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PREAMBULE 

Ce document constitue la directive du ministre de I'Environnement et de la Faune prtvue a I'article 
3 1.2 de la Loi sur la quaZit.4 de l'environnement (L.R.Q., c. 4-2) pour les projets de port ou de quai 
assujettis a la proctdure dtvaluation et dexamen des impacts sur I'environnement. Plus prtcistment, 
il s'adresse aux entreprises, organismes ou personnes qui ont dtpost un avis de projet comportant 
des activitts ou des travaux vists au paragraphe d de I'article 2 du Rsglement sur l'evaluation et 
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., c. 4-2. r. 9). 

La directive du ministre indique a I'initiateur la nature, la portte et I'ttendue de I'ttude dimpact sur 
I'environnement qu'il doit rtaliser. Elle pose les principes dune dtmarche explicite et uniforme 
devant fournir les informations nkessaires a I'tvaluation environnementale du projet propost et la 
prise de dtcision par le gouvernement quant a son autorisation. 

Cette directive comprend deux parties makesses : le contenu et la prhsentation de I'ttude dimpact. 
L'introduction expose les caracttristiques de I'ttude d'impact, ainsi que les exigences et les objectifs 
qu'elle devrait viser. Lannexe contient des listes de documents provenant du ministere de 
I'Environnement et de la Faune et dautres minisferes ou organismes et pouvant servir de riftrence 
dans le cadre de I'analyse de projets de port ou de quai. 
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INTRODUCTION 

Cette introduction vise 21 pdciser les caractkristiques fondamentales de I'Ctude dimpact sur 
I'environnement et les exigences ministCrielles et gouvernementales auxquelles elle doit rkpondre. 

Lintkgration des objectifs du dCveloppement durable, I'adoption dune  politique environnementale 
et de dtveloppement durable et la consultation du public en dCbut de proctdure sont prksentkes 
comme des objectifs B atteindre, afin dassurer une meilleure planification du dCveloppement, et 
sont bastes sur le volontariat et la responsabilisation des initiateurs. 

1. CARACTERISTIQUES DE L'kTUDE D'IMPACT 

L'dtude d'impact est un 
instrument de plan$- 
cation ... 

Qui prend en compte 
l'ensemble des facteurs 
environnementaux ... 

Tout en se concentrant 
sur les dle'ments vraiment 
sign$icatijs ... 

Et qui consid2re les 
inte'r2ts et les attentes 
des parties conceme'es ... 

En vue d'e'clairer les 
choix et les prises de 
ddcision. 

L'Ctude dimpact est un instrument privilCgit dans la planification 
du dkveloppement et de I'utilisation des ressources et du tenitoire. 
Elle vise la prise en compte des prCoccupations environnementales 
B toutes les phases de rialisation du projet, depuis sa conception 
jusqu'i son exploitation. Elle aide I'initiateur B concevoir un projet 
plus soucieux du milieu rkcepteur, sans remettre en jeu sa faisabilitk 
technique et Cconomique. 

LCtude dimpact prend en compte I'ensemble des composantes des 
milieux nature1 et humain susceptibles d&tre affectkes par le projet. 
Elle permet danalyser et dinterprkter les relations et interactions 
entre les facteurs qui exercent une influence sur les Ccosysthmes, les 
ressources et la qualit6 de vie des individus et des collectivitks. 

LCtude dimpact cherche B dtterminer les composantes 
environnementales qui subiront un impact important. Limportance 
relative d u n  impact contribue B dkterminer les ClCments cruciaux 
sur lesquels s'appuieront les choix et la prise de dtcision. 

LCtude dimpact prend en considCration les opinions, les rCactions 
et les principales prkoccupations des individus, des goupes et des 
collectivids. A cet Cgard, elle rend compte de la faGon dont les 
diverses parties concernCes ont CtC associCes dans le processus de 
planification du projet et tient compte des rksultats des consultations 
et des n4gociations effectuhs. 

La comparaison et la stlection de variantes de rCalisation sont 
intrinskques B la dCmarche d'kvaluation environnementale. LCtude 
dimpact fait donc ressortir clairement les objectifs et les crithres de 
choix de la variante privilCgiCe par I'initiateur. 

Lanalyse environnementale effectuke par le ministhre de 
I'Environnement et de la Faune et le rapport du Bureau daudiences 
publiques sur I'environnement contribuent aussi B Cclairer la prise 
de dCcision du gouvernement B I'tgard du projet proposC. 
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2. EXIGENCES MINISTERIELLES ET GOUVERNEMENTALES 

Litude dimpact comporte un caractere scientifique et doit satisfaire les exigences du ministre et du 
gouvemement au regard de l'analyse du projet, de la consultation du public et de la prise de 
dicision. Elle permet de comprendre la dimarche de conception du projet dans son ensemble. Plus 
pricisiment, I'itude dimpact : 

pricise les caracttristiques du projet et en explique la raison d&tre compte tenu du contexte de 
rialisation; 
trace un portrait le plus juste possible de I'tvolution du milieu pendant et aprts I'implantation du 
projet; 
dimontre comment le projet s'intigre dans le milieu en prisentant l'analyse comparie des 
impacts des diverses variantes de rialisation et en difinissant les mesures destinies h minimiser 
ou B iliminer les impacts nifastes i la qualiti de I'environnement et i maximiser ceux 
susceptibles de I'amiliorer; 
privoit des programmes de surveillance et de suivi pour assurer le respect des exigences legales 
et environnementales et pour suivre I'ivolution de certaines composantes du milieu affecties par 
la rialisation du projet. 

3. INTEGRATION DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le diveloppement durable vise i ripondre aux besoins essentiels du prisent sans compromettre la 
capaciti des gtnirations futures de rtpondre aux leurs. D est donc bas6 sur des principes d'tquiti. 
non seulement envers les ginirations futures, mais aussi envers les generations actuelles, quel que 
soit leur lieu d'origine. Ses trois objectifs sont le maintien de I'inttgriti de I'environnement, 
I'amilioration de I'iquitt sociale et I'amilioration de I'efficaciti iconomique. 

C'n projet c o n p  dans une telle perspective doit viser simultaniment ces trois objectifs. L'itude 
d'impact doit donc Stre rtalisie dans une approche multidimensionnelle et comprendre la 
participation des citoyens dans le processus de planification et de dicision. Le projet prtsenti, tout 
comme les variantes propostes, doivent s'appuyer sur une approche de planification rationnelle et 
intigrie qui tient compte des liens entre les composantes du projet et les choix de rialisation. 

Bref, pour que l'ktude dimpact soit un instrument efficace i l'appui du diveloppement durable, 
elle doit viser I'intigration en un tout opirationnel des dimensions sociales, environnementales et 
tconomiques. Toute action ou activiti conpe de manitre i respecter I'iquilibre entre ces trois 
dimensions est plus susceptible de tendre vers une meilleure satisfaction des besoins essentiels des 
populations, tant locales (situies h proximiti du projet), que desservies. 
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4. INCITATION A ADOPTER UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

ConsidCrant l'exptriience et la crCdibilitC acquises par les grandes entreprises, le rninistere de 
I'Environnernent et de la Faune rnise de plus en plus sur les principes de volontariat et de 
responsabilisation des initiateurs de projets pour assurer la protection de l'environnernent et appuyer 
le dkveloppernent durable. A cet Cgard, il encourage forternent les hautes directions de ces 
entreprises a adopter leur propre politique environnernentale, a mettre en place des programmes 
volontaires de gestion responsable, ou a dCvelopper tout autre rnoyen pour intkgrer les 
prkoccupations environnernentales dans leur gestion quotidienne. 

