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PREFACE 
Le présent rapport resume les résultats de trols années consécutives d'étude sur Ie terrain, de 1986 a 
1988, desicaractéristiques chimiques des terres humides du parc national Kejimkujik. Les travaux_.ont 
été gffectués en vertu du Programme fédéral sur le transport a distance des polluants ‘atmosphériques _ 

(T ADPA), par des fonctionnaires‘d’Environnement Canada, a'vec comme objectif général l’évaluation de 
|’effet des terres humides sur les caractéristiques chimiques des eaux de drainage. Les travaux de 
’terrain et Ies analyses correspondant a la premiere année de la campagne, décrits au chapitre 4, ont 
été effectués par G.M. Wickware (G.M. Wickware and Associates, lnc.), L Kessel-Taylor et 
C.D.A. Rubec (Environnement Canada). Les deux dernieres années de l’étude, décrites aux chapitres 5 
et 6, ont été exécutées ‘par J.A. Wood- (Environnement Canada). Le programme de prélevement

‘ 

'd’échantilIons de la deuxieme année (1987) a _été élaboré par I. Kessel-TayIor..Toutes lest analyses -de 
l’eau ont été effectuées aux laboratoires de la Direction de la qualité des eaux. a Moncton. Les¢ 

‘ 

échantillons de tourbe ont été analyses dans les laboratoires de la chimie du milieu a l’H6pital général 
Victoria, ‘:1 Halifax." 

Les résultats présentés-portent surlout sur le classement des terres humides du parc et sur revaluation 
, 
des principaux facteursinfluant sur les caractéristiques pédochimiques des terres humides ainsi que 
des effets de oes facteurs sur les”caractéristiques chimiques des eaux réoeptrioes. Le rapport renferme 
également des recommandations touchant‘ la recherche a venir sur les terres humides. 
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_ 

. 

I

'

i



7 

RESUME 
Lfeflet des terres humides sur les caractéristiques chimiques des eaux de drainage reste une question 
non" résolue par le Programme fédéral relatif au transport adistance des polluants atmosphériques 
(TADPA). Les- terres ltumides se distinguent par la production de tones quantités d'acides organiques. 
Cette caractérlstique tait que les modéles des ettets des pluies acides appliqués aux bassins

' 

hydrographiques ou _|es terres humides sont bien représentées sont incapables de prédlre si ies 
variations de I’acidité observées dans le bassln sont dues a des variations de l’apport des acides 
minéraux, dforigine anth_ropique surtout, ou a des variations de |'apport d'acides organiques prjovenant 

. des solsdes terres humides. Ce qui complique davantage le probleme», c’est- l'ignorance générale du 
role joué par les, terres humides dans le ‘cycle hydrologlque du bassin. Certains oheroheurs oonsiderent 
ies terres humides comme exergant une action non négligeable sur les caractéristiques chimiques et 
sur l’hydroIogie du bassin. D’autres ies oonsiderent comme des-compartiments relativement isolés du 
bassin du_rant une grande partie de l’année.; Meme si la production des aci_des siusmentionnés est 
élevée, ies tacteurs hydrologiques pourraient en limiter l’_a'pport dans les eaux de drainage. 

D’autres phénoménes viennfent compliquer le tableau, Les concentrations d'acides organiques dans les 
eaux de drainage- ne sont pas‘ constantes, mais sont plutot fortement déterminées par -le cycle des 
saisons. On ne sait pas encore si’ c"eIa traduit des phénoménes qui ont lieu dans les“so|s des terres 
humides. En outre, on croit que les dittérents types de terres humides produisent des acides 

’

, 

organiques a_ des vitesses ditférentes. Alnsl, on ne peut pas grouper des terres humides dans un 
ensemble général si l'o’n veut modéliser la production des acides organiques._ ll taut plutot‘ en évaluer

A 

ies eftets selon le type de -terre humide. - 

'
’ 

Outre ies questions que l’on se pose a |’e'gard desapports d'acides organiques, on n‘e comprend pas 
bien comment ies terres humides influentsur ies principaux ions et métaux des eaux de drai_nage. 
Selon plusieurs études, cette influence est forte, tandis que selon d’autres elle est taible, car. la plus 
grande partie de l’année ies terres humides restent relativement isolées des réseaux de drainage. On - 

manque -également de renseignements _sur'les eftets des variations salson,nieres— sur ies -

. 

caracté‘ristiques'_ pédochimiques des terres humides ainsl que sur l’ettet du type de oes demieres sur la 
chimie des eaux de drainage. 

C’est pour essayer d’_élucider l’influence'qu’exeroe la pédochimie des terres humides sur les . . 

' 

carac'tér_istiq‘ues des eaux de drainage qu’une campagne de trois années a été entreprisedans le parc_ 
_ 
national Kejimkujik. A cette fin. le programme a surtout porté sur le prélévement d_’éc_hantillons. en * 

s’attachant a la production d'acides organlques ainsl qu‘a_u;x principaux ions et aux métaux. 

A titre préliminaire, nous avons effectué un relevé des terres humides du parc,~ afin d'en caractériser Ia 
végétation et, également, d'en évaluer ies types dominants, les plus susoeptibles d’influer sur les 
caractéristiques chimiques de l'eau at, par conséquent, méritant d'étre étudiés plus en profondeur. Les 
typesaobservés se sont révélés éfre des bogs et des tens ollgotrophes, surtout,’ les autres types étant - 

rares. Ces types se distinguent entre eux par leurs caractéristiques pédochimiques. Dans les bogs, les 
principaux ions-et Ies métaux se trouvent a la moitié de la concentration observée dans les tens. _

. 

Toutetois, ni' ies bogs ni ies tens ne semblent exercer un ettet vraiment dilférentsur la concentration 
des principaux ions et des métaux dans les eaux de’draina'g‘e. 

’ ' ' 

I 

Cependant, ies bogs et les lens se sont révélés exercer unueffet notable sur les caractéristiques 
chimiques des eaux de drainage par la production et l’apport d'acides organiques. L’accumulation de 
carbone organique dans» la tourbe de surface des bogs est environ deux fois plus élevée que dans les - 

tens, oe ‘qui signifie que |’oxydation et la volatilisation du carbone s’y effectuent a la moitié de lavitesse 
de oes phénomenes dans les tens. L’oxydation plus intense du carbone semble correspondre a des 

- apports inférleurs de carbone_organique en dissolution vers Ie réseau de drainage. Dans les bogs, Ies. 
eaux de drainage rentennent des concentrations notablement plus élevées de carbone organique en

\

iv



‘ 

dissolution, et leur pH est considérablement plus bas que dans les lens. Afin de quantifier ces rapports, 
Ies études devraient s’effectuer‘dans des conditions mieux contrélées. 

Nous avons également étudié |’influence des saisons sur les caractéristiques chimiques. Celles des 
eaux de drainage ont varié énormément et de tagon significative selon la saison. Célles des -bogs et 
des tens ont fait de méme pour ce qui conoejme ies princlpaux ions, l’accumuIation de carbone et la‘ 

pH, tout en étant en général moins nettes at plus faibles an amplitude que les variations des 
caractéristiques chimiques de I’eau. ll y auralt donc un rapport entre Ies’ deux milieux pour oe qui est de 
l’Ii'nfluence des saisons. Toutefois. des enquétes plus détaillées seront néoessaires pour en établir la 
réalité ‘de faqon plus conoluante, .

‘
'



TABLE DES MATIERESI 
. 

V 

53.92 

. . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii 

. . . . . . . . ..iii 

'.nEsuME'...-.., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*_Iv 

'1._o _|ANTRODUCTlON..5..— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.._. 1 

2.0 TERRES HUII/IIDES, DEFINITIONS ET CLASSIFICATION . . . . 
. 

. . . . . . . . . . . . . . . _. . . . 3. 

3.0 DII/ESCRIPTION DE LA RéGIoN ETUDIEE . .. . 
.- 

. . . . . . 
.‘./ 

. . . . . . 
.‘ 

. . . . . 
. 

. 
'. 

. . . 
4‘ 

3.1 Drainage..._.....-........._..._...... . . . . . . . . . . . . . . . . ..'. . . . . . . .; . . . . ..-4 
3.2 Climat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..; . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . ..‘,4 
3.3 Géologie-’.‘......g._.._ . . . . . . . . . . . . . .. 4. 

. . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . .._.._'.'...'.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..';a'\4 
3.5 Végétationrforestiére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
3.6 

A 

Cycle hydrologique . . . 
._ 

. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .; . . . . . . 5 . 

4.0 CLASSIFICATION ET \/IEGEITATION DESTERIRES HUMIDES . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 11 
4_.1 —Stra_tégi_e d’échanti||onnage ....’ . . . . . . . . . ..‘ . . . . . . . .. . . . . . . —. . . . . . . . 11_ 

4.2 hDiscus'slon...'..; . . . . ..'4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
4.2.1 Marécjajges._......,."...:.V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
4.2_.2‘Bogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’ 
4.2.3 Fens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

.4.3 Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

5.0 EFFETS DES. DE LA'VI':'GI'-ZTATION SUR LES CARACTEFIISTIQUES A

_ 

- CHIMIQUES DES TEARRES _HUMIDES . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . 
.' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
5.1 Prélévement d'échant_iI|on_s at méghodes . . . . . . . . . 

. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1'8
_ 

5.2 Méthodesd’anaIyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19‘/.;« 
5.3 RésuItats....' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ii 

5.4 Variations saisonniéres .‘ 
. . . . . . 

.' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
._ 

. . . . 20 
A 

5.5 Caractéristiques ohimiques des bogs ét des fehs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . I 
22- L'- 

5.6 Résumé . . . . . ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L...l.....'.....‘ . . . . ..- . . . . . . . . .. 

6.0 I_:'_FFET,- SUR LES EAIJX RECEPTRICES, DES PROCESSUS OU INTERVIENNENT L’EAU A , 
ET LE_ SOL DES TEBRES I-IUMAIDES . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . .» . . . . . . . . . . . . . 29 S

‘ 

6.1 Prélévement d’é‘chanti||ons et méthodes . . . .- . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 29 
6.2» Ana|ysé...~.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
6.3 Résu,Ita1s..,...., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 
6.4 Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -33 

7.03 CONCLUSIONS ...‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..’ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
..‘ 46 

so I 

RECOMMANDATIONS .’ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.- . . . . ..- . . . . . . . _47 

9.o_ RE'FAERENCES..-....:....... . . . . . . . . .._..._ . . . . . . . ...... 48

vi



4f 
4.2 
J- 51 

52 
53 
54 
5.5 

.6-.1 

TAB LEAUX . 

-“ 

6 
’ E292 

A 
Superficierdes terres humides dans Ies bassins_ principaux et secondaires . . . . . . 

.' 

. . . -. . 15 
Caracté'ristIque's'flpristiques des,stations visitées dans Ies bassins TADPA du parc national .

_ 

Kejimkujikb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 _ 

Moyennes saisonniéres des paramétres chimiques de la tourbe . . . . . .- . . . . . . . . . . . -. . 26 
- Moyennes saisonniéres d_es.paramétres chimiques de I’eau . . _. . . ; . . . 

.’ 
. . . . . . . . 26 

Moyennes saisonniéres at annuelles des paramétres chimiques de la tourbe des bogs 
etdes‘fens....v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27_ 
.Moyennes_ saisonniéres at annuelles des‘ par 

“ 

étres chimiques des oours d'eau des bogs V 

etdesfens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27' 
Va|eu'r's de F des écarts entre les paramétres de_' la tourbe de différentes terres humides 
comparés aux écarts entre fesvéchantillons _de, chaque terre humide . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Valeurs de F pour Ies écarts de plusleurs paramétres de la tourbe et de I’eau imputables au 
typedeterreshumidesetalasaison.._......A...., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ‘34

'

I



Figure 3.1 
Figure 3.2 » 

Figure 3.3 
Figure 3.4 
Figure 3_.5 
Figure 4.1 
Figure 5.1 
Figure 6.1 
Figure 6.2 
Figure 6.3 
Figure 6.4 
Figure 6.5 . 

Figure 6.6 
Figure 6.7 
Figure 6.8 
Figure 6.9 
Figure 6.10 
Figure 6.11 

ILLUSTRATIONS 

A 

Page 

Faro national Kejimkujik . 

‘ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
.' 

. . . . . . . . . 
.' 

. . . . . . . . . . . . . 6 
Bassins.principa‘ux et secondaires etudies dans le_ parc national Ke]im_ku]ik . . . . . 7 
Géoiogie de la roche-mere du pare" national Kejimkujik . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ._ . . . . . . 8 
‘Formes de terrains et depots do surface dans ie parc national Kejimkujik . L . .. . . . . . . 9 
Sols du parc national Ke]imi_<uj'ikf., . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ .. 10 
Points de prelevement dans ies tourbieres du parc national’ Kejimkuiik, en 1986 . . . 12 
Points de prelevement dans _ies tourbieres du parc national Kejimkujik, en 1987. . . . . 25 
Points de prelevemeni de la tourbe dans le parc national Kejimkujik, en 1988 . . . . . . 35 
Correlation entre le pH de la tourbe et oelui de i'eau . . ._ . , . ._. . . 

.’ 
. . . . . . . . . . .- . 36 

Correlation entre Ie rapport C/N de.|a tourbe et le C“ de i'eau : . .- . . . . . . . . . . . . . . 37 
Correlation entre la rapport C/N de ia~'tourbe etie pH de i'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Correlaiion entre I’humidite de la tourbe etle C,‘ de i'eau .. . . . . . . . . . . . . . . ._ 39 
Correlation entre ie soufre total de la tourbe et Ie soutre de -l’eau . . . . . . _. . . . . . . . . 40 
Correlation “entre le‘ soufre totaide Ia tourbe at ie pH de |’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Correlation entre Iecalcium de iatourbe et "oelui de i'eau . . .» . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 42 
Correlation entre le magnesium do iatourbe et oelui de i'eau . . . . . . . 

'. 
. .- . . . . . . . . 43 

Correlation entre ie for de la tourbe et oelui de i'eau . . . . . . . . ; 
.‘ 

. . . . . . . 
.' 

. . . . . . . 44 
Correlation entre I'a|uminium de la tourbe et oelui de i’eau . ._ 

'.‘ 
. . . . . . . . . . . . 9. . -. 45

' 

viii



1.0 INTI-iiODUCT|ON s 

' 

L’effet des terres humides sur les eaux réceptrices reste une question sans réponse pour le. 
programme fédéral TADPA. Les modeles de l’acidification dans Ies bassins hydrographlques canadiens 
ont été construits pour. entre autres choses, déterminer Ies effetsv des dépéts soufrés et azotés sur les 
caractéristiques des eaux réceptrices. Touteiois. les modéles de l’acldif_ication des eauxlimpides. n’on_t 
pas donnéde résultats' ‘sa"tisfaisants:|orsqu’ils ont été appliqués aux eaux colorées, étant incapables 
d’évaIuer Ia contribution relative des acldes minéraux (d'origine anthroplque) et des acidesorganiques 
(naturels) aux ’cara'ctéristlques chimiques des eaux de drainage (Wright, 1983; Rogalla at al_._, 1986). 

