleurs, fa femme enceinte est egalement a risque car fa concentration ph@bgiq;e d8 
methémoglobine a tendanc8 a augmenter sensiblement au cours de la w . Au 
Canada, aucun cas r6cent do méthémoglobin6mie n’a eta rapport& Cependant, Pamgfy de 
cette atteint8 est mal connue, puisque les œs legers ou mod&& Sont dffffcffes h dfam 
Mentionnons enfin que des auteurs avancent la possibifit6 que la m&h6mcgfobfn6mi8 dU 
nOUKfSSO49 Soit relike à d’autres facteurs que fa seule présence en exoes de nitrates dans 
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de cancer, en particulier de ta VeSSie. selon Ce groupe. ce risque ‘Constitue un probleme de 
santé publique d’importance moyenne:“. 

Les risques d’effets sur /a reproductbh et le développement foeta/ 

Quelques études épidémiologiques portant sur I’expOSition aux sous-produits de la chloration et 
l’issue de la grossesse ont révéle une aSsOCiatiOn entre Yexposition aux THM et i’avortement 
spontane. le faible poids a la naissance et les malformations cong6nitales’~.‘“‘p. Toutefois. 
ces études présentent certaines faiblesses quant a l’évaluation de l’exposition et à la prise en 
compte des facteurs de confusion potentiels. Par conséquent, a ce jour. les preuves ne sont 
pas suffisantes pour permettre l’établissement d’une relation causale entre i’exposition aux 
sous-produits de la chloration et les effets nocifs sur la reproduction humaine”s. 

3.1.2.1.3 Les rtsaues liés à I’exDosition aux toxines des cvanobactértes (alaueq 
b&gq&y&& 

Les risques humains associes a I’expoMon aux toxines des cyanoDact&ies (algues bleues- 
vertes) constituent une problematique encore peu document8e. Des ProbMmes de sante relib 
au contact avec une eau contaminee par ces toxines, principalement des irritations cutan&s et 
oculaires. des maux de gorge et des r@onses allergiqueS, ont toutefois St4 rapport&a’~‘~. De 
m&me, certains auteurs ont rapporte des atteintes h@atiqws et deSsympt&nes de gastro- 
entktte chez des personnes ayant consommé de l’eau contamin$e par des microcystines’~. 
Santé Canada a classé la microcystineLR dans le groupe de substances possiblement 
cancérigénes, qui comprend des substances pour lesquelles les connaissances scientitïques 
sont insuffisantes chez les humains et limitees chez les animaux’sr. Au Qu&e~. des 
cyanobact&ies ont et4 Observ&es dans des plans et cours d’eau du sud de la province. Le 
phosphore Btant fortement associe a leur apparition, les exces retrow~s dans les eaux de 
sutiace provenant des activités agricoles risquent fort probablement de contribuer .a leur 
progression. 

3.1.2.2 Les risques i la santd reli&s d la contaminetlon de ralr 

3.12.2.1. Les Drobl8mes atfrlbuables aux odSUG 

La question des odeurs d’ortgine agricole a éta Mquemment soule& cet demieres arxt&S. 
principalement par les populations concernées par des projets de constwtton de porcheries da 
grande dimension. Les cdaurs environnementales provenant d’activit& agrkolas repréwtent 
dans phrsiiun cas beaucoup plus qu’un simple inccnv&ient etg,vent avoir un impact non 
négliiable sur ia sante et le bien4tre de ta popu~ exposee . II a 616 demont& entre 
autres, que des odeurs dkagréabies pouvaient déclencher des rkacttone reflexes nocives pour 
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II y a risque de contamination de l’air par plus d’une centaine de substances P&entes 
sous forme de gaz ou de compo&s volatils. Les substances habituellement rencontrees 
se divisent en deux groupes, les substances malodorantes et les substances ayant un 
caractére toxique. 

Les substances malodorantes font l’objet d’une analyse à la section Ill de œ rapport 
Les substances ayant un œractere toxique, Bmises lors de la fermentation des lisiers,. 
possédent des effets : 
)L irritants sur les muqueuses des yeux et des voies respiratoires (œs de l’ammoniac); 
> asphyxiants simples (cas du methane. du bioxyde de carbone) ou asphyxiants 

métaboliques (œs du monoxyde de carbone). 

L’un des contaminants gazeux importants bmis par le lisier de porc est l’hydrogène 
sulfure, à la fois irritant et asphyxiant m&abotique. 

Toutefois, si ces substances sont retrow&s en conœntrations relativement importantes 
A certains sttes d’une entreprtse porcine (ex. Fosse de retention). elles ne representent 
pas un probléme de sante direct pour les populations avoisinantes des lieux de 
productton, btant donne leur taux de cjilution dans l’air. La contamination de Pair par des 
composés volatils ayant un caract&e toxique, dans le cadre de cette etude. ne peut &re 
retenue comme ayant un impact sur la sant6 des populations vivant pr&s des lieux de . . 
productton porcine. 

L’epandage du lister sur les terres agrtcotes comme fertilisant est le moyen le plus 
avantageux d’éliminer ou de reduire les quantites de lisier produits sur ta ferme. 
L’epandage du Mer selon certaines r&tes s’av&e &re b&Mique pour la structure du 
sol, la croissance des vég&aux et n’a pas d’impact significatif sur l’environnement. Par 
contre, une gestion inad&quate du tttier tors de l’entreposage et de l’épandage peut 
affecter negattvement ta qualité de l’envtronnernent De fagot-t g6tirale. c’est sous 
I’actton des ph6nomkres de rutssellement et d’inftltratton que certains contaminants 
chimiques Emanant des tisiers pewent se retrouver dans l’eau de surface et dans Peau 
souterraine. affectant directement ou indirectement Equilibre du milieu aquatique. Ils 
pourraient alors Btrs a l’origine de problémes de sante pour les populations avoisinantes 
des lieux de production qui consomment œs eaux si ta contamination est significative. 