Plus prCcisCrnent, une politique environnernentale et de dtveloppernent durable peut cornprendre, 
selon la nature du projet. les principes suivants : 

le respect de la rkglernentation environnernentale en vigueur; 

la prCvention comrne mode de gestion pour rninirniser les impacts environnernentaux et les 
risques &accidents; 

la nomination de personnes clCs en position d'autoritC cornme responsables de l'application 
de la politique environnernentale; 

la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources (riduction a la source, efficacitC 
dutilisation, valorisation - rCernploi, recyclage, cornpostage, etc.); 

l'analyse du cycle de vie des produits; 

la vkrification environnernentale p6riodique (audit, ISO- 14 OOO, etc.); 

la recherche et le dCveloppernent continu pour I'arnClioration des activitCs: 

l'information et la formation des employCs relativernent a la protection de l'environnernent; 

la transmission des exigences environnementales aux fournisseurs de biens et services: 

le support hurnain et financier de projets venant du milieu en vue de cornpenser les impacts 
rksiduels inCvitables (compensation pour le milieu biotique ou pour les citoyensf; 

l'information des cornrnunautCs environnantes et la crCation dun cornit6 de suivi sur des 
questions environnernentales particulieres; 

la rktroinformation i la haute direction des risultats de l'application de la politique; 

l'ajout au rapport annuel dune rubrique faisant Ctat des rnesures environnernentales 
appliquees par l'entreprise. 
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5. INCITATION A CONSULTER LE PUBLIC EN DJ~BUT DE PROCI~DURE 

Les initiateurs de projets sont de plus en plus conscients de l'imponance d'informer 
les citoyens du mlieu dans lequel le projet est susceptible d h r e  implant&. mji, plus 
mettent en pratique diverses formes de consultation publique avant m&me qu'ils ne d&po 
avis de projet au ministre. 

Le Ministhe appuie les diverses initiatives des promoteurs en matikre de consult 
les encourage a mettre a profit les aptitudes des citoyens et des cdlectivit& B fa 
points de w e  et leurs prboccupations a l'kgard des projets qui les concement. L'exp5 
que les citoyens connaissent leur milieu dune mandre empirique et concrete. ns pe 
des solutions souvent innovatnces et ambliorer celles propostks par les initiateurs. 

Plus concr&tement, le Minist&re incite fonement les initiateurs de projets a adopter des plans de 
communication a l'tigard de leurs projets, a dbbuter le processus de consultation d&s le dtip6t de 
l'avis de projet' et A y associer toutes les parties concemtks, tant les individus, les groups et les 
collectivitk que les mirusteres et autres organismes publics et parapublics. Il est important 
damorcer la consultation le plus t6t possible dans le processus de planification des projets pour que 
les opinions des parties intbressh puissent hl lement influer sur les questions a etudier, les choix 
et les prises de dkision. Plus la consultation intervient t6t dans le processus qui d n e  a une 
d&cision, plus grande est l'influence des citoyens sur l'ensemble du projet et nticessarement, plus le 
projet risque $&re acceptable socialement. 

La consultation en debut de procedure n'est pas une &tape obligatoire de la procedure actuelle : I'initiative I 

de consulter et les moyens utiliser doivent venir de I'initiateur du projet. ~ 
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FIGURE 1 DEMARCHE D‘ELABORATION DE L’ETUDE D‘IMPACT 
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PARTIE I - CONTENU DE L'ETUDE D'IMPACT 

Le contenu de I'Ctude dimpact est subdivisC en cinq grandes Ctapes : la mise en contexte du projet, 
la description du milieu rkepteur, la description du projet et des variantes de rialisation, l'analyse 
des impacts de la variante ou des variantes sClectionnCes et les programmes de surveillance et de 
SUIVI. 

Les fleches doubles au centre de la figure 1 montrent comment les t 
milieu, du pmjet et des impacts sont intimement li6 et suggerent une dCmarche itCrat 
realisation de I'ttude dimpact. Lenvergure de I'Ctude dimpact est fonction de la nature d 
constituant le projet et de I'importance des impacts apprChendCs. 

s ttapes & descriptio 

1. MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

Cette section de I'Ctude vise 1 exposer les ClCments 1 I'ongine du projet. Elle comprend 
prisentation de I'initiateur et du projet, ainsi qu'un expos6 du contexte d'insertion 
dZtre du projet. Elle prksente aussi les solutions de rechange envisagies et I'analys 
choisir la solution retenue et fait mention des projets connexes. 

1.1 Presentation de I'initiateur 

LCtude prCsente I'initiateur du projet et, s'il y a lieu, son consultant en environnement. Cette 
prisentation inclut des renseignements gCnCraux sur les antickdents de I'initiateur en relation avec 
le projet envisagC et les grands principes de sa politique environnementale et de dkveloppement 
durable, le cas CchCant. 

1.2 Contexte et raison d'@tre du projet 

LCtude prisente les coordonnCes giographiques du projet et ses grandes caractkristiques 
techniques, telles qu'elles apparaissent au stade initial de sa planification. 

Elle expose aussi le contexte dinsertion du projet et sa raison dCtre. A cet Cgard, elle dCcrit la 
situation actuelle dans le secteur d'activiti, explique les probl&mes ou besoins motivant le projet 
et prisente les contraintes ou exigences likes 1 sa rkalisation. 

S'il y a une consultation du public avant le dCpBt de I'ktude d'impact. celle-ci devrait comporter des 
discussions sur les rCsultats de la consultation et refltter la prise en compte de certaines 
prCoccupations et propositions exprimCes, en plus de dkrire le processus de consultation retenu. 

L'exposC du contexte d'insertion et de la raison d'Ztre doit permettre de dCgager les enjeux 
environnementaux, sociaux, Cconomiques et techniques du projet, B I'Cchelle IocaIe et rkgionaie, 
ainsi que nationale et internationale, s'il y a lieu. Le tableau 1 tnumsre les principaux aspe,cts B 
considtrer. 
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TABLEAU 1 INFORMATIONS UTILES POUR L~EXPOSE DU CONTEXTE ET DE 
LA RAISON D I ~ T R E  DU PROJET 

les objectifs lies au projet 

les problkmes B rksoudre, les besoins B combler, les occasions de march6 dans le secteur 
d'activitC du projet 

les intirbts et les principales prioccupations des diverses parties concemCes 

les principales contraintes Ccologiques du milieu 

les exipnces techniques et Cconomiques du projet pour son implantation et son exploitation, 
notamment en tennes dimportance et de calendrier de realisation 

les politiques gouvemementales ?I 1'Cgard du secteur dactivitC en matibre damtnagement du 
tenitoire, de gestion des ressources et de stcurit6 publique 
les ententes qui concement les communautCs autochtones, s'il y a lieu 

1.3 Solutions de rechange au projet 

LCtude d'impact dCcrit sommairement les solutions de rechange au projet en considCrant 
I'CventualitC de sa non-rialisation ou de son report et, le cas Cchtant, toute solution proposCe lors 
des consultations priliminaires effectuCes par l'initiateur. 

LCtude justifie le choix de la solution retenue eu tgard aux objectifs poursuivis et aux enjeux 
environnementaux, sociaux, Cconomiques et techniques. Elle prCsente le raisonnement et les 
critbres utilisCs pour arriver ?ice choix. 

1.4 Amenagements et projets connexes 

LCtude d'impact fait mention de tout autre amCnagement existant ou de tout autre projet prtvu 
susceptible dinfluencer la conception ou les impacts du projet proposC. Les renseignements sur les 
aminagements et projets connexes doivent permettre de dCgager les interactions potentielles et, le 
cas Cch&.int, les incidences cumulatives, tout en mettant en Cvidence les principaux impacts des 
amCnagements similaires de mbme nature. 

2. DESCRIPTION DU MILIEU RIkEPTEUR 

Cette section de 1'Ctude dimpact comprend la dilimitation dune zone dCtude et la description des 
composantes des milieux nature1 et humain pertinentes au projet. 

- 
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2.1 DBlirnitation d'une zone d'ktude 

L'ttude dimpact dttermine une zone dttude dont la dimension est suffisamment grande pour 
couvnr I'ensemble du terntoire susceptible dEtre influence par les activitts p 
activitks connexes. Par exemple. la zone dttude devrat englober le secteur 
dispersion des sediments et des sols dans I'eau lors des dragages et, le c 
dispersion en milieu terrestre, ou par les bancs demprunt requis pour des remb 

L'ttude justifie les limites de cette zone, qui peuvent vaner en fonction des co 
considerer et des impacts apprthendts. 