Selon quelques auteurs, Ies terres humides peuvent iniluer profondément sur les caractéristiques 
chimiques des eaux de drainage (Gorham at al., 1987; Urban at Bayiey, 1986; Urban et al., 1989). La 
plupart de leurs études sont expérimentales, ayant comporté l'établIssement de bilans matieres des 
substances chimiques. Toutefois, d’autres chercheurs (Roulette, communication personnelle) sont 

. arrtvés a la conclusion opposée : que durant ‘une grands partie de l’année, Ies terres humides semblent 
hydrologiquement coupées du‘ réseau de drainageet, a‘ oe titre, influent peu sur les ca_ractéristiques 
ch_imiques des eaux de drainage. Une explication générale n’est aucunement évidente, surtout quand 

' on connait Ia vartabilité des terreshumides at Ies rapports complexes qui Ies relient au drainage. 

-Atin d’élucider I-’e‘ftet des terres humides, on a réuni un vaste corpus de données sur Ies propriétés des 
terres humides. y oomp_ris des parametres descriptifs et chimiques, ainsi que sur Ies caractéristiques 
chimiques des bassins _hyd_rographlque's,V pour toute la région de l’Atlantique, dans la dessein dé, V 

construlre des modéles régionaux de l’efiet des terres humides sur les caractéristiques chimiques des‘ 
eaux de la région. Avant d'analyser un tres vaste corpus de données,‘ll taut déterminer Ies parametres 
pédologiques qui sont le plus susceptibles d'influer sur les caractéristiques chimiques des eaux de 
drainage. ll reste encore ‘a montrer, a partir de données locales spécitiques si l’on peut corréler 
directement Ies caractéristiques des sols et des terres humides et les caractéristiqueschimiques des 
eaux de drainage. Les études de cette “nature, rares en ce qui conceme Ies solsmlnéraux, restent a 
entreprendre sur les sols des terres humides. ‘ 

Afin de déterminer l'ijntluence des terres humides sur Ies caractéristiques chimiques des eaux do 
drainage, nous avons entrepris en 1986 une étude sur Ie terrain d'une durée de trois années dans_le 
bassin hydrographique étalonné du parc national Kejimkujik. Nous avons choisi le parc en raison des 
renseignements de fond détaillés que nous possédons sur lui. Enoutre, Ies eaux sont brunes et riches 
en carbone organique en dissolution, que l’on croit provenir des nombreusesterres humides locales 
(Howell et Brooksbank, _1987). L’ob]ectif général du programme était lde déterminer si |’on pouvait 
corréler directement Ies caractéristiques chimiques des eaux den drainage et les caractéristiques 
pédochimiques de la tourbe/des terres humides de stations précises et, le caspéchéant. si Ies _ 

correlations étaient statistiquement modélisables.. Ces corrélations pourront servir a la construction de 
modeles régionaux de' l'influence des terres humides sur Ies caractéristiques chimiques des eaux de_ 

_ d,raiVn_age. 

En outre, l'étude visait arépondre a un certain nombre d’objectifs spécifiques, comme suit _: 

(1) déterminer les principales terres humides dans chacun des trois bassins étalonnés du parc 
(Kejimkujik, Beaverskin et Pebbleloggitch); 

(2) déterminer la superficie absolue etc relative des terrains organiques (tourbiere) dans chaque ~ 

bassin; » 
* 

‘

- 

(3) classer Ies terres humides et les décrire de facon générale, y oompris leurs caractéristiques 
floristiques;

'

‘



' 

(4) 

(5) 

<6) 

»(7). 

établir si Ies caractéristiques pédochimique/s des terres hurnides obéissent A des cycles 
saisonniers et, la cas échéant, caractériser Ies variations chimiques; 

déterminer Ies relatiofis due l’on péut établir erifre Ies variatioris saisonhiéres des caractéristiques
_ 

chimiques des eaux de drainage-et Ies carectéfistique's 'pédochi_miques des terres humldes; 

détenniner si Ies types dpmsinants de t_erres humides ebservées ’da‘ns Ie pare ('c’est’-‘é-dire Ies bags 
at Ies. fens) pe'uve"nt étre distlngués chimiquement. En principe, Ies bogs devraient étre plus 
oligotrophes st |e_'s ‘fans ‘plus minéralotrophes; 

déterminer si la proximité des divers types des-terres humides influe Iocaiement sur les 
cafactéristiques chimiques des eaux de drainage. 

Le_ prdgrarnme a été_ subdivisé en trois étapes d_istinctes. Chacune possédait uin ensemble sdifférent 
d’objectifs, décrits ci-dessus. Les diverses étapes du programme ontvété’ réallsées entre 1986 set 1988. 

' 

Les résulfats ’én sent décfrits aux chapitres 4,?» et 6. Le ohapitré 4 conceme Ies objectifs‘ 1‘ s 3; le 
‘ chapitre 5 c_:onoern'e Ies. objectifs 4 et 6; et Ie chapitre 6 concerns Ies objectifs 5 etf7.



2.0 TERRES HUMIDES, DEFINITIONS ET CLASSIFICATION 
Les terres humides se definissent oomme des milieux saturés d’eau assez Iongtemps_pour favoriser la 
croissance d’une vegetation hydrophlle, le mauvais drainage des sols ainsi q'u’une activlté biologique 
adaptée a un milieu humide (Groupe de travail national sur les terres humides. 1987).’ On les divise en - 

deux catégories : (1) les terres humides minérales, qui produisent peu cu point de tourbe; (2) Ies
‘ 

tourbieres, cu I'accumulation de tourbe dépasse 40 cm d’épaisseur. Le Systeme canadien de 
classification des terres humides du Canada (Groupe detravail national sur les terres humides, 1987) 
définlt cinq types de terres humides : Ies bogs, Ies fens, Ies marais, Ies marécages et les eaux libres 
peu profandes. On ne considere généralement comme tourbieres que les bogs et les fens, meme si, 
dans certaines regions, le sol des marécages est tourbeux. Nous nous attacherons en grande partie 
aux caractéristlques chimlques des tourbleres (bogs et fens) de la région étudiée. Nous avons 
également étudié u'n certain nombre de marécages. ‘ 

Le bog est une tourblere ou la nappe phréatique se situe au niveau de la surface ou pres de cette 
demiere. Généralement aclde et oligotrophe, ll ne subit pratiquement aucune influence des eaux 
souterraines riches en éléments nutritifs des sols avoisinants. Sa surface peut etre surélevée ou au 
meme niveau que la terrain qui l’entoure et il est couvert principalement de sphalgnes et d’éricac'ées 
arbustives. La tourbe est constituée de sphaignes faiblement ou modérément décomposées et de 
tourbe Iigneuse recouvrant de la tourbe de carex. 

Alimenté en nutrients par des sources souterraines et par la pluie; le fen est plus riche en éléments 
nutritifs et plus ml_néraIotroph_e. Généralement moins a_cide que le bog, ll porle une vegetation qui 
consiste surtout en carex, en graminées, en roseaux et en mousses brunes, qu’acoompagnent' 
quelques arbustes. Le fen ‘renferme de la tourbe de carex ou de mousses brunes blen décomposée. La 
nappe phréatique se situe habituellement au niveau de la surface ou pres de cette demiere. 

Le marais est une terre humide mi_nérale ou |’eau est stagnante ou coule Ientement par des mares ou 
des chenaux. La nappe phiréatique se trouve a la surface o'u pres de cette derniere,‘tandis que Ies 
eaux sont riches en éléments nutritifs. La tourbe, s’iI y en a. est habituellement blen décomposée et 
recouvre de la tourbe a carex, La végétation se caractérise par un couvert dense de feuillus ou‘ de 
coniferes, arbres ou arbrisseaux, d’herbes et de certaines mousses. 

Le marécage est une tourbiere ou une terre humide minérale pénodiquement inondée par de |’eau 
stagnante riche en éléments nutrltifs. Le sol consiste habituellement en matiere minérale et parfols en 
tourbe blen décomposée. Le marécage se caractérise par des mares ou des chenaux séparés par des 
carex, des graminées, des joncs et des roseaux en décomposition qui bordent des pelouses et des 
zones d’arbrisseaux et d’arbres. .

- 

Les eaux peu profandes (moins de 2 m) bordent Ies lacs, Ies cours d’eau et les rivages. 

Les terres humides décrites dans le présent rapport sont classées selon Ies niveaux 1 et 3 du systeme 
L de classification des terres humides publié par le Groupe de travail national sur les terres humides 
(1987). Les fens que nous avons examines sont subdivisés en deux groupes : les fens e graminoides 
(dominés par des -plantes qui ressemblent aux graminées) et Ies fans a fruticée (domlnés par des

' 

espeoes arbustives).
I



3.0 DI-:scI=iIP11oN DE LA REGION ETUDIEE 
3.1 DRAINAGE 

~ La région de l’étude est sltuée dans le sud-oufest de la Nouvelle-Ecosse (figure 3.1), dans le parc 
national Kelimkujik. Des échantillons ont été prélevés dans trois bassins, ceux des lacs Kejimkuiik, 
Pebbleloggitch et Beaverskin (figure 3.2). Le plus étendu _de ces bassins. avec ses 723 km’, est celui 
du lac Kejimkujik. ll se subdivise an plusieu_rs bassins secondaires, montrés a la figure 3.2. Les bassins 
des lacs Beaverskin at Pebbleloggiteh sont relativement peu étendus, 1,0 at 1,6 km’, respectivement. 
L’hyd_rologie et la forme des prlncipaux lacs de la région sont décrites en détail par Kerekes et 
Friedman (1986). Tous les lacs du parc sont relativement peu profonds et oligotrophes. 

Les lacs Keji_mku]ll_< _et Pebbleloggitch recoivefint l'eau de drainage de vastes tourbieres at, par 
conséquent, contiennent des eaux organiques dont la couleur, forte, dépasse 50 unltés Hazen (Kerekes 
et al., 1985). Les eaux du lac Beaverskin sont consldérées comme limpides, a dlx unites Hazen_. 

3.2 CLlMAT 

La moyenne annuelle de la température joumaliere est de 6,5 °C, la temperature Joumaliere moyenne 
en juiillet étant de 18,8 °C, celle de janvier de -5,0 °C. La’ precipitation annuelle moyenne totalise 
1146 mm, sous forme de pluie surtout. Son régime est variable’d’une année a l’autre, le minimum 
observé étant de 1129 mm, le maximum de 1816 mm (Gates, 1982). 
Depuis 1983, fonctionne un poste d'échantillonnage desj précipitations du Réseau canadien de controle 
de l’air et des précipitations, oul’on déterrnine le pH des précipitations de méme que leurs proprlétés 
chimiques. Le pH pondéré annuel moyen des précipitations en 1987 était de 4,48, la moyenne la plus 
basse sur 4 mois étant obsen/ée entre mal et aoot. Ie maximum entre septembre et décembre. Plus de 
18 % des épisodes pluvio-hydrométriques étaient fortement acides (pH < 4), le pH le plus acide 
observé ayant été de 3,38. _ 

- « 

3.3 GEOLOGIE 

La géologie de la roche-mere est montrée a la figure 3.3. Le bassin du lac Kejimkujik renferrne du 
granite du Dévonien, des ardoises de Halifax (ainsl que du quartzite) et de la grauwacke de Goldenvllle 
(Gimbarzevsky, 1975).‘ Les bassins des lacs Beaverskin et Pebbleloggitch renferment également de 
l'ardoise de Halifax, tandis que du granite du Dévonien est également trouve dans l'ouest du bassin du 
lac Pebbleloggitch. L’ardoi_se d_e Halifax pourrait, selon ceriains signes, étre pyrltlfere dans certalnes 
localités de la region, a l’instar d’autres parties de la province. Toutafois, cette propriété no semble pas 
influer sur les caractéristiques chimiques des cours d’eau que nous avons examinés. 

. 

Durant le Wisconsinien, la region a été fortement englacée, et un manteau de till pierreux et grossier la 
recouvre maintenant. Ce till, qui provient surtout de matériaux granitiques, gneissiques etquartzltiques 
de la roche-mere, est aclde et libére peu d’éléments nutritifs. La composition typique du till provenant 
du granite du Dévonien est : 20 a 35 % de quartz; 40 a 55 % de feldspath et 15 a 20 % de micas 
(Eastern Ecological Research Ltd., 1976). Dans toute la région étudiée, on trouve de nombreux 
drumlins et d’autres formes morainiq‘uesv(figure 3.4). Une partie du till a étéremaniée en dépbts fluvia- 
glaciaires tels que des plaines alluviales proglaciaires, des karnes, des eskers et_ des deltas dans le 
sud-ouest du parc. Des dépbts tourbeux at alluviaux postglaciaires bordent les plaines inondables des 
cours d’eau modemes et occupent les depressions laissées par d’anciens lacs. - 

3.4 SOLS 

Les sols de la région sont surtout des podzols humoéferriques orthiques, qui se sont formés sur des tills 
grossiers. Des variantes gleyifiées de ces sols occupent les stations imparfaitement a faiblement

4
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drainées. Trois types de sols minéraux prédominent (figure 3.5) : (1) le type de Bridgewater, sol 
sableux, sableux-lcameux, Ioam_eux—a'rgileux, dérivé d’un till glaciaire de granulométrie moyenne: (2) le 
type do Gibraltar, loam sableux de facon prédominante,- derive d’un till granitique modérémentgmssier, 
typiquement d’ujne pierrosité excessive et souvent peu épais; (3) le type de Halifax, loam sableux 

- excessivement pierreux et caillouteux, bien drainé, dérivé -d’un till modérément grossier d’ardoises et de 
grauwackes. Généralement pauvre en éléments nutritifs et déficitaires en calcium, Ies sols sont tres 
vulnérables a l’acidification. En outre, de vastes depots tourbeux s'observent dans les depressions peu 
profondes, le' long des marges lacustres et fluviales. ces depots occupent plus de 11 % (3679 ha) de 
toute la superficie terrestre du parc. 

3.5 VEGETATION FORESTIERE 

Elle fait partie de la section des hautesterres atlantiques de la région forestiere acadienne (Rowe, 
1972). Elle est dominée par deux. grandes as‘sociation_s arborescentes, celle de |’érab|e a suc'r'e. de la 
pruche et du pin et celle de l’épinette rouge, de la pruche et du pin. Les principales associations 
arborescentes sont celles de |’érab|e rouge (Acer rubrum L), du chéne rouge (Ouercus borealis 
Michx.), du bouleau a papier (Betula papynffera Marsh.), de l’épinette rouge (Picea rubehs Sarg.), de la 
pruche du Canada (Tsug"a' canadensis [L.] Carr-;), du sapin baumler (Abies balsamea [L.] Mill.) et du pin 
blanc (Pinus strobus L.). Environ 75 % des foréts sont mixtfes, 20 % sont de résineux et 5 % de feuillus 
(Gimbarzevsky, 1975). Lecouvertforestier est complexe en raison des fortes perturbations causées 
dans I’ensemble de la région par l'exploitation forestiere, Ies incendies etl"ag’ri,c'ulture. Actuellernent, Ies 
principaux facteurs de chajngement sont Ies lnsectes et les maladies. 