2.1. Les nitrates 
Les nitrates sont produits par la dégradation microbienne de l’azote ammoniaœl 
présent dans les lisiers. Sous l’action des phénoménes de ruissellement et 
d’infiltration, la matiere organique et tes nitrates se retrouvent dans I’eau de surface 
et dans l’eau souterraine. Cette forma de pollution peut devenir crttique dans tes 
zones a élevage intenstf o0 l’épandage est applique à un taux élevé sur les terras 
agricoles. 
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Chez l’humain. l’apport en nitrates provient de deux sources : de la nourriture (les 
charcuteries, certains légumes, légumineuses, etc.) et de I<eau consommée (eau de 
surface ou souterraine). On estime que la majorite des nitrates ingérés sont 
neutralisés via la salive ou excrétés dans l’urine dans les 24 heures qui suivent leur 
consommation (ECETOC, 1988; ATSDR. 1991; Souchard et coll.. 1992). 

Les nitrates ne sont pas toxiques par eux-mémes. Ils sont transformés par action 
bactérienne en nitrites, lesquels sont des oxydants puissants, responsables d’un 
effet toxique. Les nitrites sanguins se fixent sur les globules rouges pour oxyder 
l’hémoglobine en méthémoglobine. La méthémoglobine formée est incapable de 
fixer I’oxygéne et, par conséquent, d’assurer le transport de l’oxygéne vers les tissus 
(hypoxie) (Carlson et Shapiro, 1970; Laferriére et coll., 1996). Cette condition se 
nomme la méthémoglobinémie. Les symptomes observés sont proportionnels au 
taux de méthémoglobine présent dans le sang (voir tableau 9 à annexe 1). Chez 
l’adulte, une enzyme contenue dans les hématies, la méthémoglobine-réductase, 
réduit la méthémoglobine en hémoglobine. L’efficacité de cette enzyme est de 
beaucoup supérieure aux besoins de l’organisme pour combattre la formation de 
méthémoglobine. Cette enzyme n’est toutefois pas active chez le nouveau-né 
(moins de 4 mois). Chez la femme, le taux physiologique de méthémoglobinemie 
varie entre 0.5 et 25%. À la.30’ semaine de la grossesse, ce taux peut atteindre un 
maximum de 105%. Cependant, ce taux revient à la normale après l’accouchement 
(ATSDR. 1991). Les segments de la population les plus à risque sont donc les 
nourrlssons et les femmes enceintes. 

L’ingestion des nitrates est difficile a évaluer au sein d’une population. Les donnees 
actuelles suggérent une ingestion joumaliére de l’ordre de 39 B 99.8 mg de nitrates 
et de 0.32 à 25 mg de nitrites (Fan et coll., 1987). Cette quantité demeure inférieure 
à la dose journaliére admissible (DJA = 222 mg pour un humain de 60 kg) proposée 
par les travaux de World Health Organisation, 1962 et 1980. 

En Amérique du Nord, la norme pour l’eau potable a été établie à 10 mg/l de nitrates 
et de nitrltes combinés, exprimée sous forme d’azote. Cette norme est souvent 
exprimée en nitrates uniquement, oe qui revient a multiplier la valeur de 10 mg/l par 
un facteur de conversion de 4,45, soit 45 mg/l. Les nitrites sont plus toxiques que 
les nitrates. Dans le cas des nitrltes, le Canada et le Québec ont proposé, à l’instar 
de I’EPA (Agence américaine de protection de l’environnement) une concentration 
maximale de 1 mg/l dans l’eau potable. 

La surveillance de l’exposition se fait par la mesure des nitrates dans l’eau, dont la 
concentration ne doit pas excéder 45 mg/l. La surveillance des effets toxiques des 
nitrates, chez les populations a risque, peut se faire par la mesure du taux de 
méthémoglobine sanguin, dont le niveau ne doit pas dépasser 1.5% chez tes 
enfants. 

Selon la documentation recensée, la norme actuelle des nitrates (45 mgll d’eau 
potable) permet une protection adéquate de l’ensemble de la population en incluant 
les nourrissons e? les femmes enceintes (Fan et coll., 1967; Levalois et Phaneuf. 
1993; Sruning-Fann et Kaneene, 1993). 
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2.2. Les composés N-nitrosés 
Les nitrates et les nitrites ne sont pas cancérogénes et tératogénes par eux-mémes. 
On croit que les nitrites peuvent réagir avec d’autres composés (amines et amides) 
au niveau du tube digestif pour former.des wmpos& N-nitrosés. Ces derniers se 
sont révélés être cancérogénes et tératogénes chez plusieurs espèces animales. II 
existe plus de 300 produits N-nibosés reconnus pour leur pouvoir cancércg&ne et 
tératogène chez les animaux après avoir été testés à plusieurs niveaux d’exposition 
et selon divers modes d’administration (Magee et Bames, 1967). L’exposition 
humaine aux composés N-nitrosés peut se faire via deux sources : 
> Sources exogénes : via les aliments fumés, fromage. poissons, fumée de tabac, 

cosmétiques. boissons et les contaminants industriels. 
> Sources endoghnes : à partir de précurseur, soit d’une part les nitrites et, d’autre 

part, les amines secondaires et tertiaires. les amides (protéines et les peptides). 
les guanidines (créatinine et la créatine) et l’urée wnsomm6s. 

S’il est bien établi que des composés N-nitrosbs peuvent &re fonn6s ;O~S des 
conditions m. il n’en est pas de m8me en œ qui a trait à leur formation sous 
des conditions w c’est-à-dire dans le tube digestif des &tres vivants qui 
ingérent des nitrates transformbs en nitrites. en m8me temps que des amines et des 
amides. Pour le moment, on croit possible que les nitrites dérivés des nitrates 
présents dans l’eau de consommation soient B l’origine de la formation de 
composés N-nitrosés bien que œla n’ait jamais été prouvé. Cette contamination 
viendrait s’ajouter. a celle provenant des nitrates présents dans certains alirpents. 
des composés N-nitrosés eux aussi pr&ents dans certains aliments et par certains 
choix volontaires de vie (Shepherd et coll.. 1987; NRC. 1978; Tticker et 
Preussmann. 1987; Oshima et Ba&h. 1981; ECETOC, 1990. Boyland et Walker. 
1974). II existe donc une importante lacune dans les connaissances sur la nature et 
la quantité des composés N-nitrosés form& de façon endogène. c’est-a-dire dans le 
tube digestif d’une personne ingérant des nitrates, eux-m8mes transformés par la 
suite en nitrites. 