2.2 Description des cornposantes pertinentes 

L'ttude dimpact dtcnt I'ttat de I'enviro t tel qu'il se prtsente dans la zone d 
rtalisation du projet. En fait, B I'aide d i  res tant qualitatifs que quantitatifs, 
fqon  la plus factuelle possible les composantes des milieux nature1 et humain su 
touchtes par la rtalisation du projet. Si les donntes disponibles chez I 
gouvemementaux, municipaux, autochtones ou autres sont insuffisantes ou 
I'initiateur compllte la description du milieu par des inventaires basts sur des 
aux rtgles de I'art. 

La description du milieu doit autant que possible exposer les relations et interactions entre 
diffirentes composantes du milieu, de faGon B permettre de delimiter les tcosystlmes 
tlevt ou prtsentant un inttrEt particulier. Elk doit permettre de comprendre la 
I'abondance des esplces animales en fonction notamment de leur cycle vital, leur 
migration ou leur comportement alirnentaire. Les inventaires doivent tgalement Etre 
I'angle des pratiques des populations humaines dtcoulant des valeurs sociale 
tconomiques qu'elles accordent de prls ou de loin B ces composantes. 

L'ttude foumit toute information facilitant la comprthension ou I'interprttation des donne 
(mtthodologie, dates dinventaire, localisation des stations dtchantillo 
I'initiateur doit fare approuver par le ministlre de I'Environnement et 
rtalisation, son programme de caracttnsation des sediments ou des sols, comprenan 
paramltres, des mtthodes dtchantlllonnage et des mtthodes danalyse. 

Le tableau 2 propose une liste de rtftrence des principales cornposantes susceptible 
dans I'ttude dimpact. Cette descnption est ax& sur les composantes pertinentes 
enjeux et impacts du projet. Elle ne contient que les donntes ntcessaires B 
stlection des composantes B ttudier et la port& de leur description doivent aussi cones 
leur importance ou leur valeur dans le milieu kcepteur. Les cntlres tnumtris au tab1 
estimer I'irnportance dune composante. L'ttude prtcise les rasons et les critlres qui 
choix des composantes B prendre en considtration. 
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TABLEAU 2 PRINCIPALES COMPOSANTES DU MILIEU 

la localisation cadastrale (lot, rang, canton et municipalitt touchts) 

le statut de proprittt des terrains (domaine hydrique public, terrains municipaux, parcs 
provinciaux ou fkdtraux, proprittts privtes, rtserve indienne, etc.), en fournissant les droits de 
proprittt et d'usage octroyts, en dtcrivant les dtmarches ntcessaires afin de les acqutrir ou en 
rapportant l'ttat d'avancement des ententes h conclure, le cas kcheant. Dans le cas des terres 
publiques, la localisation doit Stre effectute h l'arpentage primitif et le droit de proprittt 
confirm6 selon l'inscription au Terrier 

les cours d'eau et les lacs, leur qualitt et leurs usages 

les niveaux de l'eau en crue, en Ctiage et en condition moyenne 

la prksence de la mark  et ses caracttristiques, incluant le mtlange des eaux dans les milieux 
estuariens marins 
le rtgime des glaces, incluant le frasil, la formation du couvert de glace et des embkles et la 
dtblcle 
la bathymttrie et les conditions hydrodynamiques (courants en surface et au fond) 

le rtgime stdimentologique (zones d'trosion, transport des stdiments, zones d'accumulation), 
tout particulitrement dans le secteur des travaux de dragage et de remblayage et des lieux 
potentiels de dtpBt de stdiments en milieu aquatique 
le littoral, les rives, les milieux humides et les zones inondables actuelles et futures 

les dCpBts meubles, la lithologie, les pentes, les aires d'extraction, les zones sensibles h l'trosion 
et aux mouvements de terrain 
dans le cas oh une contamination chimique est suspectte : 

- la caracttrisation physico-chimique des stdiments de dragage et leur toxicitt si ntcessaire, 
par exemple, par le moyen de bioessais 

la caracttrisation des sols dans le secteur des travaux dexcavation en milieux terrestre et 
riverain, avec une description de leurs usages passts, et des eaux de surface et souterraines 

la topographie, le drainage, la gtologie et l'hydrogtologie dans le secteur des sites potentiels de 
dtpBt de stdiments ou de sols en milieu terrestre (sauf pour les sites dtjh autorists par le 
ministtre de l'Environnement et de la Faune) 

les conditions mtttorologiques locales (temptratures, prtcipitations et vents), l'environnement 
sonore et les odeurs pdsentes 

la vtgttation des milieux aquatiques, riverains et terrestres, en accordant une importance 
particulihre aux esp&ces menacks ou vulntrables ou susceptibles dstre ainsi dtsigntes, et aux 
esp&ces d'inttrSt tconomique et culturel 

les esphces fauniques et leurs habitats (en termes d'abondance, de distribution et de diversitk), en 
accordant une importance particulitre aux espkes menacks ou vulntrables ou susceptibles 
dStre ainsi dtsigntes et aux esptces dintbet social, tconomique et culturel 

- 
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TABLEAU 2 PRINCIPALES COMFQSANTES DU MILIEU (suite) 

l'utilisation actuelle et pkvue du tenitoire, lorsque le projet est situk en tenitoire public, e n  se 
rkfkrant aux outils de planification liks a l'affectation des terres publiques et au dkveloppement 
de la villkgiature 
l'utilisation actuelle et prkvue du tenitoire en se rkfkrant aux politiques, schkmas et riglements 
municipaux et kgionaux de dkveloppement et damknagement : 
- 
- 

les concentrations dhabitations, les zones commerciales, industrielles, agncoles, etc. 

les territoires vouks a la protection et a la conservation ou prksentant un intkret pour leurs 
aspects rkcrkitifs, esthktiques, historiques, aucatifs ou spirituels 

- les infrastructures de services publics (routes, lignes, aqueducs, kgouts, etc.) 

ouvrage de captage deau souterraine et leurs p6rimktres de protection 
la navigation dans la zone d'ktude (type, densitk, dkplacements, etc.) 

le patrimoine archkologique et culturel : les sites archkologiques connus, les zones a 
archkologique, les arrondissements historiques et le b&i 
les paysages, en incluant une ktude visuelle si la qualitk scknique est exceptionnelle et en tenant 
compte des valeurs des observateurs associkes ?i la fdquentation des lieux (perceptibilitk du 
milieu et sigmfication des paysages) 

les profils social, kconomique, culturel et socio-sanitaire de la population concemk 
(caractkristiques dkmographiques, composition du tissu social, mode de vie traditionnel, culture 
locale, dkterminants de santk, etc.) 
l'konomie locale et dgionale (agnculture, forkt, mines, industries, commerces, services, 

les activitks rkrko-touristiques; la chase, la +he et le pikgeage (a des fins sportives ou 
commerciales ou comme activitks traditionnelles a des fins alimentaires, rituelles ou sociaks) 
les prkoccupations, opinions et rkactions des communautks locales et, plus particulikrement, de 
celles directement mises en cause 

3. DESCRIPTION DU PROJET ET DES VARIANTES DE IU~ALISATION 

Cette section de l'ktude comprend dabord la dktermination des variantes kalisables et la dlection, a 
l'aide de paramktres discriminants, de la variante ou des variantes l a  plus pertinentes au projet. La 
prise en compte de diverses variantes de r6alisation peut permettre de remettre en question certaines 
parties du projet en vue de l'amkliorer. Elle comprend par la suite la description de la variante ou 
des variantes sklectionnks, sur laquelle ou lesquelles portera l'analyse dktaillke des impacts, 



- 1 1 -  

3.1 Determination des variantes realisables 

L'Ctude determine les variantes rkalisables pouvant rCpondre aux objectifs du projet, dont la variante 
qui apparaft a priori la plus favorable a la protection de I'environnement. La dktennination des 
variantes rkalisables tient compte de I'information recueillie lors de I'inventaire du milieu et, le cas 
CchCant, des propositions de variantes rec;ues lors des consultations prkliminaires aupres de la 
population. 

