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AVANT-PROPOS 

Toute l’organisation économique et sociale de la nation repose sur ses ressources, et la principale d’entre elles, la 
terre, est le cadre des activitéssociales et économiques de l’humanité, le milieu ou nous devons vivre. Cependant, nos 
activités ont des répercussions importantes sur cette ressource car nous vivons ct travaillons sur la terre, nous en 
tirons notre subsistance et y enfouis_sons nos déchets. Mais, comme c’est souvent le cas, nous prenons davantage que 
nous ne donnons; ce que nous retournons 51 la terre est souvent incompatible avec son utilisation prolongée. Plus nous 
utilisons les ressources en terres du pays, plus les pressions exercées sur cet écosystéme fragile s’accroissent et avec 
le temps, nos activités finiront par avoir de sérieuses répercussions sur l’utilisation a long terme des terres en tant 
que ressource fondamentale. 

La présente publication porte sur ce que les Canadiens font subir £1 leurs ressources fonciéres. Nous y analysons plu- 
sieurs des activités qui, d'u fait qu’el1es exercent des pressions sur les terres, contribuent a leur dégradation on en 
réduisent 1’uti1ité. La Direction générale des terres a déja publié des études sur la répartition des ressources en terres 
au Canada ct sur l’adéquation entre leurs diverses utilisations et leur potentiel. D’autres travaux ont porté sur les 
moyens de répartir ces ressources ainsi que sur les mesures de contréle - telles la planification ou le zonage - qui 
visent 2‘; assurer que la terre est productive, du point de vue de la société. Le présent ouvrage constitue 1’ur_1 des 
premiers volets de la deuxiéme phase de l’ana1yse de l’utilisation des terres au Canada, qui traite de la facon dont les 
gens utilisent les terres une fois leur utilisation déterminée, et des résultats des diverses pratiques de gestion sur 
l’ensemb1e des ressources en terres. I1 s’agit donc, dans un premier temps, dc déterminer certaines des pressions 
les plus apparentes qui s’exercent sur les terres et d’examiner leurs incidences sur la richesse en ressources propre- 
ment dite. 

Les terres: Stress et impacts fait partie d’un programme continu de la Direction de la recherche et du développe- 
ment en matiéres politiques de la Direction générale des terres. Ce programme est destiné a informer le public cana- 
dien a propos des grandes problématiques concernant les terres. Si cette publication arrive a susciter de l’intérét sur 
la facon dont nous assurons la gestion de nos ressources en terres, elle aura atteint son but. Dans un certain sens, 
nous sommes tous responsables de ce qu’il advient de nos ressources naturelles. Notre heritage foncier est déterminé 
par les choix que font les propriétaires terriens, les industriels, les gouvernements et les groupes sociaux. Comme le 
fait ressortir la présente étude, il nous reste a élaborer une éthique de conservation cohérente et sérieuse sur laquelle 
appuyer nos choix en matiére d’utilisation des terres. Nous espérons que, grace aux recherches futures et a la sensi- 
bilisation des millions dc personnes chargées de prendre des décisions en la matiére, les Canadiens finiront par pren- 
dre conscience de l’importanc_e qu’il y a a gérer sainement leurs précieuses ressources en terres. 

~ ~ 

Lo 
/" R.J. McCormack 

Directeur général 

Direction générale des terres
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LA TERRE: UN E PLANETE 
UNIQUE EN SON GENRE 

«La Terre est unique», se sont écriés les astro- 
nautes américatins en voyant la planéte suspen- 
due dans l’espace pendant leur voyage vers la 
Lune. «Enfin, des Terriens, pour la premiere 
fois dans l’histoire du monde, pouvaient vérifier 
de visu ce que les sages enseignaient depuis des 
temps immémoriaux: la Terre est unique, elle 

forme un ensemble inextricable de rocs et de 
minéraux, d’air et d’eau, de plantes et d’ani- 

maux - y compris l’homme lui-mé'me»* (Mar- 
zanni, 1972). La Terre est en effet un systéme 
fermé, un réseau infiniment complexe d’interre- 
lation_s entre la terre, l’air et l’eau et tous ses 
habitants, dont l’Homme, espéce particuliére, 
souvent égocentrique. Toute tentative pour 
décrire la planéte dans son ensemble se heurte a 
un paradoxe: les étendues y sont vastes, et pour- 
tant petites; les ressources y abondent, et pour- 
tant il en manque. Poussiére dans l’univers, la 
Terre est capable d’assurer l’existence de 
l’Homme. 

«Les mers et les océans constituent 71 pour cent 
de la superficie de la Terre. Le reste est occ_upé 
par la terre ferme sur laquelle vivent pres de 
quatre milliards de personnes et une infinité 
d’animaux» (Vicars, 1982). Sur ces 29 pour cent 
restants, l’Homme nait, vit et meurt. Les conse- 
quences de ses gestes doivent étre étroitement 
surveillées car il agit sur un systéme global sur 
lequel il a, certes, une influence, mais qu’il est 
loin de connaitre suffisamment et sur lequel il 

n’a aucune maitrise absolue. L’humanité a la 

responsabilité d’assurer sa propre survie et sa 
propre protection - elle doit méme se protéger 
d’elle—méme.

‘ 

Notre mode d’utilisation et de gest_ion de nos 
ressources en terres a des répercussions a long 
terme sur léurs possibilités d’utilisation. Certai- 
nes activités exercent des pressions indues sur 
ces ressources finies, qui influent, temporaire- 
ment on de facon permanente, sur leur utilisa- 
tion et leur valeur. Cet ouvrage porte sur la 

dégradation des terres par suite du «stress» 
exercé par leurs diverses utilisations. Pour pou- 
voir bien comprendre ce que nous voulons dire, 
il faut d’abord définir ce que nous entendons 
par «terre» et par «stress». 

La terre 
Qu’est-ce que la terre et en quoi différe-t-elle du 
sol? Le sol, avec ses diverses propriétés physi- 

* Toutes les citations dans ce chapitre sont 
des traductions libres. 

ques et ses possibilités d’utilisation différentes, 
est habituellement considéré comme un do- 
maine relevant des sciences naturelles. Le terme 
«terre», d’autre part, est beaucoup plus vaste et 
son champ sémantique englobe non seulement 
l’élément physique qu’est le sol, mais également 
les éléments sociaux, politiques, environnemen- 
taux et, surtout, économiques. Certains de ces 
aspects sont décrits ci-dessous. (Committee on 
Soil as a Resource in" Relation to Surface 
Mining for Coal, 1981). 

La terre, c’est le sol: 
Le sol est un produit du climat, de la végé- 
tation indigéne et de la roche mere. C’est le 
milieu vital des écosystémes naturels et 
controlés. Les composantes minérales et 

organiques du sol - a la base de sa produc- 
tivité - ne peuvent pas toujours se renouve- 
ler ou se renouvellent £1 un rythme excessi- 
vement lent, Il faut, en moyenne, environ 
20.0 ans pour former 1 cm de sol. Le sol est 
l’épiderme de la Terre. r 

La terre, c’est un entrepotz 
Le manteau terrestre, partie solide de la 

planéte, a une épaisseur de 2 900 km. Elle 
contient des combustibles fossiles et 
d’aut_res minéraux qui sont a l’origine des 
progres industriels. A l’occasion, l’exp1oita- 
tion de ces matériaux ou de ces ressources 
souterrains empéchent toute autre utilisa- 
tion des ressources en surface, c’est-a—dire 
sur la terre, si on la place dans un contexte 
plus étroit. 

La terre, c’est un potentiel: 
La terre ne se préte qu’a un nombre fini 
d’utilisations ou d’activités sans risques de 
dommages permanents. La notion de 
potentiel relic les caractéristiques intrinsé- 
ques de la terre a une activité ou une utili- 
sation donnée. 

La terre, c’est un espace: 
La terre est plus qu’une entité physique. 
Elle fait partie de notre espa_ce vital, du 
milieu ou nous vivons, évoluons, grandis- 
sons et poursuivons toutes nos activités. 

Que nous en soyons conscients ou non, 
notre «espace personnel» est défini en 
grande partie par la terre. 