3.6 c_v.cLE_HvpnoLoeiouE 

On ne posséde de données in_in_terrompues sur le débit que pour deux cours d’eau de la région 
(Howell, 1988). Le bassin de la riviere Mersey (figure 4_.1_’) couvre 295 km‘, et, dans le parc, il possede 
le niveau hiérarchique le plus é_levé. Le deuxiéme cours d’eau est le ruisseau Moose Pit, d’ordre 
inférieur, dont le bassin couvre 16,7 km‘ et est situé a quelques kilometres a l'extérie'ur des limites du 
parc. L’hydrogramme des deux cours d’eau est similaire, le débit maximal étant observe a la fin de 
mars et |L'étiage a la fin de septembre, - 

Howell (1988) a montre la correlation entre le cycle hydrologique de ces bassins et les ions associés a 
l’acidité organique (carbone organique en dissolution) et a l’acidité minérale (ion sulfate). Dans les 
bassins d’ordre inférieur, comme celui d_u ruisseau Moose Pit, l’acidité organique semble inversement 
propcrtionnelle au débit, car elle domine a la fin de l’été et de |’automne tandis que l’acidité minérale 
prédomine l’hiver et le printemps.iAinsi, Ie pH des eaux de ces bassins tend a rester relativement 
constant l’an_n‘ée durant. Dans les bassins d’ordre supérieur tel que celui de la riviere Mersey, il semble 
y avoir u_n décalage d’environ troisgmois entre I'acidité organique, qui culmine un peu avant l'acidité 
minérale. Le phénomene est attribué a la durée de séjour de I’eau dans le réseau (Howell, 1989.) Le 
pH connait un cycle anjnuel, dont le maximum su_rvi_ent a la fin de l’été_ et Ie minimum au milieu de 
l'hiver. -
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4.0 CLASSIFICATION ET VEGETATIONVDES TERRES HUMIDES 
4.1 S'IiRATEGlE’ D’E'CH“ANTlLLONNAGE 

I

_ 

Selon Ies dernieres études du role des terres humides dans I’acidification des eaux de surface 
(Environmental and Social Systems Analysts,'1986; Gorham at at, 1984; Gorham at al'., 1986; 
Anderson, 1986), la type at l'empiacema‘nt'des terres humides dans un bassln hydrographique jo'u'ent 

' 

un role déterrn_i_na_nt, at l’estima_ticn du pourcentage des eaux de drainage du bassin qui traversent ces 
‘terres _humides faclliterait l'lnterprétation et la prédictlon, de l’inf_luence qu'exercejnt ces mllieux sur les ‘ 

caractéristiques chimiques de ces eaux. ll-a "été observe que ce role est d’autant- plus important que les 
jterres humides sont isolées de la nappe phréatique régionale. Nous avons donc decide, pour cette 
premiere caractérisatlon fioristique, de ne prélever 'd'écha_r_1tiilons qua dans Ies terres humides contigués 
a d_es eaux de surface (c'est—a-dire en bordure des cours d’eau et des lacs) des trols bassins _. 

susmentionnés. Nous avons en outre décldé d'inslster sur les tens et les bogs non arborés,-~ mémesi - 

un 'n‘ombre~su1flsant de terres humides arbcrées (par exemple les marécages a feuillus) seralt 
échantilionne pour la caractérisation prélimlnaire de la végétation. Les premiers travaux de terrain ont 

. été effeclués par G. Wid<ware de Wlckware Associates lnc.j, ainsi que par C. Rubec et 1. Kessel-Taylor 
d’Environnement'Canada. 

.

’ 

Les échantilions ontété prélevés en» 1986 .dans, en tout. 32 terres humides "des divers bassins 
principaux et secondaires‘ du parc. Pour faciliter le travail et l’utilisation uiiérieure des données par Ies 

. organismes de surveillance, Iesterres humides dubassin du lac Kejimkuiik-ont été choisies dans six ’ 

bassins secondaires : des rivieres Mersey, Little et West; de la bale Jeremys; des rulsseaux Atkins 
Meadow et Mount Tom. L’empIacemen_t des 32 postes d’échan_tillonnage est montré a la figure 4.1. 

Des caries de la répartition, du type et de la superticle des terres humides dans chacun des bassins 
principaux et secondaires ont été dessinées a partir des cartes biophysiques au 1/12 500 
(Gimbarzevsky, 1975). Les polygones repérés ont été vériiiés au moyen de photograph_ies en couleur 
prises a’l’échel'le de 1/10 000, a partir desqueiies nous avons lnterprété le type physionomique des 
terres humides. La superficie délimitée par l'enquéte comme occupée par des tenes humides 
n’englobaIt pas toutes les stations imparlaltement drainées qui peuvent étre couvertes de couches 
organlques do surface de 10 a 20 cm d'épalsseur, Ies couches LFH du systeme canadlen de 
classification des sols (Comité canadien de la classification écoiogique du territoire, 1978), qui 
comprennent souvent des sphaignes at dont Ies percolats peuvent renferrner beaucoup d"‘aclde,s 

’ 

organlques. ces stations n’ont pas fait I'ob]et de prélevements durant ies reconnaissances de 1986. 

Les données de terrain ont été coilectées en aoot 1986, période habituelle d’étiage dans la region, a la 
fin de l’é_té. Malheureusement, comme I’été 1986 a été extrémement pluvieux, l_e niveau de tous les 
lacs et_ cours d’eau était anormalement élevé. Comma la plupart deslterres humides bordent Ies rives 
deslacsl et des cours d’eau, il a été difiiclle de préleverles échantillons. notamment ceux de la 
végétatlon; Dans de nombreuses terres humides visitées, Ies lleux étaient couverts d’une épaisseur de ' 

' 

» 0,5 a 1.0 m d’eau, si I'cn exceptev Ies bogs perchés et les terres humides lndirectement reiiées a un lac 
. ou a un réseau fluvial. . 

- - « 

'
A 

*1 

A l'aide de photographies co'uleur prises du haut des airsa l"é’chelle de 1/10 000, nous avons identifié 
_ 
une fraction representative des types de terres humides dans chacun des bassins principaux et 
secondaires, en we de prélévements sur place. Lorsque la.profondeur de l’eau I’a permis. nous avons 
‘établi des parcelles de relevé de 10 m sur 10 m, salon l’association végétale dominante de chaque 

. terre humide. Lorsque plus d’une association dominait. nous avons établi autant de parcelles qu’il~le 
iallait. chaque parcelle a été examinée quant aux especes présentes.» Ces demiéres ont été 
enregistrées sur un iormulaire normalise; selon Ia hauteur, la strata et le pourcentage de couverlure. 
Ce demier a été estimé a l'.oeil, a la’ tranche de 5 % pres. 

~11
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Toutes lesstations décrites sont classées salon leur caractere physionomique, au moyen du systeme 
de classification des terres humides ducanada. (Groupe de travail national sur les terres hufmides, 
1987). Nous’ avons. egalement noté l’emplacement des stations, c'est-a-‘dire contlgu a un lac. a un petit 
cours d’eau (par exemple Iesrulsseaux Mount Tom ou Atkins Meadow) ou a un grand cours d’eau (par 
example les rlvieres Little ou West). ~ 

4.2 DISCUSSION
' 

Dans le bassin du lac Kejimkujik et dans chacun des six bassins secondaires, Ies terres humides _ 

occupent une proportion notable de la superiicie. Le tableau 4.1 résume la superficie en terres humides 
dans chacun des six bassins secondaires, Cette proportion varle de 10 % dans la" bassin du ruisseau 
Mount Tom a 31 °/o dans celui de la bale Jeremys. Comma la region étudiée se limltalt au parc national 
Kejimkujik, nous n'avons pas tenu compte des superficies debassins ni des taux occupés par des 
terreshumides qui étalent 'ex_tér_i_eu,rs au parc. ' 

S 

~ 

' 

.
. 

Nous avons construit des tableaux comparatiis de la composition florlstique (tableau 4.2) pour Ies 
divers types physionomlques degterres humides et les bassins secondaires du bassln du lac Kelimkujlk 
du bassin etalcnné pour les besoins du programme TADPA. L’lnondation a la grandeur de certaines

_ 

stations durant la période d’échantillonnage dlaoflt 1986 a rendu difficile |'eva|uation du complexe 
floristique de toutes les stations, de sorte que la liste du tab|eau.4.2 est incomplete. On n’y trouve que 
les especes observées sur place. habituellernent celles qui émergeaient de I’eau. -

. 

v4.2.1 Marécages 

Les marécages a ieuillus, que l'on reconnait normalemjent a‘ leu_r couvert.d'érables rouges, sont 
caractérisés par les especes telles que Chamaadaphne calyculata, Myrica gale, Acer rubru_m, Carex

S 

stricta, Calamagrostis canadensls, Sphagnum angustifolium at Sphagnum palustre (tableau 4.2). Gas 
stations se trouvent ordinairement en bordure des cours d’eau, contigues aux hautes terres. dans des 
zones de suintement et au bas des pentes cu dans Ies depressions de la roche-mere. 

4-.:2.2_ Bogs ’ 

Dans Ie bassin, on Ies trouve dans une large gamme d’emplacements, y compris a la bordu_re des lacs 
(habituellement bogs a fruticée basse, au centre légerement soulevé et a la périphérie occuipée par un 
ten pauvre), dans les cuvettes lacustres asséchées ou dans -les anses autretois peu profondes des lacs 
actuels (par.exempIe Heber Meadow) alnsi que sur leshauteurs peu drainées, au sols acides. Ces 
demiers emplacements sont désignés sous l’appellation de bogs en couverture et, souvent, la 
profondeur de la tourbe n'y excede pas 40 cm. sur le plan floristique, ces bogs se cjaractéris'en_t, dans 
la région, par Chamaedaphne calyculata. _KaImia angustifolium, Kalmia polifolia, Oxycoccos 
macrocarpon, Rhododendron canadense‘, Aronia prunifolia, Larix laricina ainsi que par des mousses et 
des lichens distinctifs, dont Sphagnum rubellum, Cladina mitis, Cladlna steIIaris,_ et Cladinagrangiferiina. 
(tableau 4.2). .

' 

’4.2.'3 Fens 
‘ 

Les tens sont le type de terres humides que l'on observe le plus souvent dans Ie parc et, ty'piq'uement, 
ils sont situés en bordure des cours d’eau et des lacs. lls représentent une transition dans la . 

succession des terres humides, marquant souvent le passage de l’état de richesse relative en éléments 
nutritifs a celui du bog ombrotrophe, pauvre en éléments nutritits. Dans cette succession. deux 
conditions physionomiques générales peuvent se présenter: le fan a graminoides ou le fan ‘a fruticée. 
Normalement, meme si ce n’est pas obligatoi_re, le stade a graminoides precede ‘Ie stade ta fruticée. 

Dans la région étudiée, la flora des fans a graminoides se caractérise ‘par une couverture disséminée 
d’arbustes, dont le cortege comprend normalement Spirea Iatifolia, Myrica gale at Alnus rugosa. Les 
graminoides, qui torment souvent un tapis serré, comprennent Carex stricta, Carax bullata at 
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' Calamagrostis canadensis. En outre; on observe souvent Osmunda regalis, Solidago sp. at Sphagnum 
angustifolium (tableau 4.2). 

’ 

.

- 

Les fans a truticée se caractérisent par une c.ou'v‘enure relativement ininterrompue d’arbustes hauts _(2 a * 

4 m) ou bas (< de 2 m). Les fens a frutioée basse sont Ies plus communs et se caractérisent par 
Chamaedaphne calyculata, Spirea latifolia, Myrica gale, Rhododendron canadense, Aronia prunifolia, 
Acer rubrum, Carex stricta et Sphagnum angustifolium (tableau 4.2). 

s 

- 

.

A 

4.3 RESUME 
Dans le bassin du |_ac_ Kejimkuji_k,' Ies tourbieres ndn arborées peuvent oouvrir jusqu’a 31 _% de la 
superficie des divers bassihs secondaires..Les principaux types de terres humides observées dans la 
région sent. Ies bogs-et Ies fens, dont Ies flores respectives sont caractéristiques, Les fens sont Ia tonne 
la plus répandue et caractérisent souvent Ia bordure de la plupart deskoours d’eau de la region. 
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Tabléau 4.1. -.Superf(Icle des terres humlds clans lm basslns prlnclpaux et siIéc9n‘¢lalres". 

TERRES ' TOTAL SUPERFICIE » TERRES TERR_ES 
HUMIDES I-IUMIDES DES TERRES TOTALE DU HUMIDES HUMIDBS 

BASSIN 
A 

NON ARBOREES ARBOREES HUMIDBS BASSIN HUMIDES NON ARBOREES ARBOREES 
’ 

(138) (ha) ' ' (ha) (ha) ('70) 
1 

(95) (%) - 

Kejimkujik 
_ 

-, 
‘ 

- 

V 

- 1 

V 

- 
V 

A 

15 
' 

- ; 

Sou§-bassins:
V 

Riviére Mersey ‘ "113 ' 

% 

. 53‘ 175 2955 ’ 5 4' 57 
Ruisscau -Haber Meadows 92 

_ 

210 - 302 959 32 10 31 
Riviére L_it:_le 115 332 449 1430 so 3 27 
Rivvaeee We_s_t_ 

_ 

i. 100 102 202 1752 11 5 55 
Ruisseau Atkins Meadow \ 154 143 1312 1459 A 21 '11 52 
Ruisseau Mount T om . 65 

, 
74 139 1375 10 5 50 

La: Pebblelcggitqh » so — 

’ 

A 
30 

' 

131 - 17 - 

Lac Beave1'sk.i‘n 
. 

- 7 7 . 135 
I 

'5 - 
V

- 

1 ha =.o,o1 km’ 

‘Sel_61;l’e'stin1§tio)_1 dz-:3 limits; aee busix; ‘- 

\ I
1
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I 

. . v 

V 

. 

' 
I 

.

I 

Tableou 4.2. ‘Caractéristiques llorlsflqus des stations vkitées dam les basing TADPA du parc national Kejimkujik 

BOGS FENS (i fmtioée) . 

’ 

A FENS (é .gra1nino'ides) MARECAGBS 
COMPOSITION ' 

-

. 

V Haber R. Atkins 'Pebble- ‘ I-Ieber R: R. Mount Atkins R. Mount R. . Atkins I-Ieber ' Atkins Mount 
»Meadows Wést Meadow Joggitch Meadows Little West Tom . Meadow 

» 

-Mersey Tom- Little Meadows Meadows Meadows Tom 
Nbredeten-eshumides 2 2 1 .2V, . 4. 2 2 2’. 1 3 _ l 1 3 l 1. 1 

Adm.-3 

Acer rubrum_ 
. Pinus strobus. 
Picea mariana 

Arbrisseaux 

Chalnaedaphne cqlyqdala 
Ledum graenlandncum 

pwfo
. 

>4 

aixxu 

Picea mariana 
gmpetndn nigrum

‘ 

xycocco: nucrocarpon 
Goyltusacia baccata . 

Vaccirxium angusafollum 
Spirea latifialla 
Myricagalc . 

Rhododendron umadense 
Amru'_a prugufolla x 

:'na><>1a«x‘>¢ 

an 

xaxx 

xx 

":4 

'x‘><:< xxx 

xxx 

>4'>g'>_<>1 

xxuat 
>¢v><>u>< 

xxxx‘ 

aux 

at an 
‘an! 

an 
aunt 

‘Alma: rugosa 4 - 

' ' 

> 

. 

' 

~ 
- x ~ 1: 

Acer nibmm . 

, 

‘ X - 

. . 

Oxycocmx; macracarpon x x x 
_ 

x, 
_

x 
Pinu: strobus. 

’ 

. x x x 
_ 

' ' 

Viburnum canirwide: ~ 
- .

‘ 

Andromeda glaucophylla ‘

. 