3.2 Selection de la variante ou des variantes pertinentes au projet 

L'initiateur effectue une sClection, parmi les variantes dalisables, des variantes les plus pertinentes 
au projet, en insistant sur les ClCments qui s'averent distinctifs et qui sont susceptibles dintervenir 
dans le choix de la variante prCfCrable, tant sur les plans environ'nemental et social que technique et 
Cconomique. Cet exercice peut aboutir au choix dune seule variante. L'Ctude explique alors en quoi 
elle se distingue nettement des autres variantes envisagees et pourquoi ces demisres ne sont pas 
retenues pour I'analyse dCtaillCe des impacts. 

La sClection des variantes ou, le cas CchCant, le choix de la variante prCfCrable doivent s'appuyer sur 
une mCthode clairement expliquCe et comprendre au minimum les criteres suivants : 

la capacitC de satisfaire la demande (objectifs, problemes, besoins, occasions); 

la faisabiliti sur les plans technique et juridique (accessibilitC, propriCtC des terrains, zonage, 
disponibilite des services, calendrier de rkalisation, disponibilitC de la main-doeuvre, etc.); 

la rkalisation a des coots qui ne remettent pas en jeu la rentabilitt? Cconomique du projet; 

la capacitk de limiter I'ampleur des impacts nCfastes sur les milieux naturel et humain, en plus de 
maximiser les retombtes positives. 

Pour la sClection des variantes, I'initiateur est notamment tenu de respecter les principes 
environnementaux suivants (outre les aspects rCglementCs) : 

les dragages de construction ou dentretien doivent C t r e  r6duits autant que possible afin de 
diminuer les impacts sur I'environnement; 

les remblayages en milieu aquatique ne peuvent Ctre autorisks qu'en cas dabsolue nCcessit6; 

les dynamitages en milieu aquatique doivent Ctre limitis au strict minimum; 

les interventions doivent tenir compte de I'objectif daucune perte nette dhabitats en milieu 
naturel; 

la gestion des sCdiments contamines doit respecter les Criteres interimaires pour l'evuluation de 
la qualitd des sddirnents du Saint-Laurent; 

la gestion des sols contaminCs et des sCdiments en milieu terrestre doit respecter la Politique de 
r6hubilitation des terrains contaminds; 

le projet doit respecter les normes et mesures de sCcuritC de la navigation lors de la rkalisation 
des travaux. 

. 
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3.3 

L'ttude dkri t  l'ensemble des caractkristiques connues et prkvisibles, associtks ?t 1 
silectionnie ou, le cas k c h h t ,  ?t chacune des variantes retenues pour l'analyse d i  
impacts. Cette description comprend les activitis, les aminagements et les travaux pr6vus, 
les diffirentes phases de rialisation du projet, de meme que les installations et les @u 
privus. L'itude prkise la localisation des infrastructures et des structures temporaires, pe 
et connexes. Elk prksente aussi une estimation des coats de chaque variante et fournit le c 
des diffirentes phases de r6alisation. 

Description de la variante ou des variantes seiectionn6es 

projet, et du contexte dinsertion de chaque vanante dims son milieu rkepteur. 

TABLEAU 3 PRINCIPALES CARACTI?RISTIQUES DU PROJET 

ouvrages privus s'intkgrent par rapport aux autres ouvrages dijg en place s'il y a lieu 

Pour la phase de construction 

les activitk d'aminagement et de construction et les opiration pr6vues. incluant : 

des matkriaux de dimolition contaminis 
le diplacement de bitiments et d'autres structures ou infrastructures 
le diboisement 

- le dynamitage en milieux aquatique et terrestre 
- le dragage en milieu aquatique et l'ilimnation des matinaux dragti&, incluant 

dispersion engendri par la mse en suspension des ddiments aux lieux de drag 
lieu, de dip& en eau libre 

- le remblayage en milieu aquatique 
- les eaux de ruissellement et les eaux de dramage (collecte, contrble, dkrivation, con 
- les deblais et remblais (volume, provenance, transport, entreposage et ilimin 

- 

I - les matinaux utilisis (caractknstiques, provenance, transport, etc.) 
les installations pzrmanentes regroupant les activitk portuaues proprement dites : 

- les lignes de quai 
- les ares de mse 2 l'eau et d'accostage 
- les @uipements de manutention 
- les b2timents d'entreposage et de service 
- les aim de rkception, de manutention et d'entreposage 
- les infrastructures routikres ou ferroviams 
- la capitainene et ses infrastructures 
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TABLEAU 3 PRIXCIPALES CARACTWSTIQUES DU PROJET (suite) 

1es ouvrages rnaritirnes ternporaires, de rn&me que 1es iquipernents utilisis pour la rialisation 
des travaux 
1es installations et infrastructures connexes, si applicables : 

- 1es installations industrielles 
- 1es garages et entrepsts 
- 

- 

- 

- 

Pour la phase d’exploitation 

les activitis et 1es modes d’exploitation si applicables, incluant : 
- 

- 1es postes d’essence 
- 

- 

- 

- 

1es parcs pour la machinerie. 1e carburant et 1es huiles usies 
les bureaux et les stationnernents 
1es prises d’eau et 1es Cgouts 
1es aires d’entreposage des bateaux et des bers 

1e transbordernent, 1e vrac et 1es conteneurs 

1e traiternent des eaux usies 
1es sites de dip& de dichets 
1es dragages d’entretien et 1es dip& des sidirnents 
I’entretien des ouvrages, des arninagernents et des installations 

I’engagernent a foumir, quelques annies avant la cessation des activitis, 1es plans de 
disaffectation des installations 

Autres informations 

1e calendrier de rialisation selon 1es diffirentes phases du projet 

la durie des travaux (dates et siquence giniralernent suivie) 

la main-d’oeuvre requise et 1es horaires quotidiens de travail, selon 1es phases du projet 

la durie de vie du projet et 1es phases futures de diveloppernent 

1es cocts estimis du projet et de ses variantes 

4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA VARIANTE OU DES VARIANTES 
SELECTIONNEES 

Cette section porte sur la ditermination et I’ivaluation des impacts de la variante retenue ou des 
variantes silectionnies, Iors des diffirentes phases de rialisation, et sur la proposition de rnesures 
destinies B attinuer 1es impacts nifastes ou a cornpenser 1es impacts risiduels inivitables. Lr cas 
Cchiant (si plus d’une variante). elle rnene b la cornparaison des variantes sklectionnies et au choix 
de celle prifirable. Elle aboutit b la synthese du projet retenu. 
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Determination et evaluation des impacts 4.1 

L'initiateur dCtermine les impacts de la variante ou des variantes sClectionnCes, pendant les phases 
de prkparation, de construction et dexploitation, et Cvalue l'importance de ces impacts en u 
une mCthodologie et des crithres appropriCs. Les impacts positifs et nCgatifs, directs et indirects 
l'environnement et, le cas CchCant, les impacts cumulatifs, synergiques et irrkversibles 1% 
rkalisation du projet doivent &re considCrCs. 

Alors que la dCtermination des impacts se base sur des faits apprChendCs, leur Cvaluation comporte 
un jugement de valeur. Cette Cvaluation p u t  non seulement aider B Ctablir des seuils 
niveaux daeceptabilitk, mais Cgalement permettre de dCterminer les critkres dattknuat 
impacts ou les besoins en matihre de surveillance et de suivi. 

L'Cvaluatiofi de l'importance dun impact dCpnd d'abord de la composante affectCe, c'est-&-dire de 
sa valeur intrinshque pour I'Ccosysthme (sensibilitk, unicitC, raretC, rCversibilitC), de 
valeurs sociales, culturelles, Cconomiques et esthCtiques de la population B 1'Cgard de 
affectCes. Ainsi, plus une composante de 1'6cosysthme est valorisCe par la population, plus l'impact 
sur cette composante risque d&re important. Les prCoccupations fondamentales de 1 
entre autres lorsque des ClCments du projet constituent un danger pour la santC ou I 
prksentent une menace pour les sites historiques et archCologiques, influencent aussi 
Cvaluation. 

L'Cvaluation de l'importance dun impact dCpend aussi du degrC de changement 
composantes environnementales affectkes. Ainsi, plus un impact est Ctendu, frCque 
intense, plus il sera a priari important. L'impact doit &re, le cas CchCant, situC B 1'Cch 
dCtude, de la rCgion ou de la province (exemple une perte de biodiversitk). 