La terre, c’est un lieu d’appartenance: 

La terre nous donne un sens d’apparte- 
nance, trés important pour les humains.
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Nous nous définissons souvent en fonction 
d’un lieu, que ce soit un pays, une longi- 
tude et une latitude, une adresse ou un 
repére géographique. Ce sens du lieu nous 
situe par rapport aux autres choses. 

La terre, c’est un bien: 
«La désirabilité et, par conséquent, la 

valeur d’une parcelle, toutes choses étant 
égales d’ailleurs, dépend de l’organisation 
fonctionnelle de la vie humaine» (Peltier, 
1981). C’est nous, individuellement et col- 
lectivement, qui déterminons la valeur de 
la terre. La terre, c’est un bien-fonds dont 
la valeur est mesurée en dollars. La terre, 
en tant que bien, est achetée et vendue en 
fonction de sa superficie ou de l’espace 
qu’elle occupe. Certaines de ses caractéris- 
tiques nat-urelles, telles sa structure, sa 
topographic et sa fertilité, la rendent plus 
propice a certaines utilisations qu’a 
d’autres, comme dans le cas de l’agricul- 
ture, par exemple. Toutefois, les autres 
«propriétés» de la terre, telles son emplace- 
ment, son accessibilité et l’espace disponi- 
ble peuvent faire qu’une parcelle soit utili- 
sée comme terrain de stationnement. Par 
conséquent, la valeur d’une terre, que ce 
soit en argent on en fonction de paramétres 
intangibles, dépend de la mesure dans 
laquelle on peut en tirer certaines utilisa- 
tions précises, du degré selon lequel elle 

répond a certains besoins et de 1’utilisation 
la plus rentable qu’il est possible d’en faire. 
L’un des tenants les plus connus de la sau- 
vegarde des terres a déja dit: «Nous abu- 
sons de la terre parce que nous la conside- 
rons comme un bien nous appartenant» 
(Leopold, 1966). 

La ICITC, C,€St U116 I'CSS0llI'C€ finie: 
La terre est une ressource limitée qui com- 
prend la mince couche de sol fertile ainsi 
que les milliers de kilometres qui se trou- 
vent au-dessous mais toutes les terres ne se 
ressemblent pas. Leur potentiel de produc- 
tivité, leur qualité esthétique, leur emplace- 
ment, etc. different et leur valeur varie en 
fonction des utilisations. Du point de vue 
qualitatif com_me du point de vue quantita- 
tif, la terre ne peut se préter a diverses uti- 
lisations que dans une mesure limitée. 

La terre est tout cela, et plus encore. L’id_ée que 
nous nous en faisons repose sur un ensemble de 
valeurs sociales, politiques, matérielles, environ-



nementales et personnelles. Mais, l’unicité de 
cette ressource limitée tient surtout a une autre 
raison. En effet, contrairement £1 l’air et a l’eau, 
la terre, qui se'rt autant l’individu que la société, 
est considérée principalement en fonction de sa 
valeur économique. Bien qu’elle soit soumise é 
.un régime de propriété privée, elle est aussi un 
bien collectif et, 21 cc titre, elle doit répondre 
aux besoins de toute la planete. Des problemes 
naissent donc inévitablement lorsqu’il y a conflit 
entre le point de vue de la société et celui de 
l’ind_ividu-, quant 2‘: la terre. 

Si les colons qui se sont installés dans le «nou- 
veau monde» de l’Amérique du Nord ont laissé 
derriere eux le systeme féodal de propriété fon- 
ciere, i_l_s ont quand meme apporté leur cons- 
cience aigué de la valeur de la terre. L’étendue 
du nouveau monde semblait infinie, et leur pre- 
miere téche a été de s’en octroyer ou d’cn ame- 
nager une parcel_le. 

«Uindividualisme forcené des premiers 
colons, ancré dans leurs antécédents cultu- 
rels, a été renforcé davantage par le camc- 
tére sauvage et sans limites du nouveau 
monde. La disproportion entre Ie faible 
nombre des colons et la tache e’n'or'me E1 

accomplir pour dompter la nature a donné 
davantage d’importance £1 chacun d’eux... 
et Ie droit d’accumuIer des propriétés a 
donné 2: des gens d’origine tres humble 
l’o_ccasion d’accéder au sommet de la 
société coloniale... L'individu est ainsi 
apparu comme le centre du pouvoir, l'éta- 
lon de toutes les valeurs, maitre chez lui et 
dans son domaine» (American Association 
of School Administrators, 1964). 

Un profond sentiment de valeur et de satisfac- 
tion personnelle a toujours été attaché a la pro- 
priété fonciere et, jusqu’2‘1 maintenant, les droits 
dc propriété ont toujours été jalousement défen- 
dus. Il y a done conflit entre le fait que la 
société voit dans la terre une «ressource», tandis 
que l’individu la considere comme un «bien per- 
sonnel»; tout comme les valeurs et les principes 
de chaque personne viennent souvent a l’encon- 
tre de l’intérét commun. 

Que signifie le mot «stress»? 
Ouvrez n’importe quell magazine ou journal 
anglais, et vous avez u_ne chance sur deux de 
trouver le mot «stress» dans un des gros titres. 
On entend souvent parler du stress provoqué 
par le surmenage, l’inflation, le chemage, les 

greves et la pauvreté-. On nous dit comment sup- 
porter le stress ou le réduire, on nous parle de 
ses effets physiques et psychologiques néfastes 
dont les gens souffrent a divers degrés, et de la 
facon dont on peut l’utiliser pour atteindre cer- 
tains buts. Le mot «stress» est utilisé dan_s plu- 
sieurs domaines, aussi bien en médecine, en psy- 
chologie, en biologie, en géologie, en éducation 
physique qu’en linguistique. Tout le monde a 

entendu au moins une fois ce mot a la mode qui 
est entré dans notre vocabulaire de tous les 
jours; pourtant, il est rare que l’on tente de le 
définir. 

Le D’ Hans Selye, bien connu pour sa participa- 
tion a l’étude de la notion médicale de stress, d_it 

» en définition qu’il est «la réponse non spécifique 
de l’organisme a toute demande qui lui est faite» 
(Selye, 1973). Pour répondre it une demande 
non spécifique, l’organisme doit se réajuster ou 
s’adapter en fonction du probleme, que] qu’-il 

soit. Le D'Selye s’explique en ces termes: «Il 

importe peu, sur le plan de l’activité productrice 
de stress ou stressante, que l’agent ou la situa- 
tion auxquels nous faisons face soient plaisants 
ou déplaisants; tout ce qui compte, c’est l’inten- 
site de la demande de réajustement ou d’adap- 
tation» (Selye, 1974). 

«L’express'ion «stress psychologique» est 
le terme générique qui désigne des états 
émotifs déplaisants provoqués par des évé- 
nements ou des stimuli menacants (Janis, 
I958; Janis et Mann, 1968). Est «stres- 
sante» toute modification de l’environne- 
ment qui ne manque pas d’induire une 
forte émotion déplaisante (p. e'x., un senti- 
ment d’anxiété, de culpabilité, de honte) et 
qui perturbe les réseaux normaux de trai- 
tement de l'information...» (Janis et 9/Mann, 
1977). 

Pour les géologues, le mot «stress» signifie ten- 
sion: 

«I. La force par unité de surface, calculée 
en divisant la force totale par la surface 
sur Iaquelle la force est appliquée. 

2. L’intensité £1 un point donné d’un corps 
matériel des forces internes ou des compo- 
santes de cette force qui agissent dans le 
plan donné pour un point donné du corps. 
Dans la spécification des produits, Ie 
«stress» est calculé en fonction des dimen- 
sions originales de la section transversale 
du specimen» (American Geological Insti- 
tute, 1962). 

Le mot «stress» (tension) est d’a_illeurs souvent 
utilisé en conjonction avec d’autres mots: fissure 
de tension, corrosion sous tension, ligne de ten- 
sion, champ de tension, amplitude de tension et 
intensité de tension. En fait, il y a meme un lan- 
gage informatique utilitaire qui s’appel_le 

STRESS, que l’on emploie pour résoudre les 

problemes d’ingé'nierie de charpente. 

L’ingénieur, lui, entend par «stress» (tension) la 
force par unité de surface exercée entre 
deux corps ou parties contigus et la mesure en 
newtons par metre carré. 