L’inté& pour les composés N-nitrosés vient du fait qu’il a && d&montré. comme 
soulign& plus haut, qu’ils sont œnc&og&nes. t&atog&.nes et embtyo-fcetotoxiques, 
chez l’animal Ue laboratoire soumis a l’ingestion de dœes massives (Shank, 1975; 
Rowland. 1998; ECETOC. 1990). A l’aide de modéles math&matiques dérivés 
d’études de œncérogénése animale, on a cherché à calculer le risque de œnœr 
pour I’humain; la fiabilité de tels modéles n’a cependant pas bté établie de façon 
convaincante. De sorte que l’extrapolation B l’humain des conclusions obtenues 
avec les animaux de laboratoire est loin de faire l’unanimité dans la communauté 
scientifique. 

Bien que certaines études Bpidémiologiques aient démontré l’existence possible 
d’une relation entre l’exposition à de l’eau wntaminbe par les nitrates et I’appariüon 
de cancer chez les sujets exposés (Arrnijo et coll.. 1981a et b; Clough. 1983; Gilli. 
1984; Haenzel, 1976;Jensen. 1982; Xu et coll., 1992) d’autres études. toutefois. 
n’ont pas permis de prouver cette relation (Frazer et chilvers. 1981; Beresford. 
1985; Knight et coll.. 1990). 
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La surveillance de l’exposition pourrait se faire, en théorie. par la mesure des 
métabolites urinaires des composés N-nitrosés dont la N-nitrosoproline; il faut se 
rappeler toutefois que de tels métabolites pourraient ne pas dériver uniquement de 
la présence de nitrates dans l’eau de consommation mais également de ceux 
consommés via les aliments et de ceux découlant du mode de vie. 

L’établissement de normes d’exposition se heurte à au moins deux inconnues : la 
confirmation de formation de composés N-nitrosés sous des conditions in vivo et la 
fiabilité des modéles mathématiques de prédiction de risque de cancer pour des 
faibles niveaux d’exposition. 

2.3. Les trihalométhanes 
Le phosphore et la matiére organique du lisier peuvent migrer par ruissellement et 
par érosion vers les cours d’eau. Le phosphore qui rejoint les cours d’eau accélère 
le phénomène d’eutrophisation sans avoir d’effet nocif sur la santé humaine. Par 
contre, la présence de matière organique rend la désinfection de l’eau brute plus 
difficile augmentant ainsi la demande en agent desinfectant. Le chlore est le 
principal agent désinfectant utilisé dans le monde. II raagit avec la matlere 
organique pour former des sous-produits chlorés dont les trlhalométhanes (THM). 
La formation des THM dépend principalement de la concentration en acide 
humique. de la température de l’eau. du pH et de la concentration en ion bromique 
(Bull, 1992). Le chloroforme est le composé le plus connu de cette famille. 

II a été demontré, chez l’animal de laboratoire, que le chloroforme est cancérogene 
et embryo-foetotoxique, mais uniquement a des niveaux d’exposition relativement 
Qlevés (Shwetz et coll., 1974; Jorgenson et coll., 1985; Dunnick et coll., 1987; 
Dunnick et Melnick. 1993). Chez l’animal, le chlorofone présent dans I’eau peut 
étre absorbe dans le tube digestif. De plus, etant une substance volatile, le 
chloroforme peut également Btre absorbé par voie pulmonaire. Les études 
épidémiologiques suggérent l’existence d’une faible relation entre l’ingestion d’eau 
chlorée et l’apparition de certains cancers (Morris et coll., 1992). 

A partir d’études de cancérogenéses animales avec le chloroforme, on a cherche a 
quantifier le rlsque de cancer chez I’humairi en utilisant un modéle math&natique 
multistage linéaire. II y a lieu de se poser des questions sur le choix d’un tel modèle 
pour déterminer le niveau d’exposition acceptable dans le cas du chloroforme. En 
effet, compte tenu des nouvelles connaissances sur le mécanisme d’action 
cancérogéne du chloroforme chez t’anima1 de laboratoire, il semble que ce type de 
modéle surestime le risque pour une exposition donnée. 

La surveillance de l’exposition pourrait se faire, en théorie, par la mesure de ta 
concentration des trihalorn&hanes dans l’eau de consommation ayant subi un 
traitement au chlore. Santé et Bien-&tre Canada 1991 a établi la norme maximale 
de trihalométhanes dans l’eau de consommation a 100 ppb. Cette norme est 
équivalente a celle en vigueur aux États-Unis (Holme et Bonk. 1993). 

Les THM formés sous l’action du chlore regroupent plusieurs substances de 
structure chimique voisine. On connaft peu de chose sur la possibilité d’interaction 
métabolique entre ces substances. 
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2.4. Les métaux 
Trois métaux, que l’on retrouve. en tant que suppléments alimentaires dans 
l’industrie porcine, retiennent l’attention de certains intervenants en santé publique 
en raison de leur potentiel toxique : il s’agit du cuivre, du zinc et du manganése. Si 
la toxicité de ces métaux est assez bien connue et si les besoins en apport 
quotidien ont été assez bien définis, I’EPA a classé ces minéraux dans le groupe D 
(non cancérogéne en l’absence de données animales et humaines adéquates) 
(Ennever. 1994; ATSDR. 1993). Par contre. il reste une grande inconnue : le degré 
de contamination des eaux de consommation par ces métaux. 

b) RECOMMANDATIONS 

La revue de littérature a permis de mieux comprendre les risques potentiels que certains 
contaminants chimiques pouvaient avoir sur la santé lorsque les doses ingérées sont 
relativement élevées. A I’heure actuelle, l’état des connaissances se heurte à 
l’estimation du risque encouru pour les populations exposées a de faibles doses de 
contaminants chimiques via l’eau de boisson, l’alimentation et le mode de vie. A la 
lumiére des données recueillies, des propositions de recherche ont été formulées. Ces 
propositions font suite à l’identification des lacunes dans les connaissances pour chacun 
des contaminants chimiques retenus. 

A COURT TERME 

> Instaurer un programme de surveillance portant sur la contamination de l’eau potable 
originant de sources d’approvisionnement situées a proximité de lieux d’épandage 
de lisiers de porcs pour les contaminants chimiques suivants : 
> les nitrates, les trihalométhanes, les acides acétiques chlorés et les métaux (le 

cuivre, le zinc et le manganese). 

Ce programme de surveillance devrait s’étaler sur une période de trois ans de façon a 
refléter les variations saisonnieres et annuelles de la contamination en relation avec les 
pratiques d’épandage. 