L'Ctude dCcrit la mCthodologie retenue, de mEme que les incertitudes ou les biais qui s'y rattachent. 
Les mkthodes et techniques utilisCes doivent &re objectives, concrhtes et reproductibles. Le lecteur 
doit pouvoir suivre facilement le raisonnement de I'initiateur pour dkterminer et dvalu 
Au minimum, 1'Ctude prCsente un outil de contrale pour mettre en relation les activit6s du 
la prCsence des ouvrages avec les composantes du milieu. Il peut s'agir de tableaux s 
listes de vCrification ou de fiches dimpact. 

L'Ctude dCfinit clairement les crithres et les termes utilisks pour dktenniner les impacts a 
pour les classifier selon divers niveaux dimportance. Des crithres tels ceux prksentks au ta 
peuvent aider B dkterminer et Cvaluer les impacts. 

Le tableau 5 propose. sans &re nicessairement exhaustive. une liste des impacts po 
dCcrits et des ClCments auxquels I'initiateur doit apporter une attention particulihre. 
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TABLEAU 4 C R I ~ R E S  DE DETERMINATION ET D’EVALUATION DES 
IMPACTS 

l’intensitt ou l’ampleur de l’impact (degrt de perturbation du milieu qui est influenct par le degrt 
de sensibilitt ou de vulntrabilitt de la composante) 
I’ttendue de l’impact (dimension spatiale telles la longueur, la superficie) 

la durte de l’impact (aspect temporel, caractbre irriversible) 

la frtquence de l’impact (caracttre intermittent, occurrence) 

la probabilitt que l’impact se produise 

l’effet d’entrainement (lien entre la composante affectte et d’autres composantes) 

la sensibilitt ou la vulntrabilitt de la composante 

l’unicitt ou la rarett de la composante 

la ptrennitt de la composante et des tcosysttmes (durabilitt) 
la valeur de la composante pour l’ensemble de la population 

la reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une rtglementation ou 
une dtcision officielle (parc, rtserve kologique, zone agricole, esptces menactes ou 
vulntrables, habitats fauniques, habitats floristiques, etc.) 
les risques pour la santt, la stcuritt et le bien-Stre de la population 

TABLEAU 5 PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET 

I’ampleur des travaux de dragage et de remblayage 

les modifications des conditions hydrodynamiques (vitesse et distribution des courants), du 
rtgime des glaces et du rtgime thermique 
I’trosion des rives et des berges 

les effets du transport des stdiments 

les effets sur la contamination du milieu 

l’asstchement temporaire de parties de cours d’eau durant les difftrentes phases du projet 

les effets sur la qualitt des eaux de surface et des eaux souterraines (particulitrement pour I’eau 
potable) 
les effets sur la vigttation, la faune et ses habitats, et particulitrement sur les esp&ces menacCes 
ou vulntrables ou susceptibles d’Stre ainsi dtsigntes et sur les espkes d’inttrCt patrimonial, 
sportif ou commercial 
la perte de biodiversitt du milieu 
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TABLEAU 5 PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET (suite) 

d’urbanisation, les activitks rkrkatives et tounstiques, la @he et la navigation 

d’importance archkologique, de m h e  que sur le patrimoine b2ti 

les impacts sur la qualitk des paysages et les points dinti& visuel 

les impacts sur les infrastructures de services publics ou communautaires telles que route 
ferries ou lignes existantes ou projeties, pnses d’eau, services de protection publiq 
autres sites naturels d’intkrh particulier, etc. 

les impacts sur l’exploitation et la gesQon des amknagements mantimes existants 

les impacts sociaux de l’ensemble du projet, soit ses effets sur la populatio 

des habitudes de vie, la relocalisation des in 

nuisances causks par le bruit, les cdeurs ou les poussikres, les inconvknients de la 
sur les routes, la diminution des accks aux berges, etc., et particulikrement sur les PO 

risque ou plus sensibles (ex. : hijpitaux, centres d’hkbergement, gardenes) 

de santk publique et en tenant compte du bruit de fond pn?sent dans le mlieu I& 
prkciskment les risques reliks aux impacts sur la qualitk de I’eau de consommat’ 

manutention des prcduits 

les retombks konomiques locales et rigonales associks B la d i s a t i on  du projet 
et exploitation) et autres impacts konomiques pour la population (possibilit 

entrepnses (prcduits concemks, hnomies  possibles, infrastructures concurrentes, e 
gouvemements locaux (base de taxation et revenus) 

4.2 Attenuation des impacts de la vanante ou des variantes s6lectionn.h 

Lattknuation des impacts vise la meilleure intkption possible du projet au milieu. A 
l’ktude pricise les actions, les ouvrages, les comtifs  ou les ajouts prkws aux diffkrentes 
rkalisation, pour kliminer les impacts nkgatifs associks zi chacune des variantes ou pour r 
intensitk. Lktude pdsente une kvaluatlon de l’eficacitk des mesures d‘attknuation pr 
foumit une estimation de leurs coGts. 
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Les mesures datttnuation suivantes peuvent, par exemple, &tre considCrCes : 

les modalitCs et les mesures de protection des sols, des rives, des eaux de surface et souterraines, 
de la flore, de la faune et de  leurs habitats, incluant les mesures temporaires: 

les moyens minimisant la mise en suspension des sCdiments dans I’eau; 

les amhagements paysagers et la naturalisation des sites altCr6s; 

I’intCgration visuelle des infrastructures et installations: 

l’intkgration sonore des installations et des activitis; 

le choix de la pCriode des travaux (zones sensibles, p&che, rkckation, etc.); 

le choix des i t i nh i r e s  et des horaires de circulation pour les travaux et le transport des 
matCriaux (bruit, poussibres, heure de pointe, sCcuritC, etc.); 

les mesures de sCcuritC des navigateurs pendant la construction et I’exploitation. 

Le cas CchCant, 1’Ctude prisente les mesures envisagCes pour favoriser ou maximiser les impacts 
positifs comme, par exemple, I’engagement de main-d’oeuvre locale ou I’attribution de certains 
contrats aux entreprises locales. 

4.3 Choix de la variante preferable et compensation des impacts residuels 

Lorsque I’analyse des impacts porte surplus d’une variante, 1’Ctude prksente un bilan comparatif des 
variantes sClectionntes. Cette prksentation vise notamment 1 ordonner les vaxiantes d’aprbs leurs 
impacts risiduels, c’est-1-dire ceux qui subsistent aprbs I’application des mesures dattinuation, tout 
en tenant compte des coiits estimatifs associCs 1 chacune d’elles et des possibilitis de  
compensation, dans le cas d’impacts rksiduels inkvitables, pour le milieu biotique ou pour les 
citoyens et les communautis touchis. La perte dhabitats en milieu aquatique ou humide devrait 
notamment &tre compensCe par la criation ou I’amClioration d’habitats Cquivalents. Les possibilltis 
de riutilisation des Cquipements ou des installations temporaires 1 des fins publiques ou 
communautaires devraient Cgalement &tre considCrCes cornme mesures compensatoires. 

Linitiateur proct.de finalement au choix de la vaxiante de rkalisation du projet. Cette variante 
devrait prCfCrablement &tre la plus acceptable sur les plans environnemental et social, tout en Ctant 
celle qui rCpond le mieux 1 la demande et aux objectifs poursuivis, et ce, sans remettre en jeu la 
faisabiliti technique et Cconomique du projet. LCtude pksente le raisonnement et les critbres 
justifiant ce choix. 

4.4 Synthese du projet 

Linitiateur prbsente une synthbse du projet en pricisant les ClCments importants ii inclure aux plans 
et devis. Cette synthkse comprend les modalitcis de rkalisation du projet et le mode dexploitation 
prCvu tout en mettant en relief les principaux impacts et les mesures dattinuation qui en dCcoulent. 

Cette synthbse comprend Cgalement un rappel des ClCments pertinents du projet qui illustrent 
comment la rialisation du projet tient compte des principes du dCveloppement durable qui lui sont 



applicables (ces principes sont regroup& sous douze thkmes par la Direction de I'6ducation et de la 
promotion du diveloppement durable du Ministkre, kfirence au document 21 A I'annexe 2). 