Quand on parle de «stress» (tension), il s’agit 

toujours d’une pression ou d’une force qui 
entraine un changement ou un réajustement de 
l’objet ou de la personne qui le subit.
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Stress exercé sur les personnes et 
sur la société 
Le mot stress est un terme couramment utilisé, 
notamment d_ans les sociétés urbaines industria- 
lisées. Le rythme de la vie s’est accéléré rapide- 
ment au cours de la derniere décennie; nous 
courons constamment pour nous rendre ici ou 
lei, pour terminer un travail ou accomplir une 
tfiche plus rapidement qu’auparavant. L’impa- 
tience des gens saute aux yeux quand on les voit 
faire la queue dans les banques, deva_nt les salles 
de spectacle, aux arréts d’autobus, dans le 
metro, au restaurant et a l’épicerie. L’esp'rit de 
competition qui regne dans tous les doma_ines - 

depuis le sport et l’enseignement jusqu”aux 
emplois et au statut social - exerce un stress sur 
les étres humains. La société est également sous 
tension ou sous pression: il faut produire d.avan- 
tage, plus vite et en utilisant moins d’énergie. 
Notre société technologique subit une expansion 
rapide; elle est en pleine mutation et au nom du 
progres elle met an point des techniques tou- 
jours nouvelles et meilleures. Pourtant, le pro- 
gres conduit au stress. Les nations entrent en 
concurrence économique les unes avec les autres 
et nos ressources sont obérées par l’industriali- 
sation. Les nouvelles technologies mises au 
point pour accroitre la productivité réduisent les 
besoins en main-d’oeuvre pendant que le chiffre 
de la population mondiale continue d’augmen~ 
ter et que nos besoins en ressources finies 
s’accroisse'nt. Ces problemes ne sont pas nou- 
veaux; «I1 y a toujours eu de sombres predic- 
tions depuis que Robert Malthus a publié son 
classique essai sur le principe de population en 
1798. La these fondamentale de Malthus veut 
que la population humaine tende a s’accroitre 
plus rapidement que les moyens de subsistance, 
et que le surplus d’étre's humains finira par dis- 
paraitre sous l’effet de la famine, des maladies 
ou de la violence» (American Association of 
School Administrators, 1964). 

Stress exercé sur les ressources 
de la Ter-re 
S_elon Lester Brown, president du Worldwatch 
Institute: 

«La croissance démographique mondiale 
et Faugmentation de la demande e__n pro- 
duits commencent a excéder nos capaci- 
tés. Il en résulte la surpéche, le déboise- 
ment, le surpaturage et l’érosion du sol 
Un jour, ce stress subi par l’environnement 
se traduira économiquement par 1 ‘inflation 
ou_, pe'u't-étre, physiologiquement, par la 
malnutrition» (Anonyme, 1979). 

Le rapport 2000 remis au President 
des Etats-Unis affirme dans ses conclusions ce 
qui suit: 

«Si les tendances actuelles persistent, en 
l’an 2000 la planete sera surpeuplée, plus



polluée, moins stable écologiquement et 

plus vulnérable au_x perturbations qu’elle 
ne l’est aujourd'hui. 0n peut déjiz prévoir 
de graves perturbations des populations, 
des ressources et de l’environnement. Mal- 
gré l’accroissement de la production maté- 
rielle, les gens seront dans bien des cas 
plus pauvres qu’aujourd’hui» (United 
States Council on Environmental Quality 
et Department of State, 1980). 

«L’économie mixte des pays d’Amérique 
du Nord s’est développée dans un climat 
d'abondance, avec I ’ide’e que les ressources 
étaient inépuisables. La croissance effrénée 
et les progrés technologiques basés sur ces 
ressources ont longtemps été la pierre 
angulaire de notre systeme économique. 
Les gens ont été habitués £1 s'at_tendre E1 ce 
que les ressources soient de plus en plus 
grandes ou que des ressources dzfférentes 
soient toujours disponibles pour assurer 
une croissance économique illimitée. Le 
gaspillage, Ia spoliation et la consomma- 
tion accélérée sont les conséquences 
facheuses de cette attitude voulant que les 
ressources soient illimitées» (Soil Conser- 
vation Society of America, 1980). 

De tous temps, les spécialistes en environnement 
ont exprimé dans leurs écrits sur la pollution la 
preoccupation que leur cause le stress exercé sur 
les ressources. D’innombrables recherches en la 
matiére ont été effectuées par des experts, et la 
place que les médias ont accordé aux problémes 
de la pollution dans les années 1960 et 1970 a 
permis au public et aux gouvernements d’en 
prendre davantage conscience. Divers groupes 
écologiques se sont formés et ont fait part du 
souci causé par la dégradation de l’environne- 
ment; les gouvernements ont répondu £1 leurs 
demandes par des études visant £1 identifier et 51 

analyser les diverses sources de pollution. La 
plupart des écrits sur le sujet portent sur deux 
types de pollution: celle de l’air et celle dc l’eau. 
Les recherches sur la pollution atmosphérique 
causée par les émissions des industries et des 
automobiles ont amené la mise en application 
de mesures de lutte dans ce domaine. Les 
recherches sur le second type de pollution, celle 
des eaux, ont conduit 2‘: l’adoption de lois obli- 
geant les industries 51 traiter leurs eaux usées 
avant de les rejeter dans les cours d’eau. Une 
prise de conscience accrue, de la part du public, 
de pollution de l’air et de l’eau a fait de ces pro- 
blémes les grandes questions écologiques de 
l’heure. II existe cependant un troisiéme type de 
pollution, la pollution des terres, qui perturbe 
également une ressource importante, mais est 
rarement mentionnée dans les études sur la qua- 
lité du milieu. Certes, on y effleure la question 
de la dégradation des sols, mais, en fin de 
compte, peu de choses ont été écrites sur la pol- 
lution qui résulte des divers stress exercés sur 
les ressources en terres. 

Notion de stress exercé sur 
les terres 

L’expression «ressources en terres» recouvre 
beaucoup plus que ce que l’on entend par le mot 
«sol». Comme ces ressources possédent de multi- 
ples caractéristiques, la notion de stress des ter- 
res recouvre une grande diversité d’effets néfas- 
tes, qui peuvent perturber autant l’utilisation 

des terres que leur valeur ou leur capacité. La 
dégradation des terres peut étre due a des cau- 
ses naturelles ou a des causes humaines. Les 
éruptions volcaniques, comme celle de Mount 
St. Helens, qui projettent dans Patmosphére des 
tonnes de particules et de gaz chargés d’acide et 
répandent de la lave et des cendres dans le 

milieu environnant, entra-inent une dégradation 
naturelle des terres. Les traces laissées par de 
tels phénoménessur le paysage en évolution 
persistent pendant de_ nombreuses années. Les 
feux de foréts provoqués par la combustion 
spolntanée ou par la foudre, les suintements 
d’hydrocarbures, les glissements de terrain, les 

tornades et les ouragans sont autant d’exemples 
de phénoménes naturels qui agressent le m_il_ieu 
et sur lesquels l’homme n’a aucune maitrise. 

Cette publication ne porte toutefois que sur le 
stress anthropique. Elle introduit la notion de 
stress exercé sur les terres et insiste sur son 
importance en matiére d’études environnemen- 
tales. Le stress exercé sur les terres est défini 
comme l’affaiblissement graduel des ressources 
en terres provoqué par les activités dc l’homme, 
phénoméne qui entraine une diminution de l’uti- 
lisation, de la valeur ou du potentiel des terres. 

Toute activité humaine a des répercussions sur 
les terres, mais ces répercussions varient en 
intensité et en gravité. Certaines activités, telles 
l’extraction miniére, ont des effets :31 long terme 
sur les terres tandis que d’autres, telles les 

déversements d’hydrocarbures, ont des impacts 
a relativement court terme selon leur gravité ou 
leur étendue. Les conséquences de ces phénomé- 
nes different également en fonction des métho- 
des de nettoyage, des operations de remise en 
état, des méthodes de gestion et du pouvoir 
qu’ont les terres de s’adapter aux changements, 
avec le temps. C’est la qu’entre en jeu la notion 
de stress: la terre peut en effet finir par s’adap- 
ter au stress qu’elle subit et la période d’adapta- 
tion varie selon la nature et l’intensité des pres- 
sions qui sont exercées sur elle. Certains effets 
peuvent ne pas apparaitre évidents pendant une 
génération, et se manifester plus tard. Un des 
aspects de la question qui est rarement envisagé 
est celui des effets cumulatifs qu’ont certaines 
activités, effets qui peuvent se révéler désas- 
treux avec le temps. 