Gaultlaeria pmcumben: . 
» x 

Sorbus decora 

Herbes « 
— =’ 

- 

. d"£‘L"’if°"a 
“ x x " 

- 

. 
_ 

. 

' 

, ,
x 

So ‘ go app. V x ’ 

o x . 

- 

. 

'
' 

Lysinlachia terrestris 
V 

x
» 

Iris venicolor 
_ 4 

x ‘ X \ 
x 
X, 

.D,m:era mtundifivlla . 

' ' 
' 

- 

' ‘
' 

. Lucopu: uufiora _ 
V 

~- ' ’ x 
. 

_ 
_

x 
E 

Sarracenia purpuna x x L x - - »
~ 

1‘ 

' borealis _ 

- - r 

E Mitella nuda ' 

_-
_ 

I 

' Mitchelia repent‘ ' 

.

' 

« 

' 04-munda cirmanwnea 
' ‘ 

. 
V 

' x 
, 

Mianthenum canadaru-¢ . 

'

. 

‘ 

. Aster app. “ 
b 

. 

- ‘_ x 
b 

X x 
Osmunda regalis - 

' ‘ x 
_

x 
, Woodwa_rdia'-virg_iuica ' 

_ xx — ' 

j Rubus cllamaemorous x V 
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_ 
, 

1 . Tableau 4.2.- (Suite) 

V _ 
BOGS < FENSG1 rmueee) FENS (2. g1l'aminoi'des) 

A 

V 

MARECAGES 
COMPOSITION '

V 

FLORISTIQUE Ruiss. Ruiss. Lac , Ruiss. , 

- 
. Ruiss. Rniss. Ruin. 

_ 

Ruiss-., . Rulgs. Rina. Lap. 
Hebe: ' 

R-. ’ Atkins Pebble» Heber R; R. Mount Atk1'nxV R. Mount Atkins 
V 

‘ 

Heber Atkins Mount Beaver- 
V 

Meadows West Meadow loggitch Meadows Little West Tom Meadow . Melsey Tom L1tt|e Meadows - Meadows Meadows Tom akm 
Nbredeteneshumides 2 

_ 
2 1 - 2 

_ 
4 2 

_ 

2 2 '. 1 3 1 1. 3 1 1 1 .1 

Herbs gsuitef 

_S rfina pecfinata _, 
' 

, 

' 

1 1, _'x\; 

Rhu: radicans 1 
I 

’ 

1
X 

Thelypteri: 1 

V 
. 

' ’ 

I 

- 
.

" 
Hyperkcum virginicum‘ _ 

x . 

_ _ V 

Smilacina trilolia . 

V 
V 

' X 
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_ 

x x 
_ 

x ' x x x x x x x x »x x 1! 
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V

X 
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' ' 

- 

-

. 

Ca;-gx . 

I 

x 
/ 

. 
« X X X 

.

X 
Carex oligospenna x x ' x , 

~ 

: 
V

. 

Calamagmmlv canadensis ‘ 
< 

' ’ x x 
_ 

V x x x X X X 1‘ 
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. 
« x . 

‘ 
- 

. 

' 
1 . 
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x" - 

, 

' 
- ‘ 
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_ 

-

‘ 
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. 
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’ 
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' 
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‘X 
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- ~ 

V V

. 
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V 

- 

. 

3‘ 
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_ 
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_ V

x 
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_ 

. .

_ 
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V 

' 

V _ 

- 
. 

. 

- X 
Mnium spp. — - 

_

x 
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15.0 EFFETS,DES'SAlS‘ONS ET;,DE LA VEGETATION SURLES 
CARACTERISTIQUES Cl-IIMIQUES DESTERRES HUMIDES 1 

5:1 PRELEVEMENT o'i'soHANTiLLoNs. ET METHODES 
La deuxieme étapedu programme visail e determiner l’effet des salsons surles caractérlstiques 
pédochimiques des terres humides eta pouvoir distinguer, par des méthodes chimiques, les types 
dominants de terres humides du parc (les bogs-et les lens). 

'

. 

' Nous avons prélevé des échantillonsde solet d'e_au dans _huit tejrres humides de six bassins 
secondalres du bassin d_u lac Kejimkujik : d’e.s'riviere's Little, Mersey at West; des ruisseaux Atkins 
Meadow, Heber Meadows at Rogers (figure 5.1). Dans chaque bassin secondalre, nous avons vislté 
une terre humide, sauf dans les bassins de la rlviere West et du ruisseau Heber Meadows. on les 
prélevements ont été eltectués en deux endrolts. Aucune des terres humldes visitées n’étalt arborée. 

~ Trois étaient des bogs i rulsseau Heber Meadows at Atkins Meadow at celle pres de Pembouchure de 
. la riviere West; les quatre autres; des lens a graminoldes et a fruticée (Vlfickware. 1987). l__-es'bog's 
etalent oligotrophes, comme en temoignait Ie tapis dense de sphaignes. tandis que les fens étalent. V

_ 

généralement reconnalssables a la predominance des carex_. Nous avons repété les prélevements 
d'eau el» de tourbe aux memfes endroits, a chacune des trois ivisites effectuées en 1987. 

Ces visltesi ont eu lieu lo 19 mai, la 14 septembre et le 24 novembre 1987. dates choisles pour 
coincider e_ peu pres avec les concentrations Aminimaies ou maxlrnales de I’ion_ s1ullate«(SO4) et du 
carbone organ_ique en dissolution (Cm) dans les cours d’eau. Howell (1988) signaie que lesg 

_ 
concentrations de SO. sont maximales durant la crue printanlere et minimales a la fin de l’été, pour 
remonter de nouveau a la fin de l'automne. Le C,‘ connalt plutet’ une evolution contralre, le minimum 
.éta_nt observe au prlntemps et a la fln de l'automne. l_e rnaximum a la fin due’ i’été. 

’ 

' Nous avons prélevé deux carotles de tourbe de 2,5 om de diametre a un metre _I’une de l'autre dans la 
premiere couche (50 cm supérieurs) de‘chaque’1terre humlde, pour avoir une idée de la variabilite des 

gcaractéristiques chimiques de la tourbe a chaque end,ro_it_; Les Ileux du prélevement étaient 
généraie_m.e.nt situés a moins de 30 m du cours -d’eau vers lequel I’eau en mouvement dansla tourbe 
était susceptible de s’écouler plutbt que de s'évaporer comma cela eot été le case une” plus grands 
distance du cours d’eau. Dans le bassin du rulsseau Heber Meadows -(flgure 5.1), les prélevements se 
sont faits en deux endroits (2 cjarottes chaque fois). l'un situé a mains de 20' m et l'au_tre a- environ 
200 m du ru_lsseau. 1 

-‘ 
. 

1 

., . 

Plus tard, au laboratoire, les échantillons de tourbe ont été homogénéisés. dans un mélangeur; at on en 
adéterminé le pH au moyen d’une electrode. de verre mlse au contact de laftcurbe, durant 30_ a 60 
min, pour obtenir un résultat stable. Les echantlllons ontensuite été séchés a‘l’air, homogénéisés de 
nouveau, puis lavés a_ l’acide chlorhydrique (HCl) at a l'acétate de baryum (Ba(OAc),). On a détenniné 

. la capacité-d'échange caticnique par titrage. On a dose le carbone total (C) de l'échanti|Ion séché a g 
' 

l’alr au moyen d’u’n analyseur Leco, |’azote total (N) par la méthode de Kjeldahl. Ensuite, on ‘a mis a
’ 

sécher l’échantillon au four, puis on I’a calciné a 550 °C at minéralisé au HCI-HCIO4 (acldes 
chIorhydrique_et perch_lorilque).< L’aluminium (Al), le fer (Fe), le calcium (Ca), Ie magnesium (Mg), le 
sodium (Na) et le phosphore (K) ontvété analyses par/speclrophotometrie d’absorption atomique, tandis 
que le chlorure (CI) et le sulfate (S04) l’ont été par chromatographic d’échang'e d’lons. _

V 

Les échantillons d’eau ont été prélevés e quelques metres en amont et, égalemenl, en aval de chaque
' 

point d’échantillonn_age de la tourbe. On en la analyse la couleur et les constituants ioniques. Le pH a 
\.été rnesuré e l'ai_de d‘une electrode de verre, tandis que AI, Fe", Ca at Mg ont été doses par ' 

spectrophotometrie d’absorptlon atjomique, Na at K par photométrle de ilamme, S0,, at Cl par . 

chromatographie,d"écl1ange d"'i_ons~. La couleura été determinée au moyen d'étaIons_ au pIatlne—cobaIt
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(Pt-Co). L’a'zote total (N) a été dose ‘par ycolorimétrie, le titre alcalimétriqyue de Gran par titrage et lac”; 
par mineralisation aux ultra-violets at colorimétrie. Les anions organiques ont été dosés par la méthode 
d'Oliver et al._ (1983). 

' 

- 
’ 

V 

‘ 
' 

. 

‘ ‘ 

5.2‘ METHODES D’ANALYSE 
Nous avons calculé la moyenne de la concentration des constituants ioniques de la tourbe

V 

(habituellement deux carottes pour chaque terre humide) et de |’eau pour obtenir une seule valeur
_ 

saisonniere pour chaque terre humide. Comme la variabilité des parametres entre Ies différentes terres 
humides était grande, Ies moyennes-ont été portées sur I’échelle du _logarithme*népéri'en ou naturel afin 
de tasser cet écart. Cet_t_e transformation s’est‘appliquée a tous les parametres physico-c_h_imiques, sauf 
le pH, la couleur, l’alcalinité et la teneur en cendres de la tourbe, alnsi le pH. la couleur, Ia conductivité, 
la turbidité, I’alcalinité et le total des cations et anions de l’eau. En effet, ces parametres étaientpeu 
dispersés. Nous avons ensuite préparé des graphiques surtous les parametres chimiques pour montrer 

» l’amplitude et la nature des variations saisonniéres. 
. 

Les données aberrantes ontété localisées a |'oeiI, puis éliminées, afin d'éviter une distribution 
asymétrique. Pour Ies sept terres humides (tableaux 5.1 et 5.2), nous avons construit destableaux

I montrant la moyenne saisonniere de chaque parametre. Les terres hum_i_des ont été suybdivisées en . 

deux types (tableaux 5.3 et 5.4), selon Ies normes nationales'de classification (Groupe de travail
A 

nationjal sur les terres h'u'mides_, 1987), comme suit : Ies bogs, a la végétation dominée par_ les 
sphaignes, oligotrophes, recevant la plusvgrande partie de leurs éléments nutrltifs de l’eau de pluie; Ies 
tens, davantage eutrophes, a la végétjation domlnée par les carex. 

Pour les deux mili_eux'(tourbe et eau), nous avons compare deuxa deux chaque variable saisonniere 
de toutes Ies terres humides. Cela a permis de déterminer les écarts saisonniers significatifs. 

Pour les valeurs de F obtenues par|’ana|yse factcrielle a deux niveaux factoriels de la variance par la 
méthode SAS GLM (Joyner,. 1985), nous avons déterminéle degré de signification (probabilité) pour 
une comparaison croisée (terre humlde. saison), Ies pondérations-inégales étant corrigées selon la 
méthode décrite par Snedecor et Cochran (1967). La pondération des _données était inégale parce que, 
parfois, une seule‘ carotte de tourbe, plutot que deux, avait été prélevée dans une terre humide, ce qui 
provoquait une distorsion dans la distribution des données. La correction de cette distorsion est 
nécess_aire pour norrnaliser les données (Snedecor et.Coch_ran, 1967). La probabilité que l’écart entre 
deuxsaisons soit due au hasard estgroupée selon trois seuils de signification : 0,10, 0,05 et 0,01 V 

(tableaux 5.1 et 5.2). chaque parametre de la tourbe et de l’e_au a été soumis a trois de ces 
comparaisons : mai avec septembre, mai avec novembre et septembre avec novembre. 

L’analysé de la variance a également porté sur chaque variable afin de vérifier la difference entre les 
bogs et les tens. Encore une fois, nous avons determine des degrés de signification par un test F 
comme ci-dessus. Dans ce cas, toutefois, la comparaison était emboitée plutot que croisée. Le degré 
d’emboitement était double : chaque échantillon (deux par terre humide) emboité a l”intérieur de la terre 
humide et chaque terre humide emboitée dans’ le type (bog cu fen). La pr'obabi|i_té‘d’-un écart aléatoire 
entre Ies parametres chimiques des bogs et des tens a été groupée selon deux seuils de signification : 

0,10 et 0,05 (tableaux 5.1" at 5.2). Nous n’avons pas déterminé le degré de signification-des 'mo'yenn'es 
_ 

annuelles en raison des difficultés théoriques de |'opératlon_. * ‘ 

La variabilité i_ndividuelle des caractéristiques chimiques de la tourbe est importante e_n raison de la 
petitesse relative de Péchantillon. tant par le nombre de carottes (14 échantill_ons) que de terres 
humides (7 endroits). Si la varianceentre Ies paires de carottes de tourbe prélevées en méme temps, a

y 

. 1 m de distance dans chaque terre humide, excede la variance entre les terres humides pour un \ 
parametre donné, alors l’écart entre Ies variations saisonnieres ou entre Ies types de terres humides 
(bogs et fens) n’est pas significatif. Aux tableaux 5.1 a 5.4, plusieurs des écarts entre les saisons de
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meme qu’er_ttre Ies types _de terres humides"ne sont pas significatifs‘(c'est-a-dire p > 0,10). Le plus 
souvent, cela est d0 aux forts ecarts entre _les terres humides plutot qu'entre Ies deuxcarottes 
prélevéesdans chaque terre humide. Les écarts entre chaque échantlllon de terre humide" sont 
,relatlvement faibles, ce que montre. le tableau 5.5 ou la valeur de F de chaque parametre de la tourbe 
a été calculée par une ‘analyse de la variance a un facteur au moyen de la méthode SAS GLM (Joyner, 
1985). 

‘ 
< 

. 
, 

F 

j

1 

La valeur de F (tableau 5.5) est le rapport do la moyenne quadratique do chaque parametre de chaque 
' carotte ala moyenne quadrétlque pour toutes les terres humides. La probabilitédévénement fortuit 
(seuils de.-signification) est également donnée. A F = 1, la probabilité est ‘de 0,50. A mesure que F 
augmente, la probabillté_ dimlnue-“vars _z'éro. Au 'seull de signification do p = 0.05. F so situe 
généralement entre 3 et 4. ' 

- 
. 

' ' ‘
' 

V 

La plupart des valeurs de F du tableau 5.5 sont relativement élevées (F > 4),. et la probabllité est faible 

. 5.3 nEs.uL1'A'rs 

(p < 0,05), ce qui signifle que la variance des caractérlstlques chimlques a I’inténeur de chaque terre 
humide (c'est-a-dire entre chaque carotte prélevée en‘ meme temps) est beauc/oup plus falble que la 
variance entre les terres humides. Ainsi. aux tableaux 5.1 a 5.4, c'est la varlabilité entre les terres 
humides et non la vanabllité inteme qui expllque généralement la’ plupartdes cas ou les écarts

' 

saisonniers ou Ies -écarls entre Ies terres humides n’étaient pas sign_iticati_fs.
‘ 

' Les concentrations de H,—Al, Fe, ca, Mg, Na, K, S04 et Cl dans la tourbe sont en mg 9", et en mg-L'.‘ 
dans l'eau (tableaux 5.1 a 5.4). Pour la tourbe, la grandeur est pratique, parce que- les caractéristiques 

' chimiques de ce m_i_Ileu ne peuvent pas s'exprimer selon to volume. La concentration des anions 
- organiques dans l'eau est donnée en meql.". La teneur en oendres et la concentration de G et de N 
dans la tourbe sont en % du poids sec. La capacité dféchange cationique (CEC) est donnée en 
milliéquivalents par 100 grammes (meq-100 g") de sol sec. , 

Le bilan ionique des eaux (c'est-a-dire concentration totale des cations des
H 

anions/concentration totale des cations plus cello des anions) se situe dans l’intervalIe do 10 % de la 
variabilité acceptable (Howell. comm. pers.). Dans le cas de la tourbe, ll n’est pas nécessaire de 
"dresser" le bilan des cations et des anions, Ie bilan do ces parametres étant établj par les matieres 
colloidales du sol. Le nombre beaucoup plus grand do cations traduit la charge surtout-negative des 
colloides organiques. .