5. GESTION DES RISQUES D'ACCIDENT 

Les projets de ports industriels ou de ports commerciaux peuvent &re A I'origine d'accidents aux 
consiquences majeures. Litude dimpact peut donc nkessiter, pour certains projets, une analyse 
des risques daccidents technologiques. Dans tous les cas, I'itude dicrit les mesures de skurite et 
prksente un plan pkliminaire des mesures durgence pour les phases de construction et 
dexploitation. 

5.1 Risques d'accidents technologiques 

Les risques daccidents technologiques majeurs (dont les cons6quences pourraient excider les 
frontikres du projet) dkoulent des dangers associis au projet (les produits dangereux, leurs 
caractiristiques et leur quantite, ainsi que leurs syst&mes). 

Si I'initiateur dimontre que le projet n'est pas susceptible dengendrer des accidents technologiques 
majeurs, il se contente dutiliser les informations recueillies pre&emment dans le cadre de sa 
planification durgence. De manikre A demontrer l'absence de potentiel daccidents technologiques 
majeurs, I'initiateur peut utiliser le concept de N scknario normalisi x propose par le CCAlM-MM' 
ou celui de <( pire s&nario N proposi par I' EPA3. Dans le cas contraire, l'ktude doit comporter une 
analyse de risques itablie selon le niveau de ditail et les itapes indiquis dans la section 5.1 du 
Guule de rialisation d ' m e  itude d'impact sur l'environnement. 

Letude dkr i t  alors les dangers associis au projet (diversements de mazout ou de substances 
toxiques, dangerositk des produits transitis, sources de bris ou de kite. etc.), prisente un bilan des 
accidents passes (environ cinq ans), itablit les scenarios daccidents majeurs potentiels, en estime 
les conshuences, les friquences et le risque. La dimarche danalyse des risques technologiques 
majeurs vise une meilleure connaissance de ceux-ci. Ses risultats permettent de diterminer les 
mesures A mettre en place pour minimiser ces risques et de planifier I'intervention d'urgence relative 
aux accidents majeurs. 

5.2 Mesures de sitcurite 

Litude dkr i t  les mesures de skuri t i  privues pour les lieux m&mes du projet et, le cas &hiant, 
celles privues A I'extirieur de I'emplacement principal, notamment en rapport A la s k u r i d  maritime. 
Entre autres, elle dkr i t  les iliments suivants : 

' CCAIM-MM. 1996. Guide de gesfion des risqws d'accidents indwrriek mjears  b l'intenrion des mniciplirt's er 
de l ' idwrrie ,  Conseil dgional des accidents industriels majeun du Mont&I-M6uopolitain. octobre (disponible au 
Centre de dcunte civile de la CUM). 

htats-UNs. 1996. CAA l I l ( r )  Risk Managemem Program Rule, part 68 Accidental Release Prevention Provision 
Final Rule, 20 juin. 

' 
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les limitations daccks aux emplacements du projet; 

les installations de sCcuritC (sCcuritC maritime, systkmes de surveillance, systkmes de lutte contre 
les incendies, extincteurs automatiques, prksence de groupes Clectrogknes d'urgence, etc.); 

un programme dentretien et de suivi de I'intCgritC des infrastructures; 

les moyens dentreposage de produits en fonction de leur dangerositk; 

un programme prkliminaire de gestion des risques (protection du personnel, consultation des 
employCs, formation adCquate, simulations pkriodiques, etc.); 

une liste des rkglements ou des codes de pratiques comme rCfCrence; 

les modalitCs de rCCvaluation et de mise B jour des mesures de sCcuritC. 

5.3 Plan preliminaire des mesures d'urgence 

LCtude prCsente un plan prCliminaire des mesures durgence prCvues afin de rkagir adkquatement en 
cas daccident. Ce plan fait connaitre les principales actions B envisager pour faire face B la situation 
d'incident/accident. Il dCcrit clairement le lien avec les autoritCs municipales et les mCcanismes de 
transmission de I'alerte. 

Pour les scCnarios daccidents ayant des consCquences (rCelles ou apprChendCes) sur la population 
environnante, l'initiateur du projet est responsable de s'assurer de l'interface de son plan des mesures 
durgence avec le plan de la municipalitC. 

De faqon gCnCrale, un plan de mesures durgence inclut les ClCments suivants : 

une description des scCnarios daccidents retenus pour la planification : consCquences, 
probabilitCs doccunence, zones touchCes, etc.; 

pour les risques d'accidents mineurs confines B l'emplacement du projet, une description des 
diverses situations possibles et probables; 

les informations pertinentes en cas durgence (personnes responsables, Cquipements disponibles, 
plans des lieux, points de rassemblement, Cquipements de sCcurit6, etc.); 

la structure dintervention en urgence et les mkanismes de dCcision B l'intkrieur de l'entreprise: 

les modes de communication avec l'organisation de sCcuritC civile externe; 

les mesures B envisager pour protkger les populations susceptibles d&tre affectCes; 

les actions B envisager en cas dalerte (cheminement de l'alerte, appels durgence, modalitCs 
dkvacuation, etc.); 

les moyens B prkvoir pour alerter efficacement les populations risquant d&tre affecties. en 
concertation avec les organismes municipaux et gouvernementaux concernis (transmission de 
l'alerte aux pouvoirs publics et de l'information subsCquente sur la situation); 

un programme de mise B jour et de r6Cvaluation des mesures durgence. 
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Un plan final de mesures durgence devra &re soumis par l'initiateur avant la mise en e 
de son projet. Ce plan doit faire connabre comment l'entreprise entend proteger 1 
l'environnement si un accident se produit, et indiquer les mesures nuses en place i c e  
indique les mesures de controle ou de s k u n t i  additionnelles prkvues i la suite 
nsques technologiques, le cas k h k t .  

L'itude comprend egalement un plan durgence temporam pour la phase de 
f a t  &tat des dangers ayant des incidences sur la skurite des personnes et 
mesures primes pour proteger la population et l'environnement si un 
(dkversement de mazout, explosion, etc.), et foumit les coordonnties des 

L'initiateur est invite i tenir comute de la n m e  de 1'Association canadienne de 
(ACNOR) numiro CAN/CSA-Z73'1-95, lors de l'ilaboration du plan des mesures durgence. 

6. PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

L'etude difinit les activitis de surveillance et de suivi proposties pour toute 
pksente les grandes lignes des programmes a menre en place durant les p 
dexploitation du projet. 

La surveillance environnementale s'effectue i la phase de construction 
poursuivre durant l'exploitation. Elle a pour but de s'assurer du 
environnementales envisagies dans l'itude dimpact, incluant les me 
conditions fmties dans le dkret gouvememental et les certificats daut 
dkcoulant des lois et des rl.glements pertinents. 

Plus precisement, le programme de surveillance dkrit  les moyens et les m k  
l'initiateur pour assurer le respect des exigences l6gales et envi 
fonctionnement des travaux, des 6quipements et des installations. H p u t  perm 
de korienter la poursuite des travaux et damiliorer eventuellement le 
construction. 

Le suivi envimnnemental constitue une d h a r c h e  scientifique pour suivre l'6volution d 
composantes des nulieux nature1 et humain affect& par la realisation du proj 
verifier lajustesse des pkvisions et des evaluations de certains impacts. particu1il.r 
lesquels subsistent des incertitudes dans l'itude dimpacf et l'efficacite de c 
d'attinuation et, le cas kheant, des mew mpensation. H peut n 
riagu promptement a la difaillance d re dattinuation ou de compensat' 
nouvelle perturbation du milieu, par la mise en place de mesures plus 
mesum pour attknuer ou compenser les impacts non prevus dans l'itude. 

Concrl.tement, l'itude dkcrit les composantes du milieu devant faire l'objet d u n  progra 
suivi environnemental et pksente les pnncipes geniraux que l'initiateur entend suivre pour 
concevoir et menre en oeuvre son programme. 
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Les connaissances et les experiences acquises ?i partir des programmes de surveillance et de suivi 
anterieurs peuvent &re utilisees non seulement pour ameliorer les previsions et 1es evaluations 
relatives aux impacts des nouveaux projets similaires, mais aussi pour mettre au point des mesures 
d'attenuation et eventuellement pour reviser les normes, directives ou principes directeurs relatifs ?i 
la protection de l'environnement. 