La portée que les gens et les sociétés accordent 
au stress des terres est un élément important 
mais trés variable, car certaines activités ont des 
répercussions qui se font sentir a l’échelle 

locale, régionale ou nationale et qui different 

par leur ampleur. Les définitions varient égale- 
ment selon le temps et le lieu. Chaque individu 
a une idée personnelle de ce qu’est la terre, de la 
facon dont elle devrait étre utilisée et de ce qui 
constitue une activité perturbante on non. Les 
médias poussent souvent les gens a considérer 
certains faits spécifiques, souvent a tort, comme 
d’i_mportantes menaces ou de graves sources de 
pollution. Nous traitons, dans la présente publi- 
cation, d’activités et d’événements que l’on qua- 
lifie d’agressants mais qui, en fait, ont des 
impacts trés variés. Il importe de souligner 
qu’une activité perturbante peut avoi_r des effets 
d’intensité variée que de saines méthodes de 
gestion permettent souvent de réduire ou de 
modifier. En anatlysant sept cas de perturbation 
ou de contrainte importante des terres dans 
les chapitres suivants, nous espérons soulever 
un certain intérét pour la notion de stress 
des terres. 

GRILLE D’ANA.LYSE 
Le di_agramme présenté a la figure 1 a été concu 
de facon a aborder de facon systématique le 

concept de stress des terres. C’est une grille sim- 
ple, mais exhaustive, qui permet d’englober 
toute une gamme de facteurs éventuels. Dans ce 
chapitre, nous décrivons cette grille d’analyse et 
nous donnons les raisons qui nous ont poussés a 
inclure certains sujets dans cette publication. 

Pour comprendre notre point de vue, il faut 
d’abord examiner la définition de stress des ter- 
res. Disons tout d’abord qu’il y a deux types de 
stress (niveau II). Le stress d”origine naturelle 
est causé par des phénomenes qui surviennent 
dans les divers systénfies naturels de la Terre. 
Bien que ces perturbations puissent sembler 
catastrophiques a l’échelle humaine, elles ne 
s’en inscrivent pas moins dans l’évolution et le 
changement perpétuel des systémes naturels, 
systemes sur lesquels l’homme a peut-étre une 
influence, mais qu’il ne peut certes pas maitri- 
ser. L’autre type de stress est attribuable a 
l’activité de l’Homme, dans la mesure ou celle- 
ci influe sur les ressources en terres, leur utilisa- 
tion, leur valeur ou leur potentiel. L’Homme a 
le pouvoir de diriger ses activités et également 
celui de limiter le stress qu’elles provoquent. 
Cette publication ne porte que sur ce dernier 
type de stress des terres. 

Donc, en quoi les activités humaines touchent- 
elles les ressources en terres? Simplement par 
les diverses_ pratiques d’utilisation dont elles 

sont l’objet. Presque tous nos actes se rappor- 
tent, directement ou indirectement, a un type 
quelconque d’utilisation des terres (niveau III). 
ll importe de reconnaitre qu’un'e seule activité a 
un endroit donné peut avoir un impact majeur 
ou mineur. En outre, l’accumulation d’act»ivités 
peut décupler les répercussions de chacune 
d’elles, et les amplifier au point d’entrainer une 
interaction avec d’autres activités.
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Nous avons adopté une méthode inductive sim- 
ple pour classer toutes les utilisations des terres. 
En gros, toute utilisation fonciére peut ajouter 
ou soustraire quelque chose a la terre. Les acti- 
vités additives sont celles par lesquelles 
l’Homme ajoute quelque chose aux ressources 
en terres (enfouvissement dans la terre, construc- 
tion d’ouvrages sur la terre, etc.). Les activités 
soustractives sont celles par lesquelles l’Homme 
extrait quelque chose des ressources fonciéres, 
(extraction de minéraux, déboisement, etc.) 
(niveau IV). 

Ces deux types d’utilisation (addition et sous- 
traction) se divisent a leur tour en deux sous- 
catégories qui permettent de classer plus préci- 
sément les utilisations des terres (niveau V). Les 
utilisations qui ajoutent quelque chose aux res- 
sources en terres peuvent étre groupées en deux 
classes; déchets ou infrastructure. Qu’entend-on 
par ces deux termes? Les déchets sont définis 
comme étant toute matiére solide, liquide on 
gazeuse résiduelle produite par des activités 
humaines et qui provient notamment de la pro- 
duction, du traitement et de la consommation 

de biens. Les infrastructures comprennent les 
batiments publics et privés a_insi que les services 
publics dont les collectivités humaines ont 
besoin. Ces installations comprennent les syste- 
mes de distribution et d’é'vac'uation des eaux, les 
systémes de production d’énergie, les systémes 
de transport, etc. Autrement dit, les activités 
additives sont celles qui comportent la construc- 
tion d’ouvrages sur les terres ou l’utilisation des 
terres pour l’enfo.uissement des rebuts. 
Les utilisations sou_st_ractives peuvent étre elles 
aussi divisées en deux catégories: extraction et 
épuisement. Les activités extractives sont celles 
qui suppriment une partie quelconque des 
ressources en terres. L’épuisement comprend 
les activités qui nuisent a la capacité qu’ont les 
terres de donner leur plein rendement, ce 
qui réduit la quantité ou la qualité des ressour- 
ces. Autrement dit, les activités soustractives 
enlévent d’importants éléments contenus dans 
les terres ou dégradent leur potentiel de 
production. 

Chacune de ces quatre derniéres catégories peut 
inclure une liste presque infinie d’activités. Les
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activités énumérées au niveau VI de la figure 1 

sont celles qui sont analysées dans la présente 
publication. De toute évidence, il ne s’agit la 

que d’un infime échantillon des nombreuses uti- 
lisations qui peuvent entrer dans chaque 
catégorie. 

QUEL EST L’OBJ ET DE 
NOTRE PUBLICATION? 
Les sujets abordés dans chacun des chapitres de 
ce rapport ont été choisis en raison de leur 
actualité et pour diverses raisons d’ordre opé'ra- 
tionnel. Toutes les catégories du niveau V 
(figure 1) devaient étre traitées dans ce volu_me 
afin d’i,1lustrer’ la gamme complete des divers 
types de dégradation possible. Ensemble, ces 
diverses formes de degradation peuvent modi- 
fier 1’utilité des ressources en terres pour les 

générations futures. Il est du plus haut intérét 
de voir quelles sont les répercussions des activi- 
tés humaines sur les ressources en terres et de 
tenter de mettre au point des méthodes de ges- 
tion appropriées afin de sauvegarder ces res-



sources vitales. Il serait trop long d’expliquer ici 
pourquoi certains sujets n’ont pas été abordés; il 

ne s’agit que de présenter un nouveau concept et 
d’en expliquer le fonctionnement a partir d’un 
certain nombre d’exemples choisis. Il est toute- 
fois important de justifier les motifs qui ont 
dicté notre choix. 

Elimination des déchets 
radioactifs 

Le seul mot «radioactif» suscite bien des idées 
préconcues, mais il faut pourtant bien admettre 
que les éléments radioactifs se trouvent £1 ~l’état 

naturel dans le milieu et que ce n’est pas avant 
d’avoir été concentrés qu’ils nécessitent un trai- 
tement spécial. Les déchets radioactifs ne repre- 
sentent qu’un seul des nombreux types de 
déchets dangereux que nous avons a traiter 
aujourd’hui au Can_ada. Comme ces déchets 
soulevent souvent des controverses, il est capital 
d’en déterminer objectivement l’origine et la 

de_stin_ation probable. Comme les terres sont 
souvent choisies comme lieux de stockage ou 
d’élimination, il est tout aussi capital d’analyser 
la gamme possible des stress associés a l’élimi- 
nation de ces déchets. Le degré et l’ampleur de 
ce stress n’ont jusqu’a maintenant fait l’objet 

d’aucun rapport non technique. 