3 À la lumiére du programme d’études sur la contamination par les nitrates de l’eau 
potable, qu’une étude soit entreprise dans le but de documenter le taux de 
méthémoglobinémie chez les nourrissons dont le lait serait reconstitué avec de l’eau 
dont la concentration en nitrates excéde la moitié de la valeur de la norme actuelle. 

3 Suite aux résultats obtenus sur le taux de contamination de l’eau potable par les 
trihalométhanes, qu’une étude soit entreprise. pour vérifier si, aux concentrations 
retrouvées dans l’eau potable, ces substances sont à l’origine d’interaction 
métabolique. 

À MOYEN TERME 

> Entreprendre une veille systématique de la littérature épidémiologique et 
toxicologique pour les éléments suivants : 
9 Çomoosés N nrtrh - . veille (faisant appel si possible à l’approche de méta- 

analyse) portant sur l’existence d’une relation entre l’exposition a une eau 
contaminée par les nitrates, d’une part, et l’apparition de cancers ou d’effets 
tératogénes, d’autre part. 
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b Trihalométhanes veille portant sur I’existence d’une relation entre I’exposition a 
une eau potable contaminee par les sous-produits de chloration. particulièrement 
les trihalométhanes. d’une part, et l’apparition de cancers ou d’effets négatifs sur 
le système reproducteur, d’autre part. 

A LONG TERME 

L- Comoosés N m. ~ 
3 ctudier la validité du test de la N-nitrosoproline en tant qu’indicateur du potentiel de 

nitrosation endogéne. en relation, expressément. avec l’ingestion de nitrates. 

III. LES COMPOSÉS VOLATILS ET LES ODEURS 

a) RESULTATS 

La première constatation qui se dégage de l’analyse des documents consultés (annexe 
3) est le manque de connaissances scientifiques concernant la relation ‘entre les 
composés volatils odorants (odeurs) émis par les entreprises porcines et la santé des 
populations. De nombreux composes volatils sont genérés par les activités de 
production porcine : certains auteurs en ont recensé plus de 160, mais aucune liste 
définitive et consensuelle n’a, jusqu’a present. été Etablie (O’Neil et Phillips. 1992). La 
relation entre ces composés et l’émanation d’odeurs se révéle également peu 
documentée, les caractéristiques olfactives de mélanges odorants et leur mesure étant 
particulierement complexes. 

Jusqu’à présent. seulement deux dtudes originales (Schiiman et al., 1995; Wamer et 
al:. 1990) ainsi qu’une brève analyse non publiée (Pampaton & Legaré. 1997) ont 
abordé la question de l’impact des composés volatils émanant des entreprises porcines 
sur la santé des populations. De plus, deux recensions (Gingras. 1996; Shusterrnan. 
1992) ont également porté sur cette problématique. Ces études n’offrent cependant 
qu’une information partielle quant a l’impact sanitaire des composés volatils provenant 
d’entrepnses porcines. Le caractére limité des renseignements disponibles concernant 
la méthodologie des études de Wamer et al. (1990) et de Pampalon et Légaré (1997) 
rend difticile l’interprétation de leurs r&.tkats. et m6me les auteurs s’entendent pour ne 
leur donner que la portée d’hypotheses. L’etude de Sohiian et al.. (1995). bien qu’elle 
soit largement citée pour appuyer I’hypothese selon laquelle les odeurs affectent la 
santé psychologique, mesure en fait l’humeur des nkidents, qui est, aux dires même 
des auteurs, particulièrement sujette au changement (Schiffman et al.. 1995). Les 
auteurs ne font donc pas d’association directe entre I’humeur telle que mesurée par leur 
étude et la santé psychologique des populations. Les publications de Gingras (1996) et 
de Shusterman (1992), bien qu’elles s’intéressent de façon spécifique a l’impact 
sanitaire des odeurs liées B la production porcine, font surtout référence a des études 
qui ne touchent pas directement a œ sujet. Ces deux articles émettent des hypothéses 
en ce qui concerne l’impact des composés volatils odorants sur la santé des 
populations. 

Etant donné la limite des connaissances scientifiques portant sur l’impact des wmposés 
volatils odorants provenant de la production porcine sur la santé des populations, le 
groupe de recherche a élargi ses travaux et s’est attardé à comprendre comment les 
composés volatils odorants en général pourraient affecter la santé de la population. 
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3 LES EFFETS DES SURPLUS DE FUMIER SUR LES EAUX DE 
SURFACE ET SOUTERRAINES 

3.1 LESEAUXDESURFACE 

L’examen des indices de qualité bactériologique des bassins versants à prédominance 

agricole révèle, de façon générale, une dégradation de l’amont vers l’aval. Plusieurs sous- 

bassins ont d’ailleurs des valeurs médianes de coliformes fécaux supérieures à la 

recommandation canadienne et québécoise pour les activités récréatives de contact avec 

l’eau. L’analyse des données disponibles concernant la qualité de l’eau des rivières de la 

region situées en zone d’élevage montre des concentrations de nitrites-nitrates 

globalement à la hausse. Des excès notables d’azote ammoniacale sont enregistrés dans 

les bassins versants a prédominance agricole. Quant au phosphore, le seuil de 0,03 mg/L 

(critère pour la vie aquatique) est dépassé dans un ordre de 65 à 100 % dans les bassins 

versants ou les productions d’élevage prédominent. Dans ces bassins, la pollution diiuse 

d’origine agricole se manifeste aussi par l’apport de quantités appreciables de matiéres en 

suspension consécutives à l’érosion des sols. Enfin, les lacs et certains tronçons de 

riviéres & faible débii deviennent de plus en plus vulnérables à la contamination par les 

algues microscopiques. 

3.2 LES EAUX SOUTERRAINES 

II n’existe au Québec aucun systkme de surveillance de la qualité des eaux souterraines, 

m8me IA où les klevages sont particuliérement concentrés. Nous ne connaissons donc 

pas la qualiie de l’eau que boivent les résidants qui s’approvisionnent à partir d’un puits 

prtvé dans les secteurs d’élevages intensifs. Nous n’avons pas accès A des analyses en 

quantité suffisante afin d’assurer un suivi de cette eau éventuellement touchée par les 

effets des pratiques agricoles sur l’environnement. 