Finalement, l'etude decrit les moyens proposes pour communiquer les resultats des programmes de 
surveillance et de suivi, tels que la production de rapports periodiques et leur transmission au 
ministbre de 1'Environnement et de la Faune, la formation dun comite de suivi compose de 
representants du milieu ou la tenue de rencontres formelles ou informelles. De plus, l'etude inclut 
un calendrier de realisation de ces programmes. 



PARTIE 11 - PRESENTATION DE L'ETUDE D'IMPACT 

Cette deuxitme partie de la directive conceme les modalitis de prisentation de I'itude d i  
cet Cgard, 1'Ctude doit respecter les exigences de la section III du Reglement sur l'e'vu 
I'exumen des impacts sur l'environnement (RfiEIE). 

1. CONSIDERATIONS D'ORDRE MTHODOLOGIQUE 

L'itude dimpact doit &re prisentie dune faqon Claire et concise et se limiter aux ClCme 
pertinents i la bonne comprihension du projet et de ses impacts. Ce qui peut &re schimatisi ou 
cartographii doit 1'Etre, et ce, i des ichelles adiquates. Les mithodes et les crittres utilists doivent 
Etre prisentis et explicitis en mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabiliti, leur degri de 
pricision et leurs limites dinterpritation. En ce qui conceme les descriptions du milieu. on doit 
retrouver les iliments permettant dappricier leur qualiti (localisation des stations dinventaire et 
dichantillonnage, dates dinventaire, techniques utilisks, limitations). Les so 
renseignements doivent Etre donnies en rifirence. Le nom, la profession et la fo 
personnes ayant contribui i la rialisation de Etude dimpact doivent Etre indiquis. 

L'information facilitant la comprihension ou l'interpritation des donnies, telles les mithod 
dinventaire, devrait &tre foumie dans une section distincte de manitre i ne pas alourdir le te 

2. CONFIDENTIALITE DE CERTAINES INFORMATIONS 

Dans le cadre de la procidure d'ivaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. 5 la phase 
de participation du public, le ministtre de I'Environnement et de la Faune transmet au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement, notamment, I'itude d'impact et tous les doc 
prisentks par I'initiateur i l'appui de sa demande de certificat d'autotisation (article 12 du 

Par ailleurs, l'article 3 1.8 de la h i  sur la qualiti de l'environnement stipule que : (( Le ministre peut 
soustraire i une consultation publique des renseignements ou donnCes concemant des p 
industtiels et prolonger, dans-le cas d'un projet particulier, la pitiode minimale de temps pr 
rtglement du gouvemement pendant lequel on peut demander au ministre la tenue d' 
audience n. 

En consiquence, lorsque I'initiateur d'un projet transmet au Ministtre des renseignements 
donnies concemant des procCdis industtiels et qu'il juge que ceux-ci sont de nature confidentiel 
il doit soumettre une demande au ministre pour les soustraire i la consultation publique. Une telle 
demande doit &tre appuyie des deux dimonstrations suivantes : 

dimontrer qu'il s'agit de renseignements ou donnies concemant un procCd6 industriel; 

dkmontrer en quoi ces renseignements sont confidentiels et quel prCjudice il subirait s'ils Ctaient 
divulguis. 
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II est recommandi i l'initiateur de placer ces renseignements et donnies dans un document sipari 
de I'itude d'impact et clairement identifii comme itant jug6 de nature confidentielle. 

Avant l'itape de la consultation publique du dossier, le ministre indiquera 21 1'initiateur du projet 
s'il se privaut ou non des pouvoirs que lui confere i ce sujet l'article 3 1.8 de la Loi pour soustraire 
ces renseignements ou donnies i la consultation publique. 

3. EXIGENCES RELATIVES A LA PRODUCTION DC' RAPPORT 

Lors du dip& de l'itude dimpact au ministre, l'initiateur doit foumir 30 copies du dossier complet 
(article 5 du REEIE), ainsi que deux copies sur disquette en format B M  Wordperfect, version 5.1, 
ou en format Microsoft Word, version 6.0. Les addenda produits i la suite des questions et 
commentaires du Ministtre doivent igalement &re foumis en 30 copies et sur disquette. 

Pour faciliter l'identification des documents soumis et leur codification dans les banques 
informatisies, la page titre de l'itude dimpact doit contenir les renseignements suivants : 

le nom du projet avec le lieu de rialisation; 

le titre du dossier incluant les termes (( Etude dimpact sur l'environnement diposie au 
ministre de I'Environnement et de la Faune >>; 

le sous-titre du document (par exemple : risumC, rapport principal, annexe, addenda); 

le nom de l'initiateur; 

le nom du consultant, s'il y a lieu; 

ladate. 

Comme l'itude dimpact doit &tre mise i3 la disposition du public pour information, l'initiateur doit 
aussi foumir un risumi vulgarisi des Climents essentiels et des conclusions de cette itude (article 4 
du &EIE), ainsi que tout autre document nicessaire pour compliter le dossier. Ce risumi inclut un 
plan giniral du projet et un schima illustrant les impacts, les mesures dattinuation et les impacts 
risiduels. 

Le risumi doit Ctre foumi en 30 copies avant que l'itude dimpact ne soit rendue publique par le 
ministre de VEnvironnement et de la Faune. II tient compte des modifications apporties ii l'itude i 
la suite des questions et commentaires du Ministtre sur la recevabiliti de l'itude dimpact. 

4. AUTRES EXIGENCJB DU MINISTBRE 

Le cas ichiant, l'initiateur foumit les attestations de conformiti 2 la riglementation obtenues des 
municipalitis locales ou rigionales. U foumit aussi un avis de la Direction rigionale du Ministhe. 
virifiant si le projet est soumis ou non i la Politique dinfervention relative a m  zones d'inondation 
et ce, en vertu de la Convention Canada - Quebec relative B la cartographie et la protection des 
plaines dinondation et au diveloppement durable des ressources en eau. 



ANNEXE - LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE DISPONI3LES 

1. DOCUMENTS DES DIRECTIONS DE L~~VALUATION ENVIRONNE 

Les unitis responsables de I'application de la proc6dure d'ivaluation et d'examen 
I'environnement rendent disponibles certains documents genimux relativement aux ev 
environnementales. Pour obtenir copie de ces documents dont la liste apparatt ci-aprss, v 
communiquer avec la rkeptionniste des directions de I'kvaluation environnementale a 
suivants : 

Tkliphone : 
Tklicopieur : (4 18) 644-8222 

(418) 521-3933, poste 4668 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

2. 

Guide de rialisation d'une etude d'impact sur l'environnement, fivrier 1997,34 p. 

L'evaluatwn environnemntale au Qw'bec : Procedure applicable au Quebec m'ridional, 
juillet 1995, mise iijour fkvner 1997, 18 p. 

Procidure administrative divaluation et dOxamen des impacts sur l'environnement, avnl 
1985,21 p. 

Guide de realisation : Le risumi vulgnrise de l'itude d'impact, 1982,7 p 

Avis de projet, fivner 1997, formulaire, 10 p. 

Pour une evaluation environnementale globule ci l'appui du developpemnt durable, 
novembre 1990,29 p. 

Loi sur la qualiti de l'environnemnt (extraits) et rkglemnts relanys aux ivaluations 
environnementales, Juillet 1996. 

L'eVUhtwn environnementak desprojets nordiques, Juln 1994, 16 p. 

Lignes directrices pour la caractirisanon des sediments, (adaptks au projet). 

Directives sectorielles pour d'autres catkgories de projet. 

DOCUMENTS PROVENANT D'AUTRES U N I T ~ S  ADMINISTRATIVES DU MEF 

Dautres documents du ministbre de I'Environnement et de la Faune servent de riference lors de 
I'analyse des projets assujettis la procidure d'ivaluation et d'examen des impacts sur 



- 25 - 

l'environnement. Ces documents sont offerts sur demande en communiquant avec le Service 
daccueil et de renseignements du Ministkre : 643-3125 (QuCbec) ou 1 800 561-1616 (ailleurs). 