Dans le chapitre intitulé «Les incidences sur les 
terres associées a l’élimination des déchets 
radioactifs», nous analysons les effets qu’a sur 
les terres l’élimination de trois types importants 
de déchets radioactifs produits par le cycle du 
combustible nucléaire: les déchets faiblement 
radioactifs, les déchets fortement radioactifs et 
les résidus des mines et des usines de concentré 
d’u'ranium. Pour mieux illustrer notre propos, 
l’étude du cas d’Elliot Lake, la plus importante 
région productrice d’u_ranium du Canada, a été 
incorporée au chapitre. 

Ce chapitre fait également le point, a 1’échelle 
nationale, sur l’origine et la destination des 
déchets radioactifs au Canada. Il examine toute 
une gamme d’impacts sur les ressources en ter- 
res, notamment l’impact sur la productivité, 
l’utilisation, la valeur et la remise en état des 
terres, ainsi que les effets £1 court et a long 
terme des méthodes d’élimination actuelles ou 
prévues. 

Décharges contriilées 
Tous les Canadiens contribuent au volume total 
d’ordures produit chaque jour £1 l’échelle natio- 
nale, mais pour la majorité d’entre eux, ces 
ordures disparaissent comme par magic une fois 
les éboueurs passés. Ces déchets doivent pour- 
tant étre éliminés d’une facon ou d’une autre; 
au Canada, l’une des méthodes les plus saincs 
écologiquement consiste a éliminer ces ordures 
dans des décharges controlées. Ces décharges 
occupent des terrains qui doivent étre facile-

\ ment accessibles a partir des centres peuplés, 
pour réduire le plus possible les cofits de trans- 
port. Par contre, personne ne veut avoir de 
décharge contrélée derriere chez soi. En effet - 

et c’est regrettable - le public a souvent 
l’impression que ces décharges constituent une 
utilisation fonciére indésirable parce qu’il les 

associe faussement a des dépotoirs. 

Dans le chapit_re intitulé «Décharges controlées 
et incidences environnementales», nous définis- 
sons ce qu’est une décharge contrélée, nous 
expliquons en quoi ces décharges different des 
autres types d’emplacement d’élimination des 
déchets ct nous décrivons les techniques de sur- 
face, en tranchée et en talus qui y sont utilisées. 
Une décharge contrélée est une utilisation tem- 
poraire du sol; lorsqu’elle a atteint sa capacité 
maximale, le terrain peut étre réaménagé et uti- 
lisé a d’autres fins. 

A la fin des années 1950, la premiere décharge 
contrélée a été créée £1 Toronto. Aujourd’hui, on 

’ 

trouve de telles décharges dans toutes les pro- 
vinces et leurs dimensions varient dc 0,2 ha 51 

163 ha. Le chapitre que nous consacrons a ce 
sujet constitue une enquéte nationale exhaustive 
sur la gamme des stress que subissent les terres 
a cause d’une telle utilisation. Nous avons étu- 
dié des décharges contrélées en divers endroits 
au pays afin de voir comment on choisit leur 
emplacement, comment elles sont exploitées et 
comment le terrain est réaménagé par la suite. 
Les chapitres sur le stress font état des préoccu- 
pations relatives 2‘: l’u_tilisation des terrains adja- 
cents, 21 la valeur des terres, a la modification 
du paysage, 5 l’opinion du public et aux fac- 
teurs esthétiques. Les considérations d’ordre 
physique et les étapes de Faménagement d’une 
décharge contrélée sont également étudiées. 
Deux grandes préoccupations écologiques - la 

contamination par le percolat et la génération 
de méthane - sont prises en compte, et on y 
décrit les méthodes d’ingénierie qui sont le plus 
souvent utilisées pour faire face a ces 
problemes. 

Pendant les étapes de 1’aménagement, de 
l’exploi_tation proprement dite et de la remise en 
état, les décharges contrélées influent de diver- 
ses fagons sur les utilisations des terres. La 
nature et l’ampleur des incidences varient sui- 
vant leur emplacement et selon que l’installa- 

tion est en exploitation ou est fermée. Il y a 
également différentes incidences sur le site 

lui-méme et sur la région avoisinante. De la mé- 
me facon que le choix de l’emplacement d’une 
nouvelle installation d’élimination est influencé 
par les utilisations fonciéres existantes, une nou- 
velle installation a certaines incidences sur les 

utilisations présentes ct futures des terres 
environnantes. 

Pour illustrer la gamme des incidences, nous 
donnons les résultats de trois études de cas. La 
premiere porte sur le projet entrepris a Winni- 
peg en vue d’établir un parc régional et une 

décharge contrélée dans la méme région. La 
deuxiéme porte sur Keele Valley et illustre le 

processus d’approbation et les questions techni- 
ques qui doivent étre réglées avant qu’un site 

éventuel de décharge contrélée puisse passer a 
la phase d’exploitation. Le troisiéme exemple 
illustre la controverse publique soulevée par le 
choix d’un emplacement pour une décharge 
contrélée dans l’est du Canada, 

Afin que la situation au Canada soit entiére- 
ment illustrée, une section spéciale traite des 
préoccupations en matiére de gestion des 
déchets dans le nord du Canada. Dans ces 
régions, il est impossible d’aménager des 
décharges contrélées 51 cause des contraintes 
naturelles; les autres méthodes d’élimination des 
déchets utilisées dans le Nord y sont donc exa- 
rninées. 

Déversements d’hydrocarbures: 
cfitiers et intérieurs 

Les déversements d’hydrocarbures sont des évé- 
nements qui recoivent une grande publicité et 

qui peuvent se produire au cours d’une des nom- 
breuses étapes de l’explorat_ion, de l’extraction, 
de la production, du transport, de la mise sur le 
marché ou du stockage des hydrocarbures. 

«Au cours des derniéres années, un certain 
nombre d’accz'dents dus Z1 des pétroliers, 
des réservoirs d’hydrocarbures et des pipe- 
lines ont été Z1 l'origine de l’introduction de 
quantités relativement importantes d’hy- 
drocarbures dans l’environnement. Les 
incidents de ce type, alliés au fait que 
l'utiI_isation et le transport des produits 
pétroliers dans le monde ne cessent de 
croitre, ont rendu presque tout le monde 
conscient des risques et des dommages 
associés aux déversements d’hydrocarbu- 
res. Il n’en reste pas mains que la consom- 
mation de grandes quantités’ d’hydrocar- 
bures est une des nécessités de notre 
société industrielle moderne» (Fingas, et 
al., 1979). 

Les déversements d’hydrocarbures sont des phé- 
noménes importants et leurs répercussions sur 
l’environnemer_1t continueront a se faire sentir 
au cours des années £1 venir, étant donné que 
nous continuons a consommer des hydrocarbu- 
res et des produits pétroliers et a prospecter au 
large des cétes de l’Est et du Nord. Le mode de 
transport choisi pour acheminer les hydrocarbu- 
res vers le consommateur influe sur les possibili- 
tés de déversements. Que le pétrole soit trans- 
porté par pétroliers ou par pipelines, plus il y en 
a a transporter, plus les probabilités d’un déver- 
sement et les possibilités d’incidences sur l’envi- 
ronnement s’accroissent. 

Les déversements different les uns des autres ' 

selon le type et le volume d’hydrocarbures en 
cause. Suivant l’emplacement du déversement,



les hydrocarbures perturbent les milieux natu- 
rels et les gens a des degrés divers. Dans cette 
publication, nous analysons les incidences des 
déversements en fonction de 
d’emplacemcnts: les déversements cotiers et les 
déversements a l’intérieur des terres. Les pre- 
miers attirent davantage l’attention des médias 
que les seconds, mais tous deux ont des réper- 
cussions sur les ressources en terres. 

Les déversements sur les c6tes sont habituelle- 
ment dus a des accidents maritimes, a des érup- 
tions, aux vidanges de cales, a des incidents sur- 
venant lors de transferts ou a des déversements 
terrestres qui atteignent la zone littorale. 