. 

V5.4 vA_nIA1'IoNs,sAiso'_NNIEnEs = 

Certains parametres chimiques de la tourbe, y compris Na, K, Mg, ca. Fe, A], H, _C et N, ainsl que la 
_CEC et le rapport C/N (tableau 5.1) cm subl-‘des variations salsonnleres importantes, mais seulement 
en certaines saisons, si on excepte C, N et le rapport C/N. Les variations slgnlficatives ont été

' 

.partlculierer_nent nombreuses entre mal et novembre, ce qui ports —a croire a un cycle annuel de ces - 

parametres (du printemps a l’automne) plutot qu’a un cycle qui se répete deux fols dans l’anné_e (c’est- A 

a-dire du printemps a l’été et de Pets at l’automne). Le cycle peut etre corrélé a des variations 
saisonnieres defila concentration do H, qui, ason tour, est reliée au cycle hydrologique (iluctuatlons de- 
la nappe phréatique), Iequel influe sur la production d’acides organiques. ll est bien connu que la 
solubilité de Al et de Fe depend fortement du pH (Shotyk, 1988). La'CEC des colloides organiques 
depend également beaucoup du pH (Stevenson, 1982). Comme le pH diminue de mat a novembre, Ies 
concentrations de Alsemblent diminuer. Toutefois. contrairement auxprévisions, Ies concentrations «de 
Fe et la CEC,augmentent». ce qui porte a croire que.d.'autr_es facteurs sent on l’occurrence 
determinants. . 

' 

'

'

20



Entre mai etnovemb‘re,' Ia concentration d'hydrogene dans la tourbe augmente considerablement. Cette A 

. augmentation s’accompagne d'une augmentation semblable et attendue de H ‘dans les cours d’eau 
(tableau 5.2). L’accroissement de H dans les cours d’eau s'accompagne d"une baisse slgn,ifica‘tive de 
I’_alc'alinite. L’accroissernent de H-dans l’eau acette epoque correspond egalement a. une augmentation 
significative des concentrations des anions organiques. Nous avons prevu une fluctuation signiticative 

' 

» des concentrations de SO, dans le sol. Le stockage de l’ion sulfate dans les terres humides fluctue 
souvent sous l’effet de l'ox'ydation‘ et de l’entrainement du soutre a cause des fluctuations salsonnieres 
de la nappe phreatique (Bayley et al., 1986). Toutetois, SO,.ne montrepas de tendance salsonniere _ 

slgnlticatlve dans la tourbe, meme st Paugmentatton de la concentration dans l'e_au, de mai ta novembre, 
est signiticative. Le bllan de I'acidite de la tourbe semble deterrnlne surtout par Ie rapport C‘/N, qui 
regularise la production d’anlons organiques, plutet que par S04, tandls que l’acld_ite de l'eau est 
determines a la fois par les anions organiques et les anions mlneraux. Howell (1988) et Kerekes at al..

4 

(1986) ont egalement observe que l’acidlte des cours d’eau des environs du parc Kejimkujik est 
deterrninee par les deux types d'ions. 

' 

. . 

* Dans l’ensemble, les donnees montrent que, dans les cours d’eau du bassin du lac Kejimltujik,-. Ielcycle 
du 80, ne s’accompagne pas d’un cycle notable de l?ion dans le sol des,bogs et des tens. Toutefois,’ la 
concentration de SO, dans les cours d’eau peut encore etre deterrninee par de petites variations des 
concentrations do So, dans Ie sol, meme insignitiantes-. De petites vvariatlonsdes caracteristiques , 

pedochlmiques peuvent se tradulre par des variations tres grandee des parametres chimiques de«I.'eau, 
Ia concentration des elements dans le sol depasse Ieur concentration dans l'eau d’un ordre. de

A 

puissance multiple. ll taudrait etudier les variations salsonnieres de la concentration de‘ SO, dans l’ea_u 
de Aporosite des terres humides de la region pour le confirrner. Une autre explication des phenomenes 
observes serait que la concentration do So, dans les _cours d’eau est davantage deterrninee par les 
apports des hautes terres contigues que par les apports des sols des terres humides. 

Howell (At 988) a signale_- de fortes‘ augmentations des concentrations (d’anlons organiques dans les‘ 
"cours-d’eau a la fin de Pete, dans la region. La production d’acides organiques semble dependre du 
rapport C/N dans la tourbe (tableau 5.1).‘ Ce rapport diminue oonsiderablement entre mai et novembre 
(tableau 5.1), ce qui correspond a uneaugmentation de la concentration des anions organiques dans 
les cours d’eau _(t_ableau 5.2). Le rapport C/N‘ donne egalement un_e idee de la vitesse‘.d’oxydation de la 
matiere organique (Stevenson, 1982). Avec Ia decomposition et l'oxydation, ee rapport diminue vu que 
C estconsomme par. l'activite microbienne, tandls que N varie moins. La decomposition mlcrobienne 
donne des produits secondaires tels que les acides organiques, le dioxyde de carbone (CO2) et le 
methane (CH,). La concentration de H et le rapport C/N sont inversementproportionnels en vertu d’un

' 

processus de retroaction positive. Avec l’augrnentation de H, l'activite mlcrobienne diminue et le rapport 
C/N augmente avec, en meme temps, production d’acides organiques. Le (rapport C/N et son effet sur 
H sont determines parle cycle hydrologique. A la fin de l'ete. les augmentations signalees des 

, 

concentrations. d’anlons organiques s'expliquent probablement par l'abalssement de la nappe 
phreatique et par l’oxydation ‘accrue du .carbone. 

Les concentrations de H etaient beaucoup-plus elevees dans la tourbe que dans l'eau. Les acides V 

organiques sont surtout oonoentres dans la coujche limite contigué a la matiere solide de la‘ tourbe. Le 
pH de la tourbe.est tres variable, de_2,6 (ruisseau Heber Meadows) a 3,9 (rlviere Mersey). Le pH de 
l’eau varie entre 4,-2 (ruisseau Heber Meadows) et 6.8 (ruisseau Rogers). - 

Dans I'eau, Ie nombre de modifications saisormieres significatives des paramétres chimiques est plus
1 

grand que dans la tourbe etale degre de signification de ces changements est plus eleve. Entre mai et 
novembre, Ia concentration de tous les cations et anions, a l’exception de Na et de K (qui diminue) 
augmente._ Des augmentations semblables ont ete signalees pour les autres ions par Howell. (1988) 
dans plusieurs cours d’eau du parc. En contraste,'durant cette periode, seules lestconcentrations de H, 
Fe, Ca et N ont augmente dans la tourbe. ‘

'



_ 

h_ydrog"raphiques. - 

Si I’on calcule les pararnetres chimiques de l’eau en milligrammes "par gramme, c’est-"La"-dire en unités . 

de masse comme on lefait pour latourbe, Iesvariations saisonnieres sont tres petites’ . 

comparativement aux variations qul_,ont lieu dans la tourbe, et les concentrations de métaux ont un 2 

' ordre de puissance multiple plus petit dans la tourbe. Cela montre l’action considerable de stockage de 
cette derniere. Les écarts les plus considérables concernent AJ et Fe, dont Ies concentrations‘ dans la 

- tourbe sont de l’ordre de 10‘ et 10‘ fois plusélevées que da‘ns.l"ea‘u, respectivement. Les ’ 

ccncentrationsfde Ca, Mg, K, Na et S04 sont de l'ordre de 102 a 10’ fois plus élevees dans la tourbe 
que dans l’eau, celles des cations totaux et' des anions totaux de |’ordre de 105 et 103 fois plus élevées, 
respectivement. Dans Ia tourbe, Al-constitue plus de 80 % des cations totaux, tandis que dans l’eau, II 

A 

n’en constitue qu’une _petite fraction. ‘ 
» 

.1 . 

V 

_ 

' 

. 
.

’ 

Le rapport tres élevé des cationsaux an_ions,.dans la tourbe (6711 en novembre et 95/1 en septembre), 
t‘r"aduit la charge (negative des colloides organiques. En contraste, dans les cours d’eau. l’équilibre des 
charges est maintenu, ce qui conserve |’éIe_ctroneutralité du milieu. L'abondan_ce relative des cations 
pmétalliques dans la tourbe. déterminée selon Ies moyennes annuelles (non montrées au tableau 5.1); 
est comme suit ; AI >' Fe >‘ K > Na > Mg > ca, dont Ies concentrations respectivessont 12,616 >. 3.17 >‘ 
1.58 > 1.21.-> 0.46 at > 0,26 mg 9'‘. Dans les cours d’ea_u,~par cont_rast__e, |’ab'ondan.cea relative des ' 

I cations est comme suit : Na > Ca. > AI > M9 .= Fe > K, Ies concentrations étant respectivement de 
3,19.> 0.63 > 0,57\>_ 0,47.= 0.47 >_ 0.29 mgr‘. Dans Ia tourbe, I’abondance.des éléments slordonne a’ 
pen presrselon une série lyotrcpe qui reflete l'ef_fet combine’ du rayon ionlque et. de la densité de charge 

- de |'ion (T aliburdeen, 1981). Font e'x'ception.Ca et. Mg,-biv‘alents,'perm.uté's avec Na et K,.monovalents. 1 

Ceci porte a crolre a la" surabondance de Na et K dans l'apport des oligoéléments, probablement en 
raison du dépot atmosphérique d'origine océanlque. - 

« 

. 

- 

.

* 

r ~§ 

5.5 cAFtAc_TEaisTlguEs CHIMIQUES pas _BOGS ET-(DES-.F‘ENS 
A

' 

Plusieurs différences chimiques notables ont été observées entre les bogs (dominés par-une végétation 
de sphaignes) et les tens (a graminoides). Les bogs comprenaient Ies terres humides des ruisseaux 

. Heber; Meadowset Atkins Meadow ainsi que du cours lnférieurde la rivlere West (figure 5.1). La_.strat_e 
. de lichens et de mousses est caractérisée par Cladina stellaris, Cladina mitis. CIadina_ rangiferina, 
Sphagnum fuscum, Sphagnum rubellum, Sphagnum angustifolium et Polystrichum commune. La strate 
de la fruticée haute et de la fruticée basse "est dominée par Chamaedaphne calyculata,-A Kalmia - 

angustifolium, Ledumgroenlandicum, Kalmia polifolia, Empetrum nigrum et Oxycoccos _macrocarpon.. - 

Les fens se caractérisent par diverses especes frutescentes et graminoides, l’ab_'sence de sphaignes 
étant remarquable ettraduisant une plus grande rlchesse en éléments nutritifs. La stratedes 
graminoi'des est caractérisée par Carex sfricta, Calamagrostis canadehsis, Ca're‘x.rfiostrata et Carex 
buIIat‘a,'tandis que dans ‘la strate frutescente prédominent Spirea Iafifolia, Myrica gale,-et Alnus rugosat 
Enfin Osmunda regalis, Solidago spp. et Sphagnum angustifolium sontcommuns. 

’ 
’

- 

A Les caractéristiques chimiques de la tourbe rhontraient de facon évidente des differences significatives 
4 (a p < 0.10) entre les bogs et Ies tens, notamment quant aux concentrations de H, Al, Fe, Na, K,.a la 
teneur en cendres et en cations totaux ainsi qu’au rapport C/N (tableau 5.3),. Des écarts considérables . 

ont été observes a l"égard de Ga, de C et des anions totaux, mais a un degré de signification )supé_rieu,r 
(p = 0,10 :2. 0,20). Les valeurs supérieures a p = 0,10 ne sont pas»montr_ée_s dans le tableau 5.-3. Les 
écarts» significatifs étaient beaucoup moins nombreux ap < 0.05. On n’a observé presque aucun écart 
significatif dans Ies parametresde |’eau (tableau 5.4) des bogs et des fens. Les cours d’eau arrosaient 
une varlété de bogs et de fens ainsi que des hautes terres couvertes de végétation. Leurs parametres 
chimiques traduisentces influences diverses. Ainsi, on ne s’attendait a aucune paractéristique 
signlficative, particulierement dans les gros bassins hydrographiques, méme si les parametres _ b 

chimiques différents des bogs et des fens pouvaient se réfléter dans Ies apports vers Ies petits bassins



Dans |’ensemble, la concentration annuelle de H dans la tourbe des bogs etait trois tois superleure a 
celle que l’on obsewe dans les tens, soit.O,912 mgl_" contre 0,275 mg-L". Les concentrations de Al, . 

Fe, Ca, Na et K dans les bogs etaient a peu.pres.deu_x tois Vmpoins elevees que dans les tens, ce qui 
traduit le caractere plus eutrophe de ceux-ci.-Contrairement aux autres ionjs, Mg, Cl, 80,, et Ies anions 

- totaux n’ont pas montre. les ecarts annuels cu Ies ecarts saisonnlers tranches que l'on observe 'c_hez Ies, 
autres ions entre les bogs et Ies tens.