En milieu rural dans différentes régions du .Québec, des études démontrent que les puits 

d’alimentation en eau potable en secteurs d’élevage sont fréquemment contaminés par 

des micro-organismes et des nitrates. Dans notre région, une proportion des puits 

individuels qui reste à déterminer est contaminée par des micro-organismes et des nitrates 
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21. l’insu des utilisateurs. NOUS ne connaissons pas actuellement l’importance de la 

contribution spécifique des fumiers B cette contamination. Par ailleurs, quelques 

municipalités de notre région sont aux prises avec des problèmes de contamination aux 

nitrates dépassant la norme québecoise, dans certains cas depuis plusieurs années. De 

façon générale. la surveillance des eaux souterraines au Québec et dans la région a été 

négligée. Le niveau de connaissances de leur qualité actuelle et de leur évolution devra 

être amélioré. 

3.3 D’AUTRES EFFETS 

Par ailleurs, devant la pkwie des terres disponibles pour l’épandage et en l’absence de 

procédés de traitement des lisiers efficaces et economiquement viables, on voit de plus en 

plus de boisés de ferme de la région disparaître au profit de terre à cultiver pour y épandre 

des, fumiers. Aussi, la culture du maïs, intéressante pour plusieurs producteurs parce que 

plus grande utilisatrice de fertilisant, se développe et entraine avec elle ses cons6quenœs 

environnementales (usage de pesticides en quantite importante avec ses risques de 

contamination du milieu, érosion des sols, etc.). 

Rappelons qu’en juin 2000, la Commission sur la gestion de l’eau au Qu&e~ du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (RAPE) recommandait notamment u que le 

ministére de l’Environnement, en collaboration avec le ministére de l’Agriculture. des 

PQheries et de I’Alimentation ainsi que les autres ministères et organismes concernes, 

procède a une revision majeure du programme d’assainissement agricole afin de s’assurer 

d’une intégration des objectifs de production agricole et des objectifs de protection de 

I’environnement B. 
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LES RISQUES À LA SANTÉ PUBLIQUE ASSOCIÉS AUX ACTMTÉS DE 
PRODUCTION ANEMALE. 

Benoît Gingras (I), Jean-Marc Leclerc (2). Pierre Chevalier (3), Daniel G. BoIduc 
(2). Michel Laferrière (4) et Suzanne H Fortb (5) 

Introduction 

Au cours des dernières décennies, le développement des productions animales, et 
particulièrement de la production porcine au Québec, a été remarquable’. Cet 
accroissement a entraîné une augmentation notable du volume de déjections animales à 
gérer tandii que parallèlement, les superficies d’épandage diminuaient de façon 
substentielle*. 

L’analyse des données disponibles concernant la qualité des eaux des bessii versants .à 
prédominance agricole montre, au cours des dernières décennies, des excès notables en 
azote et en phosphore ainsi qu’une dégradation de la qualité bactériologique de l’amont 
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vers l’a~al~,~y~. Des études québécoises réalisées en milieu rural démontrent également 
que les puits d’alimentation en eau potable sont héquemment contaminés par des 
micro-organismes et des nitrates6’7T8. 

Parallèlement à ce phénomène, on dénote également pour cette période une 
augmentation importante des odeurs provenant des sites de production. Globalement, la 
charge d’odeura provenant uniquement des bâtiments d’élevage et des structures 
d’entreposage s’est accrue d’environ 500 % entre 1961 et 19969, à laquelle il faut 
ajouter les odeurs ponctuelles provenant des épandages. 

Nous présentons ici une évaluation de l’impact possible des répercussions 
environnementales causées par la production animale sur la santé des populations 
susceptibles d’y être exposées. L’approche Utilis&e pour cette évaluation est de type 
qualitatifpuisqu’il n’est pas possible, dans l’état actuel des connaissances, de quantifier 
le degré d’exposition de la population rurale aux contaminants générés dans 
l’environnement par les activités de production animale. 

L’exposition potentielle des populations du milieu rural 

Les populations résidant en milieu rural sont, pour la plupart, regroupées dans de 
petites municipalités. Les réseaux de distribution d’eau desservant moins de 5 000 
personnes sont plus vuhrérables à la contamination que les nkeaux de plus grande taille 
parce qu’ils dérogent plus souvent à la fréquence d’&antillonnage r&lementaire, que 
plusieurs d’entre eux ne désinfectent pas leur eau ou sont dotés de chaînes de 
traitement incomplètes ou non appropriées, ou encore qu’ils sont opérés par du 
personnel ne possédant pas les qualifications requiseslo~l’. L’importante épidémie 
d’origine hydrique survenue au printemps 2000 à Walkerton, en Ontario, ilhrstre 
d’ailleurs la vuhrérabihté des petits réseaux de distribution d’eau potable12. Par ailleurs, 
il n’existe à ce jour aucun contrôle r6glementé de la qualité microbiologique ou 
physico-chimique de l’eau des puits individuels, qui alimentent une forte proportion des 
gens résidant en milieu rural. De plus, l’exposition aux odeurs provenant de 
l’entreposage, de la manutention et de l’épandage dans les secteurs à haute densité 
d’élevage, représente maintenant un problèm pour un grand nombre de citoyens du 
milieu rural, incluant des membres de la communauté agricole13T’4. 

Les problèmes de nature infectieuse 

Les animaux d’élevage sont les hôtes d’une quantité importante de micro-organismes, 
dont certains ont un pouvoir pathogène.Nous avons effectué une revue de littérature 
exhaustive de sept genres bactériens (CunmyZobucrer sp, Coxiellu sp, Escherichia sp, 
Leptospira sp, Listeria sp, Salmonella sp et Yersinia sp), de deux genres de parasites 
(Cryptosporidium sp et Giardia sp) et d’un virus (Intluenza) sur la base d’une 
littérature scientitïque Co&rnant une t mnsmission possible de l’environnement à 
l’humain. Ces agents infectieux ont été retenus en considérant principalement les 
risques pour les personnes résidant dans des régions à fortes activités agricoles, en 
excluant les risques habituellement associés au contact direct avec les animaux ainsi que 
ceux découlant d’une contamination alimentaire. Noua n’aborderons ici que les 
principaux constats ressortant de notre analyse. 
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Chez les bactéries, Cumpylobucter sp pourrait représenter un risque potentiel pour la 
santé des populations rurales. En effet, sa prévalence élevée chez plusieurs animaux de 
ferme’s,16, sa capacité de survie envi-ron-nementale et sa faible dose minimale 
tiectante laissent supposer un risque de contracter l’infection par ingestion d’eau, de 
même que par contact avec l’eau du milieu naturel (ex. baignade)“. 