Les déversements d’hydrocarbures qui survien- 
nent dans la zone littorale imposent un stress 
non seulement au milieu naturel, mais égale- 
ment aux diverses activités (péche, loisirs, habi- 
tation, etc.) qui s_’y déroulent. Ce qui frappe le 
plus le public quand il y a des déversements 
d’hydrocarbures, c’est qu’i1s défigurent le milieu 
cotier. Mais les déversements peuvent nuire 
aussi aux organismes vivants, a la flore et a la 
faune, entrainant en cela de graves répercus- 
sions pour l’éc'osystéme cétier. Le Canada n’a 
connu que trés peu de ma_rées noires; dans la 
plupart des cas, le volume d’hydrocarbures 
déversés est relativement‘ faible. Le plus gros 
déversement cétier qui ait e'u lieu au Canada est 
survenu en 1970 lors de l’accident du pétrolier 
ARROW, qui a déversé 9 000t de fuel lourd C 
dans la baie Chédabouctou en Nouvelle-Ecosse. 
Toutefois, il est impossible de déterminer le 

degré de stress qui peut étre associé a un déver- 
sement. En effet, le stress est plus grand quand 
la configuration des lieu-x retient les hydrocar- 
bures et dans les régions a forte productivité 
biologique, comme les marais ou les estuaires. 
Les méthodes de nettoyage employees a l’occa- 
sion de la plupart des déversements ont égale- 
ment des répercussions sur l’environnement. Le 
temps de récupération de chaque milieu per- 
turbé par un déversement différe également, 
mais il est rare que l’état de gravité reste trés 
longtemps critique. 

Les déversements d’hydrocarbures sur terre, 
contrairement aux déversements cétiers, pertur- 
bent le milieu terrestre la ou les hydrocarbures 
entrent en contact avec le sol et la végétation de 
surface. Ces déversements ont lieu pendant le 

transport des hydrocarbures par camion, par 
train, par avion et par pipeline, ainsi que pen- 
dant les phases d’exploration, de production, de 
mise sur le marché et de stockage des hydrocar- 
bures. L’impact de c_es déversements sur terre 
dépe_nd des caractéristiques physiques du sol, du 
volume d’hydrocarbures en jeu, de la durée du 
déversement et de la saison pendant laquelle il 

survient, du type d’hydrocarbures déversé, des 
méthodes de remise en état du terrain, etc. 

Les déversements 2‘: partir de pipelines sont 
beaucoup plus difficiles a endiguer que les 

déversements de produits raffinés dans les ins- 

deux types. 

tallations de stockage, ou ils sont davantage 
loca-lisés. Les pipelines, au contraire, traversent 
de grandcs étendues, déversent surtout du 
pétrole brut et perturbent une plus vaste super- 
ficie dc terrain. 
L’ampleur des répercussions des déversements 
d’hydrocarbures sur les utilisations des terres 
est en partie fonction de la persistance des 
hydrocarbures dans le sol. La premiere étape de 
l’élimination des hydrocarbures qui se trouvent 
dans le sol est habituellement biologique. Par 
consequent, les facteurs qui influent sur l’acti- 
vité biologique jouent également un role dans 
l’imp'ortance des répercussions du déversement 
sur les utilisations des terres. Les effets des 
déversements sur la végétation peuvent ne du_rer 
qu’un‘e seule saison, dans le cas d’un faible 
déversement, ou plusieurs décennies, lorsque 
tout un systéme forestier a été détruit. Les 
déversements survenant dans les terres agricoles 
ou dans les foréts peuvent réduire ou annihiler 
la production de certains types de culture pen- 
dant des mois ou des décennies si le terrain n’est 
pas bien remis en état. Par contre, lorsque le 

terrain est remis en état, son potentiel n’est pas 
perturbé a long terme. En fait, les hydrocarbu- 
res sont biodégradables a divers d_egrés et, dans 
certains cas, ils peuvent méme améliorer la pro- 
ductivité du sol. 

Le stress que provoquent les déversements 
d’hydrocarbures sur terre affecte tout spéciale- 
ment la faune, qui perd ainsi son habitat. Le 
chapitre sur les déversements a l’intérieur des 
terres traite des répercussions des déversements 
d’hydrocarbures sur l’agriculture, les foréts et 

les milieux arctiques. Il est 5 noter que l’éten- 
due de terre perturbée par un déversement 
d’hydrocarbures est rarement relevée, et qu’on 
signale seulement le volume de matiéres déver- 
sées. A mesure que les recherches progresseront 
dans le domaine de la lutte contre les déverse- 
ments et de la remise en état des terrains, les 

répercussions a long terme des déversements 
iront en diminuant. 

Aéroports 
Depuis 1909, année 011, a Baddeck, en Nou- 
velle-Ecosse, a eu lieu le premier vol d’un véhi- 
cule plus lourd que l’air, le transport aérien a eu 
une influence considerable sur nos vies. Les pre- 
miers aéroports construits et exploités au 
Canada n’ont eu qu’un impact minime sur le 

milieu. Ces aéroports étaient peu nombreux, de 
fajbles dimensions et situés loin des grands cen- 
tres peuplés, et nombre d’entre eux ne jouaient 
qu’un role militaire. Ils n’entraient pas non plus 
vraiment en conflit avec les autres utilisations 
des terres. 

Toutefois, le transport par avion et l’urbanisa- 
tion ont tous deux connu une croissance rapide. 
L’aéronautique a rapidement progressé; la cons- 
truction de gros appareils a nécessite de plus

8 

longues pistes et davantage d’espace. En meme 
temps, la croissance démographique naturelle, 
l’immigration et l’exode rural ont entrainé une 
expansion des villes, qui se sont étendues jusque 
dans les zones rurales. De nombreux aéroports, 
comme celui dc Toronto, qui étaient autrefois 
en région rurale agricole, se sont retrouvés 
entourés par de nouveaux quartiers urbains. De 
graves conflits sont ainsi nés, et les projets 
d’aéroport, tels celui de Pickering, sont devenus 
de brfilants sujets de controverse. 

Que] genre de stress u_n aéroport occasionne-t-i_l 
aux terres? Pendant les phases d’arpentage et 
de construction, plusieurs modifications sont 
apportées a l’e'mp1acement méme de l’aéroport: 
la végétation et la couche arable sont enlevées, 
les caractéristiques physiques et esthétiques du 
paysage sont modifiées, les écosystémes et les 

habitats sont détruits. Les utilisations antérieu- 
res des terres, souvent des exploitations agrico- 
les, sont perturbées, entrainant une perte de ter- 
res agricoles de qualité supérieure situées a 
proximité des marches urbains. Une fois en 
phase opérationnelle, les aéroports peuvent 
ajouter divers polluants au sol, a l’air et 51 l’eau. 
Le bruit et les fluctuations de la valeur des pro- 
priétés font également partie des répercussions 
de la présence et de l’expansion d’un aéroport 
dans une région. 

L’impact de ces aménagements sur les terres et 
sur les gens va bien au-dela des limites memes 
de l’aéroport. En effet, la présence d’un aéro- 
port favorise et accélére le développement dans 
toute la région tombant sous s_a sphere 
d’influence, région qui peut etre tres étendue. 
Les aéroports attirent toute une gamme de ser- 
vices associés au transport par avion; la disponi- 
bilité de nombreux terrains de banlieue relative- 
ment peu cofiteux et le bassin de main-d’oeuvre 
situé a proximité sont a l’origine de tout un 
déve_loppement secondaire. Ce genre d’utilisa- 

tion des terres nécessite de vastes superficies et 
de plus en plus de terres rurales agricoles sont 
transformées en terrains commerciaux et indus- 
triels. Les demandes en réseaux routiers a_rnélio- 
rés, en aménagements résidentiels prat_iques et 
en services de vente au détail, d’éducation et de 
loisirs augmentent en conséquence. 

Bien que certaines entreprises bénéificient de la 
présence d’un aéroport, d’autres utilisations s’en 
accommodent moins bien. Des restrictions doi- 
vent étre imposées en matiére d’utilisation des 
terres dans le voisinage des aéroports afin 
d’assurer la sécurité du transport et de réduire 
les conflits que font naitre les problémes de 
santé et les nuisances provoquées par le bruit et 
l’exploitation méme de l’aé'roport. Comme 
l’expansion des réseaux de transport aérien a 
précédé de beaucoup la mise au point de métho- 
des avancées d’aménagement du territoire, les 

aéroports et de nombreuses autres utilisations 
des terres font des mécontents parmi leurs voi- 
sins. Le bruit que font les avions peut no.tam-



ment entrainer une devaluation des proprietes, 
surtout dans les secteurs residentiels. 