' 

Meme si le CEO etait notablement plus élevé dans les bogs que dans les tens, Ies concentrations de 
cations totaux etaient plus taibles, ce qui traduit la nature plus oligotrophe des bogs. Les concentrations 
constamment plus éievées du rapport C/N que l’on«observe, dans Ies bogs portent _a croire que 
l’oxyd_a_tion du carbone par l’activitemicrobie_n_ne est egalement moins intense dans ‘ces mllieux. Cela 
est p’robab'le'men_t do aux concentrations plus tones _de H qui accompagnent genéralement Ies 
sphaignes, au detriment de |’activite-microbienne. Les invasions successives des terres humides ‘par’ les 
sphaignes agissent comme un mecanisme de retroaction positive a l’encontre de l'alcalinité et 

,

‘ 

tavorisent l’etabIissement de conditions oligotrophes (Gorham et al., 1987). L'accroissement de l’acidité 
et la diminution _de l’oxygenation consécutives a l'invasion de sphaignes dlminuent davantageiapport 
des cations ordinaires et accroissent la competitivite _de ces especes au detriment des autres (Goodwin 
et Zeikos, 1987). Le phénomeneralentit egalement la decomposition, ce qui, a son tour, tavorise 
l’accum,ulation de tourbe et l’i_n_terruption graduelle des apports d’elements nutritiis jnsi que la mise en 
place de conditions oligotrophes et, tinalement, ombrotrophes. /

* 

Meme si tous les processus-lde l'evo|ution du ten au bog n’ont pas étédeterrnines de tagon vconcluante, 
Ies chercheurs ont identitié Ies caracteristiques de stations qui se situent dans cette evo|ution_. Seton Ies 
releves des tourbieres de la Suede et du Minnesota,‘ Ies terres humides se classent selon une 
repartition bimodale du pH, Ies tens se situant au pH de 6, les bogs au pH de 4. Peu de stations se 
trouvent a des valeurs intermediaires. Une repartition bimodale semblable conoerne le taux de V 

saturation en bases, la plupart des tourbes de tens sesituant’ a plus de 5Q '79, Ies tourbes des bogs a 
moins de 25 %. Les terres humides dont Ies valeurs sont intermediai_res sont considerees comme 
evoluant vers les bogs (Gorham at al., 1987) et elles peuvent etre classees comme des tens pauvres. 
Pendant que les terres humides evoluent de la mineralotrophie a l’ombrotrophie, la teneur en cendres 
diminue et la saturation en bases chute a des taux trestaibles, Ies apports en elements _nutritifs des 
eaux souterraines et des eaux de surface etant interrompus. Les tens,-dont le pH is 5, dont la 
concentration de Ca dans l’eau de surface est < 3 a _5 mg -L" et dont la saturation en bases est taible 

— (de 25% a 50 %) evoluent vraisemblablement vers l’etat de bog (Gorham at al., 19.87;-Gorham, 19.53). 
-Dans cette etude, Ies caracteristiques chimiques des tens montrent que ces milieux sont blen engages 
‘danscette evolution. Les pH et les concentrations des cations de base sont tres taibles dans Ies tens a 
graminoides (pH annuel moyen. de 4,58; concentration de Ca de 0,70 mg‘-L“_ d'apres Ies dosages de 
‘l’eau de poroslte). En general, selon leur pH et I'équilibre nutritit, on pourrait plus convenablernent Ies 
classer‘ dans la categorie des tens extremement pauvres (Sj6rs, 1950). Les terres humides de cette 
categorie sont considerees comme des plus vulnerables aux appcrts anthropiques acides (Gorham _et 
al., 1987). Ces tens ne disposent pas d’une reserve suttisante de cations de base pour tamponner Ies 
charges acides considérables. Gorham at al. (1987) Iaisse entendre que le depét acids accelere la 
retroaction positive décrite cl-dessus-, en tavortsant I’invasion par _les sphaignes. Par exemple,

' 

Sphagnum angustifolium, espece acidcphile, est presente dans beaucoup de tens. ‘Sphagnum 
magellanicum et Sphagnum fuscum, tortement acidophiles, sont observes en buttes isolees dans 

' certains des tens, meme si Ieur densite reste tout atait taible._ Dans I’en_sem_ble, le taux peu élevé de 
cations de base dans les tens et la presence de sphaignes portent a croire a desconditicns tavorables. 
a u_ne succession raplde de la vegetation vers les especes plus acidophiles. 

‘ ' 
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5.5 RESUME 
Les-recherches de 1987 donnent un apergu de la dynamique saisonniére de la chimie des terres 
humides du parc national Kejimkujik. Les principaux ions.et Ie pH connalssent des rnod_if_icalions 
salsonniéres'co'nsldérabIes dans la tourbej _Les_ variations saisonntléres de l'acidite semblent dépendre 
surtout du rapport C/N et de la production d’acides organiques plutot que des acides minéraux associés 
a $04. Dans Ies cours d’eau, Ies principaux ions subissent un nombre plus grand et plus slgnlficatif de. 
modifications salsonniéres. Dans'|’eau, les variations salsonnieres de l’acidité dépendent tant du S04 
que des anions organiques. ~ 

- 
”

< 

Entre Ies bogs et les lens," on observe également des écarts chlmlqiues oonsldérables dansle oortége 
V 

des principaux Ions. Toutefois. Ies fens sont généralement tres déficlents en cations depbase, et le.pH y 
est ,fai,ble, oe q_u_i 'm'o_ntre qu'l_ls sont probablement en évolutlon vers l’éta_t de bog. A oe titre, ils sont 
dotés d’u'nfaibIe pouvolr tampon et sont oonsidérés. de oe fait. oomme vulnérables aux dépéts acldes. 

‘
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E_ca1-tsdc 1n moyenne misonniere 5.-1 et 5.2) significatifx aux seuils de : 

Tablea,1I"5.1 M1:o_yen11es‘salsonn|e_1-Sa des parametres ehlmlques de la toiu-be" 

Eneur 
V

' Eireur 
_ 

,
. 

Mai type MS Sept. type SN Nov. type MN 

. 3.51 3 _’> 3.33 
' 

3 
‘ 

- 3,25 4 => 

11 (mga.-') 0.31 3 ”> 1 0,47 3 4- 0.55 4 3), 

14,00 28 - 
' - 12,73 25 1 

- 11,26 21, 2’ 

Fe 255 30 
1 

- 2,02 = 15 ’> 
_ 

4,93 15 :. 
3) 

Ca 0,15 31 " 0,31 33 - 0,32 1.7‘ 4 ’.’ 

Mg 0,63 30 - - 0,40 13, . 

” 0,35 20 ” 
Na 2,85 20 ” 0.41 » 28 ~ - 0,37 1_f8_

” 
K 2.32 27‘ " 1,1,1 27. - 1,29 27 ” 
so, 0,88 23 - 0,80 21 -.i 0.87 18 - 

-C1 . 

_ 

0,14 
' 

10 - 0,03 29 . 

"’ 0,-30 32 '- 

0 
C total (96) 43.14 15 " 45,33 ~ 

9_ 
" 38.34 14 2’ 

N total (95) 
A 

. 1,49 12 9 1,83 s '> 
. 1,78 7 '> 

.C[N . 23,93 . 

" 24,75 13 " 21,52 '15 ” 

SIZES! 
(meq-100 3-") ~ 82,33 

' 

11 - 76,05 . 8 _" 
0 

97,23 10 ” 
o ‘ 

‘_ 
_

. 

Anions (meq-g") 0,02 74 . - 0.02 20 - 0,03, 21 - 

Cations (meqi ) 1.94 20 - 1,52 23 - 1,51 ~ - 1s - 

E1-xpeurtype : enenr pnrnpporti1a.1no‘ye11nsVe_,Ven‘% 

Vn.‘atio_na aaisomiéres 
‘ ' 

MS : dc mai isepeembne - 

SN : ck: septcmbm I jnoviembre MN = dc B qcvcmblv .

A 

« Ecarts de 1: 1116yc1i11'e (t_nb1::a,u7_:A5._1 e1 5.2) aux seuilx ds : 2 

1; -0.10 '. 
. 

' 

' 

I 

'
' 

1* K : o.o_s ” ‘p > 0,01 
_

_ 

u :7 s uenps hlitmidcs, 14 ec1i.m;11om. Tonnes lass grandeur: en mg;-1, sauf indkation dI.1eomni1'e. 

Tableau Moyennu salsonnleres des parhiinétres chlmiques de Peau” 

E11e__u1' 
' Eneur ’- 

. 

’ Eneur 
Mai MS ’ 

Sept. type SN Nov type MN 

pa 4,34 4 ’> 5,43 4 ‘> 4,43 2 *> \ 
H 0,15 . 4 ” 0,003 4 ” 0.037 2 ” 

A1 0 

0,16 15 — 0,14 10 ” 0,27 15 ” 

Ee - 0.23 13 ~ " 
. 0.81. . 24 , 

" 0.37 11 
7 ” 

Ca \ 
- 0,45 12 1) 

_ 

0,66 , 17 0.77 12- ‘X 

Mg 0 

0,33 — 7 3* 0,49 10 1’ ‘ 0,60 6 »” 

Na _ 
2,70 4 ’> 3,59 4 - 3.29» . 3 ‘> 

K 
0 

- 0,21 s .’> 0,50 22- 1’ 0,17 13 ’> 

so, 
, _ 

1.91 - 7 - 2,87 22 7 
' - 3,75 10 ’> 

C1 3,82 5 ” 4.98 - 4 ’> 4,09 4 ”
. 

cw, 
' 

. 

_ 9,04 7 7,71 
' 18 ” 17,50 7 9 

N 
_ 

0.10 1 016 11 - \ 0.10 2 - 

Anions organiques ’ 
~ 

_ 

‘S 

(xpeq.-L") 53.3 7 - 62,2 18 ’> 110,0 7 1 > 

Titre alcalixnétgigiue 
‘ 

3 ’ 
dc" G1-an (m’e'q-L‘) 

V 

-0.84 ~ 57 . 

*’ 
_ 

-0,95 45 ’ 
, 

-2.24 22 > 

Total .,
_ 

Anions (meq-Li‘ 0,22 4 ” 0.29 6 
3; 

0,30 4- 

Cations (meq-L‘ ) 
- 0.20 3 ” 0.27 3 0.23 . 

12 ' 

Ene11rtype:eneurtypepar1_appoit&lamayenne.1:n% 

Va. ' ’ 

Ms :4: mi 8. sepwmbw . 

SN : dc septembre E novembte MN : de mi 3 novembre 

'1 P _< o,10 
’> p < 0.05 ” p > 0,01 

3* :' 8 mm humides. 14 6cha1‘1til1o'n_s.Tou_tes 1:. gxundeliys on 11131." sauf indieation dn ednuiiie. :
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Tableau 5.3. Moyennes salsonnléres et annuelles des paramétres chlmlques de la tourbe des bog etdes fens‘ 

Mai ' 

Sept. Nov. Moyefine ann_ue.1_1..e*" 
’ Bog Fen ' Bog Fen ‘ 

// Bog 
‘ 

Fejn ' Bog Fen 

H 3,24 3,68 "’ 3,02 3,5_1 1’ 2,86 3,50 ” ' 3,04 3.56 
121 -. 0,575 0,209 1’ 0,955 0,309 1) 1.380 0.3 16 0,9 1,2 ' 0,275 
A1 17,92 17,65 ’ 5,66 16,96 ” 5,00 15,01 

0 

’ 
' 

6,20 16,54 
Fe 1.62 3,12 " ’ 1,28 2,46 ' ” 4.58 "5.14 - - 2.49 3.57 
C.’ ’ 

8:23 8'13 
' 

3'12 8'38 
' 

8%?» 813 
‘ 

8'12 812 M i 

| 
‘ I 

y 1 
' 

' 9 .1 
' 

> 

1 1 N‘: ’ 

2,03 3,34 " 0,21 0,52 0,22 0,46 "1 0.82 1,44 K " " 
3:: 5-3: 

" 
2-2: 3-3: SO 1 

1 .043 ' 0164 01 0‘ I , 1 
' 

I, 1. 

C1 
1 

‘ 

0.24 0.0.3 - 0.0.2 0.03 - 0.19 0.25 - 0.15 0-1.2 C total (-'16): 56,33 35,23 " 51,53 41,61 " 51,67 30,35 1’ 53,14 35,73 N ..total (96) 1.22 1.66 - 1.48 2.04 - 1.53, 3 - 1.46 1.84 W 0 W 
1. :20 32%; 7: / 2:2: :22; 7: 12%.: 22:; Céndms 

. 11 1 1 1 9 I, 
' 

1, 9, 

_(rIESl 
(meq-100 g7‘) 97,87 73,01 - 

_ 73,52 77,57 - 120,12 83,50 - 97,17 78,02 
ot 

_ 

' 
- 

- 

_ . . 
_

. 

Anions (nieq-g") 0,03’ 0,02. 0,01 . 0,02 - 
' 

0,02 0,03, - 0,02 - 0,02 
Cations (meq-g‘ )- 1,15 2,41 '3 

_ 
0.77 2,13 " - 

1 0,87 2,05 "? 0,93 2,20 

Les e.....T.......11.‘. ...oye...;.’ae.*ug.‘;i'aL§:.é..‘(au:;'...{ s0;s’a_ 5.4) g... ..,...a.....:. ;
0 

"p < 0,10 
” p < 0,05 

*To’I10es lea gnndevlu-s um! en mg-3". unf indication (10 contain; . 

‘-‘Le neuil de signification den mqyennes nnnunillea n'a pa (in! . 

Tableau SA. ‘Moyennes sabonnléyes et annnelles des paraniétfes chlmlques des eours d’eaIi des bogs et des tens’ 

Mai 
7 

Sept. - . Nov. - 
‘ 

. Moyenne an_nuel]e""' Bog Fen Bog Fen ' 

> Bog Fen ' 

. Bog Fen 

1-1 4,45‘ 4,99 - 
; 5,45 

‘ 5,49 - 4,25 4,50 - .4,72 4,99 
£1 0,035 _ 0,010 - 0,004 0,003 - 0,056 0.32 - 0,019 0,010 
A1 0.15 0,16 - 0,19 12 - 0,27 0,28 - 0,21 0,18 
Fe 0.22 0.23 - 0,86 0,78 - 0,36 0,38 - 9.49 0,47 Ca * 0,36 0,49 - 0,55 0,70 - 0,61 0,84- - 0,50 0,68 Mg 0,30 0,35 - 0,43 0,52 - 0,54 0,63 - 0,43 . 0,50 Na ' 2,60 2,74 - 3,85 

' 1 

3,48 - 3,05 3,38 - 3,17 3.20 X 0,20 0,22 - 0.59 0,42 - 0,16 0.18 - 0.35 0.27 
SO, 1,75 1,97 - ‘ 4,20 2,34 - 3,20 - 3,96 - 3,05 2,76 
CI 3,45 3,97 - 4,60 5,14 - ' 3,70 4,25 1’ 

» 3,91 
' 

4,45 C“ . 1 1,50 8,06 - 5,85 8,45 - 20,00 16,50 - l_2-.45 1 1.00 N ' 0,01 0,01 - 0,03 0,0_1 - 0,01 0,01 - 0,02 0,01 
Anions org. (_meq-L") 74,2 59,0 - 49,1 67,5 - 119,6 106,1 - 41,1 77,5 

Gran (n_Ieq-L") -1,58 -0,-35 - 
. 1,17 0,5 

‘ 

- -3,40 -1,85 - -1,27 -0,54 

Anions (meq'L:‘) 0,21 0,22 - 
. 0,29 0.28 - 

. 0,29 0,31 - 
1 

0,26 . 

* 0,27 
Cations (tneq-L‘ ) ' 0,20 ‘0,20 *- ‘ 0,28 0,26 - 0,27 0,28 - 0,25 0,24 

kc: écaits enue lea movyennes den bogs e! do: fens_(Inb1eaux 5.3 e! 5.4) eon! 3 :' ' '/ 

p < 0,10 . . 

. 
” p < 0,05 

. ‘Tgucs 1e: grandeur: qont en mgvl.“ eauf hdicntion quu “Le seuil dc sigaification des x_n_oyenn_es n'a ‘pg: 606
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"Tableau 5.5. Valeurs d'e F (ls karts er'|ti"e les de la tour-be de différents terres Irumldgscomparés 
e . aux écarts gntrgles éclrantillo clraqne terre lrurnlde '

\ 

Méi 
, Septémbre - Novernbre 

F Prob. F Prob. ' F Prob. 

EH 
' 10.39 0,002 117,06 0,0001 

_ 

16.87 0.0003 
‘ 

. 10,39 j 0,002 
' 

117,06 0,0001 . 
'

V 

Al 33.3.1 
. 