Bien que l’infection à Escherichiu coli 0157:H7, responsable d’entérites sévères chez 
les humains 18 , soit surtout associée à la consommation d’aliments contaminés, des cas 
récents dus à l’ingestion d’eau potable ont mis en évidence la possibiité d’une 
transmission d’origine environnementale. Les bovins et ovins seraient porteurs de la 
bactérie qui peut survi-vre assez longtemps dans les déjections et qui résiste bien à des 
conditions environnementales défavorables” . Une épidémie de 921 cas (dont 2 décès) 
d’origine hydrique associée à la contamination d’une source d’approvisionnement par 
les eaux de ruissellement provenant d’un enclos à bétail, est survenue en 1999 lors 
d’une foire agricole aux États-Unis2’. En mai 2000, une autre épidémie majeure ayant 
affecté plus de 2000 personnes et cause le décès de 6 d’entre elles est survenue en 
ontario’2. 

La rickettsie Coxieh burnetii, responsable de la fièvre Q, pourrait représenter un 
risque potentiel pour la santé publique dans les secteurs où l’élevage ovin est 
important2’. La dose minimale infectame est très fXble et la contamination se fait par 
inhalation, principalement lors de la mise bas de petits ruminand2. La grande 
résistance enviromrementale de C. bumetii et sa tmnsmission par voie aérime 
favorisent la contamination de personnes éloignées du foyer infectieux d’autant phrs 
que les poussières peu-vent transporter le micro-organisme23. Par ailleurs, phrsieurs cas 
d’infection seraient asymptomatiques ou passeraient inaperçus. 

En ce qui concerne les parasites, Cryprosporidiumparvum pourrait également 
représenter un risque potentiel pour la santé des populations rurales. En effet, le 
parasite est fortement présent chez les bovins et particulièrement le veau (prévalence 
variant entre 83 % et 93 % au Québec), mais également dans les déjections de 
porc24J5. La grande résistance et la survie environnementale des oocystes de C. 
purvum sont à l’origine de sa dissémination et de sa capacité à causer des infections loin 
de son point d’origine. Il est par ailleurs à noter que plusieurs usines de traitement 
d’eau éprouvent actuellement de la di&ulté à réduire le nombre d’oocystes dans l’eau 
puisée26. 

Malgré les appréhensions de nature infectieuse ci-haut présentées, il demeure difficile 
d’en évaluer l’incidence réelle compte tenu notammen t de l’absence de données 
d’exposition. L’analyse des domrés provenant des éclosions de maladies hydriqnes 
déclarées entre 1989 et 1997 aux directions régionales de santé publique laissent 
supposer que certaines d’entre elles pourraient être associées aux activités de 
production animale’ ‘,27Z8. Le type d’information disponible ne permet toutefois pas de 
vérifier une relation directe de cause à effet. 

Par ailleurs, dans le cadre des activités liées à la production animale intensive, 
hnp:ilwww.insW.qc.ca/cse/bise/2000/bisel l-S.htm 02-01-03 
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d’importantes quantités d’antibiotiques sont administrées aux animaux dans le but de 
prévenir les infections et d’accélérer leur croissance. En Amérique du Nord, près de la 
moitié de toutes les utilisations d’antibiotiques se fait en agriculture29. Cette utilisation 
abusive d’antibiotiques contriiue à augmenter la résistance parmi les populations 
bactériennes3’, lesquelles sont ensuite susceptibles d’être transmises aux humains3’. Il 
est ainsi à craindre que ce phénomène ait pour conséquence d’accroître la di&ulté à 
combattre les germes respon-sables de diverses maladies chez l’humain à laide des 
médicaments actuellement disponibles. 

Les risques d’origine chimique 

Les nitrates 

En milieu agricole, les puits d’alimentation en eau souterraine ayant fait l’objet 
d’échantillonnage montrent fréquemment des concentrations en nitrates supérieures à 3 
mg/l de N-N03, niveau reflétant une intluence anthropique32. La proportion des puits 
ayant démontré des concentrations dépassant la norme actuelle de 10 mg/l N-NO3 se 
situe, selon les études québécoises effectuées, autour de 2 %677Y8. Des liens entre la 
consommation d’eau contaminée par les nitrates et une maladie appelée la 
méthémoglobmémie, ou syndrome du bébé bleu, ont été rapportés33. Au Canada, aucun 
cas récent de méthémoglobinémie n’a été signalé. Cependant, l’ampleur de cette 
atteinte est mal connue, puisque les cas légers ou modérés sont diiciles a 
diagnostiquer. Par ailleurs, certains composes N-nitrosés, qui se forment dans l’estomac 
suite à l’ingestion de nitrates, sont de puissants canckigènes chez l’anima134. Plusieurs 
études épidémiologiques ont été réalisées atïn de vérifier la relation possrble entre la 
consommation de nitrates et certains types de cancer, principalement celui de 
l’estomac35. D’autre part, des risques d’avortement spontané et de malformation 
congénitale ont aussi été rapportés36,37 . Ces données demeurent préoccupantes bien 
que la démonstration soit insuGante pour établir une relation claire entre l’exposition 
aux nitrates et de tels effets sur la santé. 

Les sous-produits de la chloration 

Compte tenu des phénomènes d’érosion des sols et de ruissellement de surface, les 
activités d’épandage représentent une des sources entrahrant un apport considérable de 
matières en suspension dans les eaux de surface. Lorsqu’une eau chargée de matière 
organique est puisée et traitée pour la consommation, la matière en excès peut réagir 
avec le chlore et former des sous-produits susceptrbles de représenter un risque à la 
santé (ex. trihalométhanes et acides haloacétiques). Plusieurs études épidémiologiques 
ont été effectuées pour véritïer le potentiel cancérigène des sous-produits de la 
chloration A la lumière de ces données, un groupe d’experts nhmi par Santé Canada a 
conclu qu’il demeure possible que les sous-produits de la chloration représentent un 
risque notable de cancer, en particulier de la vessie3’. Quelques études 
épidémiologiques ont également porté sur la relation entre l’exposition aux soua- 
produits de la chloration et des complications de la grossesse. Des associations entre 
l’exposition aux trihalométhanes et l’avortement spontané, le tâible poids à la naissance 
et les malformations congénitales ont été observées 39,40. On ne peut toutefois conclure 

http://wvw.inspq.qc.ca/cse/bke/2OOO/bke~l l-5.htm 02-01-03 
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actuellement à une relation causale claire entre l’exposition à ces sous-produits et des 
effets nocifs sur la reproduction humaine38. 