Pendant des annees, la planification des grands 
projets de transport se faisait sans que le public 
soit vraiment invite a y participer. La prise de 
conscience qu’a provoqué chez le public le pro- 
bleme de l_a pollution atmosphérique et du bruit, 
de la perte de terres agricoles de premiere qua- 
lite et de l’absence de consultation, parallele- 
ment a la montée du mouvement «ecologique», 
fait qu’a l’heure actuelle, les projets d’amenage- 
ment d’aeroport soulevent d’apres controverses. 

Les aeroports ne sont qu’un element d’un reseau 
de transport vaste et complexe qui ne constitue 
lui—meme qu’une partie de l’infrastructure de la 
societe actuelle. Comme d’autres elements de 
cette infrastructure, les aeroports fournissent 
des services indispensables. Du fait qu’ils con- 
cernent autant les gouvernements fedéra_l, pro- 
vinciaux et locaux que le public en general, les 
aeroports sont un bon exemple du stress qu’un 
environnement con_struit fait subir aux gens et a 
la terre, tant dans ses limites memes qu’en 
dehors d’elles. 

Grav-ieres et carrieres 

Les agrégats (sable, gravier et pierre concassee) 
sont les matériaux nécessaires pour construire 
irnmeubles et routes ainsi que tout projet 
d’importance, tel que pipeline, aéroport et cen- 
trale electrique. Au Canada, la consommation 
ou les besoins annuels en matériaux de cons- 
truction est de 13 tonnes par habitant. Du fait 
du developpement, de l’urba'nisation et de 
l’exploitation des ressources depuis la guerre, la 
superficie des terres perturbees ou abandonnees 
apres l’extraction d’agregats de construction au 
Canada est au moins egale, sinon supérieure, a 
la superficie des terres perturbees par toutes les 
autres formes d’extraction miniere. Ainsi, une 
enquéte effectuée dans le sud de l’Ontario a 
revele que les gravieres et les carrieres represen- 
taient 93 pour cent de tous les cas de terres 
détruites et 75 pour cent de leur superficie. 

A l’origine, les repercussions de l’exploitatio'n de 
gravieres et de carrieres au Canada se limi- 
taient habituellement au voisinage des grands 
chantiers de construction. A la fin du XIX‘ et 
au debut du XX°siecle, les traces laissees par 
les activites d’extraction d’agregats se sont 
répandues autour des villes naissantes. La crois- 
sance etait alors jugee souhaitable, et il fallait 

du sable et du gravier pour construire les infra- 
structures necessaires. Etant donne que les 

agrégats sont encombrants et de faible valeur, 
ils sont cofiteux a transporter. 11 y a done avan- 
tage a ce que les sites d’extraction se trouvent a 
proximite des gros marches urbains, mais ils 

entrent alors en concurrence avec d’autres utili- 
sations moins dommageables. Aujourd’hui, les 

innombrables gravieres et carrieres au Canada 
se trouvent souvent a l’interieur ou a proximite 

de secteurs urbains ou dans les banlieues tres 
peuplees. Il n’est pas rare que ces terrains offen- 
sent la vue, menacent la securite publique et 

épuisent les ressources en terres. 

Les sites d’extraction varient, en superficie, de 1 

ha a 600 ha. Certaines exploitations commer- 
ciales peuvent se poursuivre pendant 20 a 
50 ans; la nature «provisoire» et le caractere 
stressant de cette activité sont donc importants. 
Les effets cumulatigfs de la juxtaposition de ces 
sites et des autres utilisation_s foncieres juxtapo- 
sees sont considérables. Ce que l’on sait des gra- 
vieres et des carrieres ne parle guere en leur 
faveur: mauvaise planification, gaspillage de la 
couche arable, prise‘ en compte insuffisante des 
futures utilisations des terres et absence totale 
ou partielle de remise en etat des terrains. 

L’amenagement des gravieres et des carrieres, 
quels qu’en soient l’étendue ou l’emplacement, 
commence en general par l’enlevement de toute 
la veget_ation de surface, de la couche arable et 
des morts-terrains, avec toutes les perturbations 
des ecosystemes et des paysages que cela 
entraine. L’extraction des agregats qui se trou- 
vent sous la surface amene normalement une 
modification complete de la ressource en sur- 
face: la terre. Qui plus est, comme une grande 
partie des terres agricoles de premiere qualité 
situées a proximite des grands centres du 
Canada recouvrent des couches de sable et de 
gravier de qualité supérieure, il arrive souvent 
que ces terres soient sacrifiees a l’extraction 

d’agregats, plus rentable; jusqu’a tout récem- 
ment, les terres ainsi devastees sont ensuite 
demeurées impropres a l’agriculture ou a toute 
autre utilisation. L’existence d’agregats de qua- 
lite superieure peut ainsi menacer l’existence de 
précieuses terres recreatives, fauniques, residen- 
tielles, agricoles ou autres. 

Non seulement les gravieres et les carrieres 
stressent le sol, mais elles ont aussi d’autres 
repercussions secondaires importantes, ne 
serait-ce que par le fait qu’elles défigurent le 

paysage. Pour les gens qui vivent a proximite 
des sites d’extraction ou le long des routes de 
transport, la circulation des camions, le bruit, la 
poussiere, les dangers du point de vue de la 

securite et les frais d’entretien des routes sont 
sources de problemes considérables. Comme 
dans le cas de nombreuses autres utilisations 
perturbatrices, les gens sont tres preoccupes par 
la devaluation des proprietes, la diminution de 
la qualité de la vie et la dégradation de l’envi- 
ronnement. 

Par contre, l’expansion urbaine acceleree obser- 
vee par le passe avait deja stérilise beaucoup de 
terres rurales avant que l’on y en ait extrait des 
agrégats. Les conflits entre les diverses utilisa- 
tions, combines a l’indignation croissante du 
public devant ces agressions exercées sur les ter- 
res et l’absence d’une legislation appropriée, 
sont a l’origine de certaines ameliorations 
apportees récemment a la situation. Grace a
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une législation plus efficace et plus severe, £1 une 
meilleure planification, a une exploitation plus — 

rationnelle, a la surveillance plus rigoureuse des 
operations, a la remise en état progressive des 
terrains et a l’adoption d’un mode d’utilisation 
axe sur la pluralite des ressources, d’importants 
progres ont eté accomplis. Le sable et le gravier, 
matériaux précieux, ne sont plus consacrés a la 
proliferation desordonnee de constructions 
urbaines et les terres dont on a extrait des agre- 
gats peuvent etre remises en état pour etre reu- 
tilisées £1 d’autres fins par la suite. I1 reste 
cependant a prouver qu’il est possible d’appli- 
quer de bons principes. 

Degradation des terres agricoles 
Au Nouveau-Brunswick, jusqu’a 12 cm de cou- 
che arable ont eté enleves dans les champs de 
pommes de terre au cours des vingt dernieres 
annees. En Saskatchewan, le rendement des cul- 
tures a parfois chute de 70 pour cent sur certai- 
nes terres erodees par le vent. On estime qu’en 
Ontario, 1,3 million de tonnes de couche arable 
sont enlevees des terres agricoles chaque annee. 
En grande partie, ce stress exerce sur les terres 
consacrees aux cultures intensives est attribua- 
ble («.1 une mauvaise gestion des terres. En effet, 
on exploite certaines terres agricoles producti- 
ves et tres précieuses dans le but d’en tirer un 
profit 51 court terme, sans se preoccuper suffi- 
samment de leur conservation 5. long terme. 

La perte de matériaux du sol par suite de l’ero- 
sion constitue un serieux probleme. L’enleve- 
ment de la couche protectrice de graminees 
indigenes, de plantes et d’arbres rend le sol plus 
«vulnerable a l’erosion par le vent et par l’eau. 11 

en resulte une perte des constituants les plus 
précieux, un amincissement de la couche a_rable, 
une baisse du pouvoir de retention de l’eau, une 
croissance inégale des cultures et un envase- 
ment des reseaux de drainage superficiels. 
L’érosion du sol est particulierement prononcée 
la ou l’on pratique des jacheres d’eté, ofi l’on 
augmente la taille des champs, oil l’on enleve les 
brise-vent et 01‘: l’on pratique une monoculture 
commerciale intensive du mais et de la pomme 
de terre. Des mesures — telles la culture suivant 
les courbes de niveau, la culture en terrasses, la 
rotation des cultures et la culture sans labours - 

qui peuvent aider a réduirc l’affaissement des 
sols, sont peu attrayantes pour les agriculteurs 
qui doivent contréler leurs cofits en fonction des 
prix. 