0.02. 33.07. 0.0001: 
Fe 6.1 l 0.01 ' 

8.43 . 0.004. 
47.06 

’ 

0.0001 29.19 0,0001 
Mg — 

» 1,78 0.21 ' 36,86 0,0001 
Na ' 

’ 
- 

« 

_ 
2,52 0,11 v 46,84 0,0001 K 63.64 0.0001 50.71 0.0001 

304 7.49 0.005 - 

‘ 2.82 V 0.0.9 
C1 1-.72 - 

, 0,23 
V 

0,77 0.63 C totgl ‘ ’ 

4,79" - 0.02 ’ 

_ 

‘ 4,83 0.02 N total 1.80. 0,21 - 

' ' 

1_1,3 0,001 
_ 
C/N » 

_ 
11.37 0,001 8,04 0,004 CBC 

, V 
12,17 ' 0,001 

_ 

3,50’ 0,05 
Total 

_ 

' 
7

, 

Anions - 6,91 0,007 1.93 0,19 
Cntioris 3.76 ‘~ 0,04 ' 47.61 0,0001 ' 

Prob. : probnbilifi d‘6v6nzrmnt fonuit.
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6.0 EFFET, sun LES EAUXVRECEPTRICES, noes Pnocessus ou
i t 

INTERVIENNENT-L’EAU_ ET LE SOL DES TERRES H_UMlDE_S i 

6.1 PRELEVEMENT o'§cHANTigoNs §'r METHODES 
‘La troisleme étape de |'etude voulait correler, si cela était possible. ies variations salsonnieres des 
caractéristiciues chimlques de I’eau de drainage et oelies du sol des -terres humides. Elie‘ vouiait.

” 

égaiement elucider i’eftet de la proximite des dltterents types de terres humides sur les caracteristiques 
chimiquesde |'eau de drainage. - 

. 

, 

V 

.. 

Des echantiilons ont ete prelevees dans deux cours d’eau supérieurs du parc national. Kejirnkujik ': ies. 

ruisseaux Atkins Meadow et Heber Meadows _(dont ie bassin couvre respectivement 1 460 st 959 ha). 
La superticie totale des terres humides (non arborées et arborées) constitue un_ _bon pourcentage de la 
superticief totaie de chaque bassin (21.4 % et 3,1,5 % du bassin des ruisseaux Atkins Meadow et.Heber 
Meadows, respectivement). Les caracteristiques chimiques cie i’eau devraient donc subir.l’influence ~

, 

directe des apports deis terres.humides et etre dominees par oes demiers, a la condition que cet ettet ‘ 

"exists vraiment. Ces deux cours d’eau ont une largeur de queiques metres at peine a ieur emtbouchure 
. et se jettent dans |’ouest du lac Kejimkujik (figure 6.1). Le bassin du ruisseau Atkins Meadow mesure a- 
peu pres 7 km de Iongueur et rentenne 141,3 % de terres hu_mides non ‘arborées, tandis que la bassin 
du ruisseau Haber Meadows" est plus court (2 km) et renteime un peu moins de terres humides non 
arborées (9.-6 %). Dans le bassin du .ruisseau Atkins Meadow, ies echantillons ont ete prelevees dans 
quatre terres humides (nuinerotees AB01 a AB04), situees a des distances approximativement egaies 
entre itembouchure etlasource (figure 6.1)-. Dans is bassinedu ruisseau Heber Meadows, nous avons 
visite deux terres humides (H'M0i, HM02), |’une a |’embouchure. |’autre pres de la source. La ooliecte 
des donnees de terrain. a ete ettectuee en helicoptere, en raison de |’Inaccessibi|_ite ‘de plusieurs des 

' 

points'd’echantillonnage. Les emplacements et les terres humides visités dans ies deux bassins ainsi 
que Ies numeros correspondents d’identitication sont montres sur la figure 6.1. 

Les parametres chimiques de la tourbe et les caracteristiques. de ia vegetation des tones humides 
yisitées montrent que ces demieres peuvent etre reparties en trois groupes :- ies bogs, ies tens, et les 
tens pauvres de transition, chaque groups échantillonne etant egalement représente : deux_ gros bogs a 
sphaignes, bien caracterises (AB04, HMQ1), un dans chaque bassin, de meme que deux tens a 
gramin‘oides.(A.B0_2, HM02), egaiement situes chacun dans u_n bassin- Les deux terres humides de

b 

transition sont situees dans la bassin du misseau Atkins Meadow. La plus rapprochee de la source 
(ABO3) est un fen dont la vegetation est dominee par des graminoides et qui montre ies premiers 
signes de transition vars Ie bog, des sphaignes en groupes isoles. La seoonde, rapprochee de la 
confluence (AB01), plus evoluee, ressembie davantage a unbog. Sa vegetation est’ dominee par ies 
sphaignes et est parsemee de. zones isolees de graminoides, oe qui Ie situe dans la transition des tens 
aux bogs. ' '

. 

La classification des terres humides aux six endroits visites se resume comme suit -: 

Station 
Bmplaoement (fig. 6.1) - Type _ 

Pres a In source AB 04 B03 a sphaignes 
Inuen_nédi=.!i|° AB 03 ‘ Fen do fiansjtion i fruticée 
Intcmnédiaire . AB 02 ‘Fun i gramino'i'dcs

_ 

Confluence ‘ AB 01' 
V 

Bog dc transition i spltaignes 
pies de la source. HM 02 " 

Fen A graminoides 
C°|,Ifl|l.¢|.10.° HM 01 - Bog A sphaignea



Les lieux des‘ prélevements ont été choisls pour deux ralsons : (1') determiner s’il y a un cnangement 
_A 

progressit des caractéristiqueslcnimiques de I'eau, vers l’-aval, sous l’effet des apports de chacune-de 
. ces terres humides; (2) déterminer si Ies variations locales des caractéristiques chimiques de l’_eau de ' 

drainage traduisent des dlflérences dans les caractérlstiques pédochimiques des différents types de 
'terre's humides. Comme lesltypesdeterres humides possedent chacun une composition chimlque. - « 

peut prévoir que, oomme le cours d’eau traverseun ten ou un bog.’ l’eau subira des » 

modifications chimlques locales a la condition que ces terres humides lachent des quantltés notables L 

- d’eau. ' 

t 

' 

L ~ 

'

- 

Les données sur la sol et l’eau ont été collectées le 26'avril, le 2 juln, le 2 aoot, le 12 octobre et le 1" 
déoembre 1988, dates choisies'pour obtenir un échantillon représentatif des parametres chimiques de 
l’eau au cours des ‘minimums, .des maximums et des positions lntennédiaires dans lecycle salsonnier 
du Cw, du soufre et des autres principaux ions. Les cycles saisonniers des para‘metres~'chiml,ques des 
cours d’eau dans le pare, y cornpris du ruisseau Atkins Meadow, sont décrits dans la section 5.1.

’ 

» Les stations de prélevements pédologlques étaient situées dans la zone.d_e to le long des berges 
des cours d’eau; chaque station a été marquee en vue d'unA échantlllonnage répétitif en cet endrolt'_ ’ 

exact. Dans chaque terre humide. nous; avons choisi 'quatre points de prélevements, espacés .d’envi_ron 
'15 a 20m. En chaque point, nous avons pré_lev_é une seule carotte de 5 cm dediametre ‘dans’ ‘la 
couche supérleure cle tourbe de 15 cm; En outre, nous avons prélevé‘ quatre échantillons L . 

- cours d’eau contigu aux endroits qui correspondaient a peu pres _al’empla'ce‘men_t des stations‘ de 
prélévements dessols. 

_ 

' 
' " 

L’afnalyse des éo_h'a_ntillons d'e_a_u a portélsurles memes _constituants et s'est fails a l’aide des memes 
rnéthodes que ceux et celles qui sont d_écn'ts-dans- la section‘ 5.2. Certaines des méthodes d’analyse 
des échantillons dufsol different de oellesl qui y sont décrites en ralson d'un certain nombre

‘ 

d’améllorations dont elles, et les résultats, ont bénéficié. A 

Les ions SQ‘ et le Cl ont-été dosés dans le lixlviat aqueux. Leur dosage, dans le sumageant, s’est 
effectué par turbidimétlie au chlorure de baryum (BaCl,) et par colorimétrie aux thiocyanates, 

' 

respectivement. Le soufre total a été dosé dans la tourbe séchée. La concentration dans le li_xivi,a't 

aqueux montre la quantité de soufre présent dan's‘l'eau de porosité et, par oonséquent, accessible pour 
former de I’acide sulfurique dans la tourbe, comparatlvement au reservoir de soufre‘tota_I (lie at 

— échangeable), que l'on trouve dans la fraction solide de la tourbe. La saturation en bases a également 
été mesurée, outre la" capacité‘ d’échange_ cationique‘(CEC). ‘La saturation en‘ bases (N'a_y+'—K + _Ca +;. Mg 
échangeables/C_EC) montre la capaclté totale du pouvoir tampon de reserve du sol aux apports acldes. 
Elle a été déterminée par l’analyse de Na, K, Ca et Mg‘ échangeables apres ringage du sol séché'dan‘s 
une solution de Ba‘Cl_-H20; La CEC a été détermlniée au moyen d'une deuxieme extraction au HCI et a 
l'acétate de baryum ((Ba(OAc)2). 

' 

.. . 

Le carbone a.été mesuré par perte au feu a55O °C. Les échantillons de tourbe ont ensuite-été 
lyophilisés, puis passés dans un broyeur a boulets et minéralisés dans un mélange d’a_cide nitrlque et ‘ 

perchlorique. Ca, Mg, Al et Fe ont étg dosés par spectroscopie de masse a plasma inguctif, Na at K 
par spectrophotométrie d’absorption ‘atomique, le soufre total par turbidimétrieau chlorure de baryum, 
l’azote total parla méthode de Kjeldal'_ll.. . 

5.2 ANALYSE-H‘ 
_ 

._ 
‘ 

A 

- * 
. 

» 
- .

l 

Nous avons ealculé la moyenne de chaque parametre chimique de la tourbe (quaire Acarottjes par terre 
hu_mide) afin d’obtenir une seule ‘valeur pour chaque terre humide. Nous avons ensuite calcul,éKle._ _ 

logarith_me naturel du résultat afin d’amortir la dispersion des données (sauf le pH, la couleur, l’a|calinité 
et la saturation‘ en bases). Pour l’évaIuation préliminaire des données, nous avons tracé une série de 
graphiques des parametres chimiques des cours d’eau que nous estimions les plus susceptibles de 
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subir l’influence des variations des caracteristiques chlmiques de la tourbe (figure‘6.2 a 6.11). Si une 
eco'rre'lation statistique existait entre un parametre chimique des‘ deux milieux-, elle serait mise en 
evidence graphiquement.

b 

Dans ces graphiques, les parametres de la tourbe se trouvent—sur.l’axe vertical, Ceux de I’eau sur l’axe 
horizontal. La saison du prelevement est indiquée par des fleches qui relient les points, ces fleches 
montrant le sens de |’écou|ement du temps (26 avril, 2 juin, 2 aoflt, 12 octobre, 1" decembre). Les six 
terres humides sont designees ‘par diiie_rents— traits. Le numero (qui renvoita la figure 6.1) de' la terre‘ 
humide et le bassin sont indiques dans la légende. . 

Les parametres dont nous avons etabli le graphique sont Ie pH de I’eau en fonction de celui de la 
tourbe (figure 6.2); le Iogarithme de la concentration de G,‘ dans I’eau en fonction de celui du rapport . 

C/N de la tourbe (figure 6.3); le pH de I’eau en fonction du Iogarithme de_C/N de la tourbe (figure 6.4): 
le Iogarithme de la concentration de G,‘ dans I’eau en fonction du pourcentage dfhumidite de la tourbe 
(figure 6.5);'l_e Iogarithme de la concentration de S total dans I’eau en fonction du Iogarithme de la 
concentration de S total dans Ia_tourbe (figure 6.6); le pH ,de I’eau en fonction du Iogarithme de la‘ 
concentration de S total dans la tourbe (figure 6.7); le Iogarithme de la concentration de Ca dans-I’eau 
en fonction du Iogarithrne de la concentration d_e Ca dans la tourbe (figure 6.8); Ie Iogarithme de la 
concentration de Mg dans I’eau en fonction du logari_'th_m,e de la concentration de Mg dans la tourbe 
(figure 6.9); le Iogarithme de la concentrationde Fe dans I’eau en _fonction du Iogarithme de la 
concentration de Fe dans la tourbe (figure 6.10); Ie Iogarithme de la concentration de Al dans »l’eau en 
fonction du Iogarithme de la concentration de ‘Al dans la tourbe (figure 6.11). 

' C/N, le pourcentage d’humldite, S‘ total et Ca. Ceux de I’eau etaient le pH, CM. 3 "at ca 

Outre l’ana|yse visuelle des graphiques, nous avons etfectué celle de la variancede certains 
parametres de l'eau_ at de la tourbe au moyen de la methode SAS GLM afin de determiner si_ ces 
parametres variaient de .fa9on)slgnlfi_cative selon le type de terre humide et la saison. Nous avons 
etfectué une ‘analyse emboitee a deux facte.ur'scroises (Joyner, 1985) des parametres d'une 
importance particuliere pour |’acidite. Les variables de la tourbe ainsi analyses_ont ete Ie pH, le rapport 

._ Ces variables‘ 
ontete retenues en raison de leur influence possible sur I’acidite du sol et de I’eau. 

Le rapport C/N montre Ie degre d’oxydatlonvdu carbone. ll est habitu‘el'lerhent detennine par les 
conditions anaerobies existant dans la tourbe, lesquelles sont réglees par lesfluctuations de la nappe 
phréatlque. Avec |’abalssemen_t de cette demiere, le carbone s’oxyde, et sa concentration diminue par 
rapport a celle de l'azote. On peut s’attendre a une production considerable df’acides organiques, comme sousrproduits, qui elevent la concentration de C,_,,_ dans I’eau de drainage. Llabaissement de la nappe phréatique provoque de meme I’oxydation du soufre, Iequei peut etre chasse de la tourbe sous 
forme _d'acide sulfurique (H2804) ou de sulfate de calcium (CaSO‘). Les concentrations _de Ca dans les 

' eaux receptrices peuvent étre regularisees davantage par les apports provenant des sols mjneraux des 

6.3 RESULTATS ‘ 

hautes terres, bien qu’une"partie du calcium puisse etre chassee par suite de_l’ab,ai’ssement de la 
nappephréatique et de I’oxydation sous fo_m1e de CaSO4 (Bayley at al.-, 1986). 

at 

Les figures 6.2 a 6.11 permet_tent de_ distinguer nettement entre les caracteristiques chimiques des 
difierents types de terres ‘humides (bogs cu fens). En effet, on constate un tres grand ecart entre ces demiers selon |’axe vertical sur leguel s'ordonnent les‘ parametres chimiques de la tourbe. Les_ bogs (HM01 et ABO4) ainsi que le bog de transition (AB01). se situentplutot vers les pH bas dans l'i,ntervalle ‘ 

3,6 a 4.2 (figure 6.2). Les tens (ABO2 et HM02) ainsi que Ie fen de transition (ABO3) se sltuent dans les pH eleves, de 4,3 a 5,2. Cela correspond egalement aux Log [C/N] eleves des bogs (3,7 a 4,4) plutot qu’a ceux, faibles, des tens (3.2 a 3,6), les deux terres humides de transition (AB03 et AB01) 
possedant desvaleurs intermediaires (3.5 a 3,7). La tourbe des bogs tend egalement a retenir 
davantage d'huinidite que celle des tens, les terres humides de transition se situant egalement dans 
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une plage intennédialre (figure: 6.5). Le phénomene s’explique vraisemblablement par la plus grands 
porosité de la tourbe des bogs. dontla decomposition microbienne est plufs lente. 