Les cyanobactdries 

La présence en excès de phosphore dans les eaux de surface favorise la croissance 
d’algues microscopiques dont certaines peuvent produire des toxines. Des problèmes 
de santé reliés au contact avec une eau contaminée par ces toxines (irritations cutanées 
et oculaires, maux de gorge, réponses allergiques) ont été rapportés4’. Certains auteurs 
ont relevé des atteintes hépatiques et des symptômes de gastro-entérite chez des 
personnes ayant consommé de l’eau contaminée par ces toxines42. Enfin Santé Canada 
a classé la principale toxine rencontrée (la microcystine-LR) dans le groupe de 
substances possiblement cancérigènes43. Des études récentes ont permis d’identhïer des 
cyanobactéries toxiques dans des plans et cours d’eau du sud de la provinceb . 

La contamination de l’air 

La question des odeurs d’origine agricole a été fréquemment soulevée ces dernières 
années, principalement par les populations concernées par des projets de construction 
de porcheries de grande dimension. Les odeurs provenant d’activités agricoles 
représentent, dans plusieurs cas, beaucoup plus qu’un simple inconvénient et peuvent 
avoir un impact non négligeable sur la santé et le bien-être de la population exposée4. 
Il a été démontré, entre autres, que des odeurs désagréables pouvaient déclencher des 
réactions réflexes nocives pour I’organisme, modifier les fonctions olfactives et 
entraîner diverses réactions physiologiques et psychologiques45. Les auteurs d’une 
étude portant spécifiquement sur les effets des odeurs environnementales provenant 
d’installations porcines ont observé que les personnes soumises aux odeurs qui se 
dégagent de ces instahatiom souikient davantage d’anxiété et de dépression, 
ressentaient plus de colère et de fatigue et présentaient des troubles de l’humeur de 
fkçon plus manifeste que l’ensemble de la population46. Il est aussi possible, selon 
certaines études, que de tels effets sur l’humeur puissent jouer un rôle déIàvorabIe sur 
le système immunitaire, ce qui pourrait prédisposer les personnes atteintes à d’autres 
problèmes de santé47. Des chercheurs ont aussi mis en évidence une réduction très ’ 
significative de la qualité de vie (privation d’ouvrir les fenêtres et de sortir à l’extérieur 
même par beau temps) chez les résidants du voisinage d’une porcherie de grande 
envergure comparativement à d’autres populations rurales. Mentionnons enlin que des 
études récentes ont révélé que des populations résidant dans le voisinage de porcherie 
de grande dimension présentaient des taux anormalement élevés de problèmes 
respiratoires . 48.49 

Les effets d’ordre social 

La population du Québec se montre sensible aux projets d’implantation ou d’expansion 
d’élevages agricoles. Un sondage réalisé en 1997’ rapportait que 75,6 % de la 
population interrogée percevait l’élevage ainsi que l’usage d’engrais comme une cause 
très importante ou assez importante de la pollution des cours d’eau. Par ailleurs, une 
étude réalisée par une tirme de recherche et de sondages a révélé que 17 % de gens 
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habitant à un kilomètre ou moins d’une terre agricole en production se disent 
incommodés par l’odeur liée à l’épandage de fumier13. Le quart des personnes 
interrogées était d’avis que ce type d’odeurs avait un impact sur la santé physique des 
gens vivant à proximité. 

Dans plusieurs régions du Québec, le développement de la production porcine a même 
entraîné des répercussions sociales majeures, en provoquant une dynamique 
conflictuelle entre promoteurs et opposants. Ce sont les craintes de contamination du 
milieu, l’appréhension des odeurs et la perspective d’une dévaluation des propriétés qui 
sont principalement à la source de ces mouvements d’opposition. Des études ont 
démontré que ce type de conflit social a en soi des retombées néfastes souvent plus 
importantes que les nuisances appréhendées”. 

Conclusion 

Les activités de production animale constituent une source maintenant reconnue de 
contamination de l’environnement. Malgré le peu de cas rapportés, le risque pour la 
santé publique est bien présent et pourrait même s’accroître au cours des prochaines 
années compte tenu des objectifs de croissance soutenue de la production, de la 
concentration importante des élevages sur certains territoires et de la tendance à la 
gestion des déjections animales sous forme liquide. 

Les gains économiques attribuables aux activités de production animale ne doivent pas 
être obtenus sans égard aux risques à la santé publique et l’absence de certitudes 
scientitïques ne doit pas être un frein à la prévention. La Poursuite du développement 
agricole au Québec doit désormais integrer, en plus de la protection de 
l’environnement, celle de la santé publique. 

Le présent article résume les grandes lignes d’un rapport scientitïque produit par un 
groupe de travail mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociauxd. Dans ce 
rapport, les auteurs formulent plusieurs recommandations dont les principales sont: 

. L’arrêt de l’expansion des ptoductions animales dans les zones en surplus de 
fumier tant que des solutions techniques ne setontpas opérationnelles ; 

. Le renforcement des mesures de contrôle sut le terrain et la tévision des 
sanctions et de leur mécanismes d’application ; 

. La surveillance plus étroite de la qualité des eaux souterraines et des eaux de 
surface servant d’approvisionnement en eau potable dans les secteuts 
d’dlevage ; 

. La mise en place, en milieu agricole, de mesures actives de surveillance des 
eflets des productions animales sur la santépublique; 

. L’organisation d’un débat public sur l’industrie de la production animale au 
Québec. 

-. 
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a La charge d’odeur est mesurée en unité d’odeur, elle-même définie comme le nombre 
de dilutions d’un volume d’air nécessaire pour que l’odeur soit détectée par 50% des 
membres d’un jury à qui elle est soumise. 
b Les résultats de ces études paraîtront au cours de l’année 2001. 
’ Publié dans le quotidien Le Devoir 
d Les risques à la santé associes aux activités de production animale. Comité de santé 
environnementale du Québec, Juin 2000. 
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COMMENTAIRES DE LA M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 
SOUMIS À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ 
RELATIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DE L’INDUSTRIE PORCINE AU QUÉBEC 

Dans le cadre de son mandat sur le développement durable de l’industrie porcine au 
Quebec, le BAPE a entrepris en juihet 2002 une consultation ayant comme objectif de 
proposer un ou des modeles de production favorisant une cohabitation harmonieuse 
des activités en considerant les conditions propices à la production porcine dans le 
respect de l’environnement. Les personnes et organismes intéressés peuvent alors 
soumettre leurs préoccupations à la Commission. 