Direction des ecosystemes aquatiques 

1. 

2. 

Crit2res de qualitPde l'enu, octobre 1990, rCvisC 1992,423 p. 

MPthodologie de calcul de critPres de quulite' de l'eau pour les substances toxiques, 
novembre 1990, rCvisC 1992, 147 p. 

Me'thode de calcul des objectifs environnementaux de rejet pour les contaminants du milieu 
aquatique, octobre 199 1, revid 1994, 26 p. 

3. 

4. MPthodologie ope'rationnelle standardiske (MOS) pour la re'nlisntion des releves 
hydrodynnmiques, avril 1996,78 p. + annexes. 

5. Guide environnemental des travnux relatifs au Programme dassainissement des eaux du 
QuPbec, 1985, kvisC 1992. 

Direction du milieu atmospherique 

6. Guide : mode'lisation de la dispersion atmosphPrique, juin 1995, 18 p. 

7. CritPres de la qualitP de /'air (document en cours dc prCparation). 

Direction des politiques du secteur industriel 

8. Politique de rkhabilitation des terrains contamin&, fkvrier 1988,. 54 p. (Un projet de 
Politique de protection des sols et de re'habilitation des terrains contaminis est en cours 
d'Claboration). 

9. Guide de caractdrisation des terrains contuminPs, document de support 2i la future Politique 
de protection des sols et de r&habilitation des terrains contumine's (en cours de preparation). 

10. 

1 1. 

Assainissement atmosphPrique : le bruit communautaire, 39 p. 

Guide d'entreposage de dPchets dangereux et gestion des huiles use'es, 1985,20 p 

Direction des politiques des secteurs agricole et nature1 

12. Les pe'rim2tres de protection autour des ouvruges de captage d'eau souterraine, Guide, 
1995,53 p. 

N Annexe A : Syst&me de classification des eaux souterraines n, dans Plan d'action pour la 
mise en oeuvre de la Politique de protection et de conservation des e a m  souterruines, 
projet, 1996, 89 p. 

13. 
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Direction de la faune et des habitats 

14. Liste des espPces de la fuune verte'bre'e susceptibles d'e*tre ddsigne'es menackes ou 
vulnr'rables. 1993, 108 p. 

Direction de la conservation et du patrimoine ecologique 

15. Plantes vasculuires susceptibles d'2tre de'signtes menace'es ou vulne'rables uu Que'bec, 1992, 
180p. 

16. 

17. 

Plan d'action qukbe'cois sur la diversite' biologique. mai 1996,7 I p. 

Convention sur la diversite' biologique, Strate'gie de mise en oeuvre au Que'bec, mai 1996, 
122 p. 

18. 

19. 

Strate'gie que'be'coise sur la diversite'biologique en brej, mai 1996, 24 p. 

Le Centre de donne'es sur le patrimoine nature1 du Que'bec : un outil pour inventorier et 
prote'ger la diversite' biologique, 1996, dtpliant. 

Direction de I'education et de la promotion du developpement durable 
(http://www.mef.gouv.qc.ca/fr/environn/dev_dur/declic.htm) 

20. De'veloppement durable : dk'nition, conditions et object$, numtro sptcial du bulletin 
Dtclic. Pour le dtvelopuement durable, avril 1996, feuillet, 2 p. 

Les principes du de'veloppement durable, numtro sptcial du bulletin 
dtvelopuement durable, juillet 1996, feuillet, 2 p. 

21, 

Direction des laboratoires 

22. Guide d'e'chantillonnage a des fins d'anulyses environnementales : 

Cahier 1 : Gtnkrditts, avnl 1994,63 p. 

Cahier 2 : &hnntillonnnge des rejets liquides, avril 1994, 19 p. 

Cuhier 3 : &hantillonnnge des earn souterrames, avril 1994,95 p. 

Cuhier 4 : kchuntrllonnage des e'missions atmosphe'riques en provenance de sou 
avnl 1994, 17 p. 

Proctdure d'e'valuation des caracte'rrstiques des dtchets solides et des boues pornpables 
1985,29 p. 

23. 

Direction des affaires regionales e 

24. Document d ' infomtion relanj'uu plan d'urgence des rdustries, fkvner 1996. 



Bureau d’audiences publiques sur I’environnement 
(http://www .bape.gouv .qc.ca) 

L‘ivaluation environnementale : une vision sociale, mai 1995, 17 p. 

Documentation jrtridique (incluant des extraits de lois, les rsglements pertinents, les r?gles 
de procidure relatives au diroulement des midiations en environnement et le code de 
diontologie des membres du Bureau), mars 1996. 

25. 

26. 

3. DOCUMENTS D’ AUTRES MINISTERES ou ORGANISMES 

D’autres documents pertinents proviennent dautres ministeres provinciaux ou ont i t6 publiis par le 
ministere de I’Environnement et de la Faune conjointement avec le gouvemement fidiral. On peut 
se les procurer auprss des ministeres ou organismes concernis. 

Ministere de la Culture et des Communications (418) 643-6211 ou (418) 643-6246 

1. L’archiologie d11 Quibec, 1985,48 p. 

2. 

3 .  Guide de rifirence archiologique pour la rialisation des etudes d’impact sur 

Inventaire des sites archiologiques au Quibec, (banque informative ISAQ). 

l’environnement relatives aux aminagements liniaires et ponctuels, mai 1984, 9 p. 

Ministkre des Ressources naturelfes (418) 646-2727 

4. 

Ministere des Transports (418) 643-6864 

5. 

6. 

Guide des modalitis d’intetvention en milieu forestier, 1989, 8 1 p. 

Cahiers des charges et devis giniraux, Infrastructures de transport. 

Ponts et ponceaux, lignes directrices pour la protection environnementale du milieu 
aquatique, janvier 1992, 91 p. + annexes. 

Ministere de la Sante et des Services sociaux (418) 646-3487 

7.  Profils sanitaires de _.. (chacune des 16 rigies rigionales de la santi) 

Environnement Canada (418) 648-7025 

8. Crit2res intirimuires pour l’ivaluation de la qualiti des sidiments du Saint-Laurent, Plan 
daction Saint-Laurent, avril 1992, 28 p. 
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9. Guide mithodologique de caractirisation des sidiments. Plan daction Saint-Laurent, avril 
1992, mise hjour septembre 1992, 160 p. 

Guide pour l'ivaluation et le choix des technologies de traitement des sidiments contamin 
Plan daction Samt-Laurent, avril 1993,293 p. +annexes. 

Ripercussions environnementales du dragage et de la mise en dipst des sidim 
Laurent Vision 2000, septembre 1994, 109 p. 

"I 

10 

I 1. 

12. Guide pour le choix et lbpiration des iquipemen 
environnementales qui s'y rattuchent. Plan daction Saint-Laurent, septembre 

Qualiti des sidiments et bilan des dragages sur le 
Laurent, mars 1993, 273 p. 

13. 

15. Lu politique fidirale sur la conservation des terres humides, I99 1, 16 p. 

16. Guide de mise en oeuvre de la Politiaue fidirale de conservation des terres humides a . "  
l'intention des gestionnaires des terres fid6rales. 1996, 32 p. 

17. 

Psches et Oceans Canada - Division de la gestion de I'habitat du poisson (418) 648-2519 

Guide pour l'ivaluation des impacts sur les oiseaux, mai I997,50 p. 
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18. 

19. 

Politique de gestion de l'habitat du Poisson, octobre 1986, 28 p. c 
I 
C 

C 
c 
b 
c 
C 
c 
c 
c 
c: 

Guide d'ivaluation des projets dinfrastructures liniaires en relation avec les habitats du 
poisson, juin 1992. C 

20. Gude d'ivaluation des impacts potentiels de dcffirents types de projets en relation avec 1 
habitats du Poisson, octobre 1992. 

Guide d'evaluation environnementale en regard du Poisson et de son habitat, juillet I99 

Guide divahation environnementale des techniques de stabilisation des berges 

2 I .  

22. 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (819) 956-4800 

23. Lignes directnces concernant I'utilisation d'explosifs dans les eaux de p8ch 
1995, vi + 25 p. 
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