V

A 

I 

’ 

Quant au soufre (figure 6.6), Ia distinction n'est pas ciaire. Généraiement, on trouve davantage de
' 

soufre dans Ies bogs que dans les fens, meme si, pour l’u‘_ndes bogs (AB04), Ies’ concentrations 
intermédiaires étaient semblables ea celles de l'un des fens (HM02); Le meme phénomene a_ été 
observe a l'égard de Ca et Mg (figures 6.8 et 6.9), Ies bogs se situant a une unité logarithmique sous 
_les tens, sauf’ Ie bog ABO4. Dans ’ce dernler, Ies concentrations de Ca étaient anormalement élevées . 

pour‘ un bog, meme si Ies concentrations de Mg étaient normalement faibles. La distinction a également 
été peu precise pour ce qui estde Al (figure 6.11), l’un des-bogs (HM01) se situant dans un intervalle 
intermédiaire pres des terres humides de transition, l’autre bog et lesfens étant séparés par trcis ‘unites- 
logarithmiques. 

Le tableau 6.1 montre Ies valeurs de F données par I’-analyse de la variance de certains parametres de 
la tourbe etde l’eau. Les valeurs de gauche représentent Ies rapports de l’écart quadratique moyen 
entre Ies bogs et Ies tens pour un parametre donné a l’erreur quadratique moyenne; celles de droite, 
.les rapports de la‘ moyenne quadratique des écarts tsaisonniers a l'erreu_r quadratlque moyenne. Quand 
F est élevé, l’écart do a l_a salson ou au type de terre humide est. élevé par rapport an l’erreur aléatoire. 
En général. le test F confirme Ies observations présentées dans _les figures 6.2 a 6.11. F est tres grand 
ettres slgnificatlf pour‘les.parametres sulvants de la tourbe : le pH, le rapport C/N, le taux d'humidité, S 

. et_ Ca, particulierement pour le pH. ll montre un écart tres prononcé et tres» slgnlficatif entre les 
caracté_ristiqu’eschimiques dela tourbe-des bogs et des fens respectivement, ce qui confirrne Ies 
observations tirées des graphiques, comme nous ~l’avo'ns fait remarquer et, égaiement, Ies résultats 
présentés dans la section 5.5. - 

. 

V 

'
- 

‘A l’exception _du pH, Ies valeurs de F "(tableau 6.1) montrent que Ies écarts saisonniers dansia tourbe 
sont soit non significatifs (par exemple le taux d’humidité, Ca), soit marginalement significatifs (par 
exemple C/N, S). Dans l'ensemble, Ies valeurs de Ffétaient beaucoup plus basses que I'écart_ entre Ies 
bogs et les tens, ce qui montre que les variations aléatoires sont supérieures aux écarts saisonniers. 
En général, quand F se rapproche du minimum—d’un écart significatif. on ne peut pas s'y fier beaucoup 
pour obtenir une indication ciaire des écarts entre les salsons. .

' 

Des écarts significatifs sont également éviclents, graphiquement, dans Ies figures 6.2 a 6.11. Les écarts 
saisonniers signiflcatifs sont indiquéssur Ies graphiques par Ies degrés de ‘similitude dans la grandeur 
relative et la direction relative du changement (positive ou négative selon l’axe vertical) de chaque terre 
,,humide. Par exemple, a_ la figure 6.2, meme si l’amplitude du changement varie quelque peu pour 
chaque terre humide, le pH varie visiblement moins que le taux d’humidité (figure 6.5) ou que S total 
(figure 6.6), dont les variations sont énonnes. Cela correspond bien aux_vaieursde F, élevées pour le 
pH et faibles (non significatives) pour le taux d’humidité et-S total. A 

De facori générale, ces observations Vet résultats confinnent ies conclusions de la section 5.4, dans 
laquelle nous signalons Ies écarts saisonniers importantsedes caractéristiquesgchimiques de la tourbe 
(pH, de meme que certains ions principaux, C-total; C/N et CEC). En générai, toutefois, ces écarts sont 

' moins évidents que ceux des parametres des cours d’eau. 
1 

‘ 

Eievées, Ies valeurs F de |’eau (tableau 6.-1) traduisent des saisonniers tres significatifs de pH, 
I

b 

de Cw de S et de Ca. Elles correspondent aux variations saisonnleres tres significatives du pH et de 
la concentration‘ des principaux ions signalées dans la section 5.4, et, également, dans les conclusions 
de Howell (1988). 

_ 

«
. 

Les valeurs élevées de F pour les variations saisonnieres des parametres chimiques de l’eau sont 
montrées graphiquement par le fort degré de similitude dans la grandeur relative et le sens général du 
déplacement sur l’échei|e horizontaie (positif vers la droite, négatif vers Ia gauche) des figures 6.2 a .

\
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6.11. Cela est evid_ent pour Cm (figure 6:3), S total (figure 6.7), Ca (figure 6.8) et, dans une moindre 
mesure, pour leT>H (figure 62), Les figures 6.10 et 6.11 portent-a croire que l’on pourrait obtenir des F 

' 

significatifs pour Fe et Al.- 

Ce qui frappe a l’examen des graphiques de la plupart des paliametres, c'est qu’il ne-semble y avoir . 

aucune relation significative entre les parametres chimiques du sol des dlfferents types de terres ' 

humides et les parametres chimiques de I’eau. Ceux_ de la tourbe revelent une repartition assezv nette . 

de la plupart des parametres le, long de_l'axe vertical. qui, oomme "nous en avons parle, traduit les 
ecarts chimiques significatlfs entre les bogs et les fens. Toutefois, dans la’ plupart des figures 
(figures 6.2 a 6.11), Ies nuages s’alignent verticalement (pente/verticale) les. uns par rapport aux autres, 
ce qui n'indique aucune oorré_|a’tion appjarenteavec les parametres de I’eau. Quand. pour u_n parametre 
donne, ces nuages dessinent une pente apparente de fagon a montrer la succession des bogs aux 
fens, l’on peutcroire a une relation possible entre. le type de ‘terre humide et les caracteristiques 

._chimique_s de I’eau. 
_

' 

Une faible pente se distingue entrele pH de la tourbe et celui de I’eau (figure 6.2), entre le rapport) C/N 
de "la tourbe et C,‘ de I’eau (figure 6.3) ainsi qu’entre le taux d’-humidite de la tourbe et’ C“ de I’eau 
(figure 6.5). Peu accusées, ces pentes montrent une augmentation relativement petite du pH et des 
concentrations de C“ de I’eau en fonction du pH, du rapport C/Net du taux d’humidite de la tourbe. 
Neanrnoins, elles montrent la possibilite d’un certain rapport de cause a effet. 

Les observations tirees des graphiques sont etayees par les résultats de I’an_alyse de la variance 
montres a_u tableau 6.1. Les vaieurs de F sont beaucoup plus petites a l'egard des écarts entre les 
caractéristiques chimiques de I’eau des bogs et des fens qu’a l’egard des variations saisonnieres. Au 
seuil de confianoe de p = 0.01, les vaieurs de F sont toutefois clairement significatives a regard du pH —. 

et de C,_,,_ et marginalement significatives a_l’egard de'Ca. Cela signifie que les bogs et les fens 
exercent un effet local marque sur les parametres chimiques des ruisseaux Atkins Meadow et Heber 
Meadows, pour oe quiest des apports as C4,; et de l’effet de ce demier sur le pH, qui s'explique 
probablement par les apports plus eleves d'acldes organlques- des bogs. Selon la figure 6.3 les 
concentrations de C°_d'_ tendent a etre plus elevees dans les bogs que dans les fens. comme en fait foi 
Ia faible pente qui unit les nuages de points allant des fens vers Ies bogs. Dans la figure 6.4, on 
distingue une pente negative qui montre que pres"des bogs le pH.de ~l’ea'u est inferieur au pH pres des 
fens. on he distingue aucune evolution de S, de Fe ou d’Al entre les fens et les bogs (figures 66, 6.10 
et'6.11), nitendance évidente du Ca, meme si la valeur de F (F = 9, tableau 6.1‘) est marginalement 
significative. 

‘
. 

. 6.4 RESUME 
A l’exoeption des parametres touchant la production d’aoldes organiques, les proprietes chimiques du 
sol et de I’eau montrent une relation faible ou nulle. ll semble que les principaux ions des cours d'eau 

- nesoient pas tres, influences par la proximite des differents types de terres humide et que, entre les 
sols des terres hu_mides et les caracteristlques chimiques de I’eau reliees aux apports d'acides 
organiques, la relation est significative. Les bogs Iibereraient significativement plus d’acides organiques 
dans les eaux que les fens, ce que montrent les concentrations plus fortes de G,‘ et le pH inferieur 
des cours d’eau a ces endroits. Toutefois, I’amplitude des variations est relativement petite. 

Les caractéristiques chimiques de I’eau varlent de fagon tres forte 'et tres significative selon Ia saison.
_ 

Par contrasts, les caracteristiques chimiques de la tourbe ne sont pas tres influencees par les 
variations saisonnieres, et ces dernieres, quand elles surviennent, ne_ sont pas tres fortes. Cela ne 
signifie pas qu’iI n’existe aucune relation entre les variations saisonnieres des caracteristiques 
chimiques des deux m_ilieux parce que les concentrations des divers parametres dans la tourbe 
depassent les concentrations dans I’eau d’un ordre de puissance multiple. Ainsi, une petite variation - 

saisonniere des parametres chimiques de la tourbe pourrait provoquer une variation considerable des 
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paramétres chimiques de |’ea_u. Toutefois, d’aprés les résbultats, il-n'e semble pas que ce éoit les terreé 
humide_s qui déterminent les caractéristiqués chimiques saisonniéres de I’eau. semble vraisembIa_bIe 

- qu‘e’oeIIes=cl solent le ‘résultat des efl‘e‘ts salsonniers intégrés des apports de I’ensembIe du bassvin. 

I 

I 

Tablehu 6.-1. Valeurs de F pour les écartsvde plusleurs paramétres d_e la_ to_I_u'be‘et de |’eau llnputagbles - 

> a_it_ypedeteriéshumli|esetfi|asa§som" . 

‘ 

- 

‘ 2 ‘ 

F(muiI;é) ‘_ ~ (cau) 
pamneue _V Bogefen saisonasaison Parhifiéue Borg’-fe‘n‘_ . Saison a_s-aison 

pH 
A 

j 1037 » 15.4 
' 

4 
pH 31.0 52- 

.CIN 
_ 

25s » 5.9 c,,,_ j . 32,6 ' A409 
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' 

. 
- 

‘ 
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7.0 coNcLusIoNs 
Les classes prédom,inantes de terres humides dans la parc national’ Kejimkujik sont Ies bogs et les tens 
pauvres en éléments nutritits. Les bogs at Ies tens se distinguent‘net_tement) par leurs caractéristiques 

‘ chimiques, la tourbe des bogs étant plus oligotrophe et les concentrations de métaux-et de cations de 
base étant a peu pres deux fois plus petites que celles que l’on observe dans la tou_rbe des tens. Les

‘ 

rapports du carbone a l'azote'sont plus élevés dans les bogs, oe qui trahit une oxydation ‘plus lente du 
«carbone. Dans Ia tourbe des. tens, le pH et la concentration des principaux ions sont généralement 
taibles par rapport aux valeurs caractéristiques des vrals tens minéralotrophes. Cela ports a croire que 
plusieurs tens sont ten évolution vers lfétat de bog et possedent un pouvoir tampon diminué, ce que - 

' confinnent Ies observations visuelles de la végétationu. Certains des fens étudlés renferment, en 
quantitésvariables, des "bouquets de végétation normalerhent rencontrés dans les bogs. slgnes de 
cette évolution. C'es terres humides sont probablement plus Iexposées a_ sub/ir d_es variations floristiques 
accélérées par un depot‘ acide ininterrornpu. , 

. 

_ 

'

— 

Les conclusions sulvantes peuvent étref_orrn‘ulées a |'égard des facteurs qui influent sur Ies 
caractéristiques pédochlr'n_iques des terres humides et sur Peffetvdes sols de ces demieres sur les 
caractéristiques chimiques de l'e_au de drainage du parc. 

» 1) Malgré Ies Aécarts pédochimiques significa‘tifs’entre Ies bogs et les tens, la concentration des 
principaux ions et des métaux dans_les eaux de drainage a proximitéde ces différents types de — 

terres humides ne semble pas en subir Ies influences. V

L 

I 

2) Les apports d’acides organiques dans les eaux de drainage different de facon signiticative selon 
qu’_ils proviennent desbogs ou_ des tens; ‘Pres desbogs, la concentration de carbone organique en 
dissolution est significativement plus élevée. tandis que le pH est plus, faible‘ que pres des tens. 

:3) Les eauxide drainage sont dominées "par l’évolution fortement at signlficativement saisonni'e‘r_e de 
leurs parametres chimiques. A l'exceptiofn des apports d'acides organiques, rien ne montre que ces 
variations soient attrlbuables a des processus survenant dans le sol des terres humides. 

4) Meme si certains des principaux ions a__insl que le pH 'et le rapport C_/N varient de fagon si_gn_ifica_tlve 
d'une saison a Ifiautre _dans le sol des bogs et des tens, en général Ies variations saisonniéres sont 
relativement petites et beaucoup moinsoonstantes que Ies variations dans l’eau de drainage. 

5) Dans |’ens‘emble, Ies terres humides sernblentexercerun effet‘ slgnificatif, mais pas’ nécessairement 
dominant sur certains paramjétres chimiques‘ des eaux de drainage du parc.



R_ECO'MMANDATl6NS 
Un certain nombre de facteurs influant sur les caractéristiques chimiques de |’eau ont été négiigés dans 
la présente étude 2 eftet des processusde dilution et de—concent'rati_on; efiets des terres humides par 
rapport aux autres compartiments du réseau de drainage. Afin d'évaluer les repercussions de ces 
tacteurs, ii taut des études d’unen_a_ture plus controlée ou plus expérimentale. Il est recommandé que 
ces études ultérieures comportent 3: 

_ 

V
. 

1) Des_ mesures détailiées duvdébitbdans tout ie réseau den drainage. V 

_

~ 

2) L’évaluation détaillée du débit des pri_ncipaux ions sortant des terres hurnides et des hautes terres. 

Des données débitmétriques sont nécesaires sur les divers cours d'eau du réseau de drainage afin‘ de 
distinguer les variations des paramétres chimiques de I’eau qui sont attribuabies a des efiets de 
concentration et de dilution (reiiés au cycle hydroiogique) des apports directs du carbone organique en 
dissoltution et d’autres ions attribuabies a des processus _surve_nant a I'intérieur de l’écosysté_me des

‘ 

terres humides. Des mesures directes du débit des principaux ions sortant des terres humides et des 
hautes terres permettraient d’éva|uer Ie role des terres humldes par rapport a ceiui d'autres éiéments 

»_remarquabIe's du bassin hydrographique. notamment. les vastes hautes terres couvertes de forét. 
L’é'v’a|uation-do ces deuxefiets constitue une premiere étapenécessaire vers la construction de ' 

modéles numériques des efiets des terres humides sur les caractéristiques chimiques des eaux de 
drainage. 

' ‘ 

. 

'

'
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