En ce qui concerne la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, c’est en vertu d’obligations 
légales qu’elle sera interpellée. Ainsi, avec l’amorce recente de la revision de son 
schéma d’aménagement, elle verra à respecter les orientations et objectifs du 
gouvernement notamment en regard de l’aménagement de la zone agricole de façon à 
favoriser l’utilisation prioritaire du sol a des fins agricoles dans une perspective de 
développement durable. Elle verra aussi B assurer une cohabitation harmonieuse des 
usages agricoles et non agricoles dans la zone agricole. 

La traduction de ces actions sera alors prise en compte par la municipalité lors de 
l’harmonisation de son plan d’urbanisme et de sa réglementation municipale au 
schéma d’aménagement de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay. 

De plus, la politique nationale de l’eau et l’entrée en vigueur de nouvelles 
lkgislations, dont notamment en matière de captage des eaux souterraines, 
responsabilisent dorénavant les municipalités envers la préservation de cette 
ressource. 

Dans ce contexte, la municipalité doit utiliser les outils a sa disposition pour qu’un 
projet ou une activité soit encadré par des mesures préconisant la protection des 
nappes d’eau de toute cent amination, ce que votre municipalité a fait avec I’entrée en 
vigueur des règlements numéros 398 et 392. 

Finalement, étant donne la vulnerabilité apparente de votre territoire à la 
contamination, la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay souscrit à votre préoccupation telle 
que soulevée à la conclusion de votre mémoire. 
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7 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MlJNlCE4Ll-fÉ RliOlONALB DE 
COMTJ? DU FIORD-DU-SAGUENAY 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d’une 
séance ordinaire du Conseil de la Municipaliti régionale de comté du Fjord-du. 
Saguenay tenue B I’Mtel & ville de Saint-David-de-Falarda& à 19 h 30. le mardi 
14’jw du mois de janvier 2003. tous membres du Conseil et formant quorum sous 
la pr&denœ de M Jean-hkic Claveau, préfet et maire de Saint-Félix-d’Otis, & 
laquelle s&nce sont pr&enk les conseillers de comté kdvmk : 

M h4arcel Claveau, maire de Saint-Ambrcise 
M Batrand Cwhrrc. maire de Stit-cbarl~de-Bourget 
M Jean-Yves Dufour, maire de Saint-David-de-Falardeau 
M CXard Duval, maire de Sainte-Rase-du-Nord 
M.R&lliGapni. maire de Rivi&re-Éternité 
Mme Rita B. Gaudreaul~ mairesse de L’Anse-Saint-Jean 
Mme C?isèle Girard, mairesse de Saint-Fulgence 
M hé Lavie. 
M RÿeanLévcsque, 

lmin& 2 Pewaguenay 

h$elehM.yartiy& majrc de s?il?-Honoré 
mare de Begm 

M Jean Simard, maire de Ferland-e&Boilleau 

Assiste egalement à ce(te séance M Denis Jubinville, secrétaire-trésorier et dirsteur 
&Ténéd. 

c-03-21 
APPUI AU MÉMOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-BONOR& 
CONCERNANT LE DiXELOPPEMENT DURABLE DE LA 
PRODLJCHON PORCINE AU QUÉBEC ET LA PROTECTION DE LA 
NAPPE PFIRÉATIOUE 

CONSIDÉRANT QUE le cadre de son mandat sur le développement 
durable de l’industrie porcine au Quebec, le 
Bureau d’audiences publiques sur 
I’Environncment (BAPE) a entrepris en juillet 
2002 une consultation publique ayant conune 
objectif de proposer un ou des modéles de 
production favorisant ““C cohabitation 
harmonieuse des activités en considbant les 
conditions propices à la production porcine dans 
le respect de l’environnement ; 

CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay est fatement 
concernée par le sujet via les différentes 
réglementations impliquées par la Loi sur la 
protection du tarimire agricole et des activit& 
agricoles (LPTAA), la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), le schéma ainsi que les 
orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire agricole ; 

CONSWÉIUNT QV il est opportun pour la MRC de prendre une part 
active à cette consultation et de formuler dfs 
solutions concrètes au problème de 
développement des porcheries que peuvent vivre 
certaines municipalitk sur leur territoire ; 



.~ Rholutioo II* C-03-21 

CONSlDfRANTQUE la municipalité de Saint-Honoré, rit& sur le 
territoire de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay 
dépose un mémoire lors des audiences du BAPE 
qui se dérouleront b compter du mercredi 26 
mars 2003 ; 

CONSdRANTQUE la M.R.C. du Fjotd-du-Saguenay apprcwe les 
recommandations du mémoire de la municipalité 
de Saint-HonorC qui sont les suivantes : 

- Protdger l’eau potable ; 
- Prendre des mesures concrètes visant la 

protection de I’aquifèèe en limitant la 
production porcine sur hier liquide à des 
territoires municipaux où la nappe phrktique 
n’est pas vulnhble ; 

- Préconiser l’usage de produits nocifs en cas de 
force majeure seulement ; 

POUR CES MoTIFs, 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté, M Jean Simard ; 

APPUYÉ PAR la conseilkre de comté, Mme Gis& Giid ; 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

D’APPUYER le mémoire de la municipalité de Saint-Honoré. 
soumis au Bureau d’audiences publiques sur 
l’Environnement (BAPE) dans le cadre de la 
consultation publique sur le dheloppement 
durable de k production porcine au Quebec et la 
protection de la nappe phréatique qui auront lieu 
à compter du 26 mars 2003 ; 

ET QUE la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay approuve les 
recommandations du mémoire de la municipalit6 
de Saint-Honoré qui sont les suivantes : 

- Protéger l’eau potable ; 
- Prendre des mesures concrètes visant la 

protection de l’aquifere en limitant la 
production porcine sur hier liquide à des 
territoires municipaux où la nappe phréatique 
n’est pas vulnérable ; 

- Préconiser l’usage de produits nocifs en cas de 
force majeure seulement. 