Les sols organiques se forment lentement; le 

processus peut etre renverse si l’etat du sol est 
modifie par le drainage et la culture. C’est seu- 
lement dans quelques regions que les sols orga- 
niques conviennent a l’agriculture, et ils sont 
alors generalement utilises pour la culture de 
produits £1 valeur elevée, tels les legumes de con- 
sommation courante. Toutefois, le drainage de 
ces sols a entraine leur affaissement, leur retre- 
cissement et leur tassement, Si aucune mesure



n’est prise pour améliorer la situation, certains 
sols organiques atteindront un état d’épuise- 
ment tel qu’ils deviendront impropres a la cul- 
ture des légumes et seront probablement consa- 
crés a la culture de plein champ. Quel prix 
devrons—nous payer pour obtenir de nouveau des 
fruits et des légumes? Sera-t-il possible de trou- 
ver de nouvelles terres qui se prétent :31 cc genre 
dc culture? Ces terres nécessiteront-elles qu’on 
leur consacre davantage d’énergie, de temps et 
d’argent? ' 

Bien qu’il y ait une détérioration chimique 
naturelle des terres, la salinisation, l’acidif1ca- 
tion et la contamination des sols se sont accrues 
considérablement par suite des activités hum,ai- 
nes. Dans les régions arides, l’enlévement des 
graminées indigénes, leur remplacement par les 
cultures de céréales, la pratique des jacheres 
d’été et l’irrigation ont accru encore la salinisa- 
tion. L’épandage de plus en plus généralisé de 
fertilisants a l’azote a base d’ammoniac et les 
précipitations acides ont contribué a l’acidif'1ca- 
tion des sols, phénoméne qui peut avoir des 
effets néfastes sur la productivité et les cultures. 
La contamination des sols attribuable aux 
retombées atmosphériques, aux eaux d’égout, 
aux boues industrielles ainsi qu’aux pesticides 
non encore biodégradés risque toujours d’entrai- 
ner des problémes a long terme. 

Enfin, la tendance soutenue a la spécialisation 
de l’agriculture, l’accroissement des pressions 
exercées sur les agriculteurs pour améliorer leur 
productivité tout en maintenant leurs dépenses 
au minimum et la conversion des terres agrico- 
les de premiere qualité a des utilisations urbai- 
nes entrainent une diminution de la qualité des 
terres agricoles. Le tassement des sols attribua- 
ble a l’utilisation répétée de machines lourdes 
nuit 5 la croissance des racines et contribue a la 
formation d’étangs en surface, au ruissellement 
et £1 l’érosion des sols. Les exploitations a ciel 
ouvert, l’extraction des agrégats, la pose de 
pipelines ou la construction dc routes perturbent 
souvent les sols. Malgré tous les soi_ns apportés, 
les perturbations peuvent abaisser fortement la 
productivité dc la terre pendant de nombreuses 
années, phénoméne malheureusement tres cou- 
rant sur les terres agricoles de premiere qualité. 

La perte et la détérioration des terres agricoles 
ne sont pas un probleme nouveau. De nombreu- 
ses civilisations ont prospéré ou péri selon 
qu’elles ont bien ou mal géré leurs terres. Un 
des facteurs déterminants du déclin de la civili- 
sation Maya est peut-étre d’avoir méconnu les 
limites d’utilisation des terres sur lesquelles leur 
production agricole était basée. 

Méme dans des conditions favorables, la nature 
peut prendre jusq1f1"2i plusieurs centa_ines 
d’années pour créer quelques centimetres de 
couche arable. Pourtant, l’Homme, tout comme 
la nature, contribue lui aussi a détériorer ou :1 

détruire cette couche arable. Avec l’évolution de 
l’agriculture, qui a commencé il y a presque 

10000 ans, les rapports entre l’Homme ct la 
' 

terre ont change a un rythme croissant. Comme 
71 % de la superficie de la planéte est formée de 
mers et d’océans, ce sont les 29 % restants qui 
doivent assurer la subsistance des quelque 
6 milliards d’humains qui h_abi_teront le globe en 
Pan 2000, Mais, au Canada comme ailleurs 
dans le monde, seule une infime portion des ter- 
res se préte 5 l’agriculture. 

Aumoment méme ou la demande en nourriture 
et en fibres augmente, la qualité et la quantité 
des terres agricoles diminuent. Dans la conjonc- 
ture économique actuel_le, les cofits de produc- 
tion élevés et les profits peu intéressants ne 
favorisent guére la conservation des sols. La 
rationalisation de l’ag‘riculture arnéne l’adoption 
de méthodes d’agriculture intensive. Ces diver- 
ses agressions exercées sur les terres se tradui- 
ront par des cofits - tant cachés qu’évidents - qui 
ne manqueront pas de se manifester bientét. 

Dégradation des terres forestiéres 
A l’origine, la forét était considérée comme un 
obstacle par les premiers colons, et ils ont 
déboisé les terres afin d’amé_nager leurs fermes. 
Aujourd’hui, les foréts du Canada constituent 
une précieuse ressource renouvelable. 
«Le Canada est un grand exportateur‘ de 
produits forestiers. Les exportations de 
bois, de produits du bois et de papier 
s’élevaient en 1978 21 9,6 milliards de dol- 
lars, ce qui représente I9 % de la valeur 
de tous les biens exportés» (Statistique 
Canada, 1981). 

En 1981, le secteur forestier a apporté, directe- 
ment ou indirectement, la som_me de 
2 212 000000 $ au produit national brut (Sta- 
tistique Canada, 1982). Le Canada posséde 
d’immenses superficies de terres forestiéres 
(37 % de l’ensemble de son territoire) qui comp- 
tent une grande diversité d’espéces poussant 
dans des climats variés. Mais ces terres forestie- 
res doivent étre bien administrées si l’on veut 
que cette ressource garde son importance écono- 
mique et environnementale pour le pays; 11 y a 
peu de temps encore, nous accusions des surplus 
de bois et étions donc peu portés a améliorer 
notre ge_stion des foréts. Il était plus facile et 
moins cofiteux de pousser plus loin a l’intérieur 
des terres pour trouver du bois ou meme de 
changer nos habitudes d’utilisation que d’inves- 
tir dans le reboisement. Aujourd’hui, par con- 
tre, le gouvernement et l’industrie essaient tous 
deux d’amé|iorer les méthodes de foresterie 
grace a une meilleure gestion des foréts. 

Certaines méthodes de foresterie adoptées au 
Canada ont perturbé les terres forestiéres; la 
fertilité des sols s’en est trouvé réduite, certai- 
nes espéces d’arbres, de plantes et d’animaux 
qui leur étaient associées ont disparu, des habi- 
tats uniques et précieux ont été détruits et la 
qualité des paysages en a souffert. Toutefols, ce 
qui perturbe une forét peut ne pas en perturber 
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une autre. Le stress subi par les terres forestie- 
res est double: il y a celui du peuplement et 
celui de la forét elle-méme. 

De tous temps, les foréts ont été menacées par 
les phénoménes naturels, comme les incendies, 
les ouragans, les insectes, etc. Aujourd’hui, les 
diverses méthodes de foresterie adoptées par 
l’Homme perturbent également les terres fores- 
tiéres. Par exemple, l’évolution des méthodes 
d’exploitation forestiére s’est traduite par des 
impacts différents sur les terres forestiéres. A 
l’origine, le déboisement des terres dc l’est du 
Canada se faisait en hiver, sur la neige, et 
n’avait que peu de répercussions sur les terres. 
Mais a mesure que de nouveaux équipements 
ont été mis au point et que la taille des engins a 
augmenté, la perte d’éléments nutritifs précieux 
est devenue un probleme. L’utilisation dc l’équi- 
pement forestier et les méthodes de gestion 
adoptées ont eu des répercussions sur l’érosion, 
l’écoulement des eaux, les loisirs, les populations 
dc poissons et d’a'nima'ux a_ins_i que sur les 
valcurs esthétiques du paysage. Aujourd’hui, les 
mesures de protection de l’environnement impo- 
sées aux exploitations forestiéres le sont en 
fonction de l’intérét public et de l’accessibilité 
des régions concernées. 

A l’heure actuelle, les préoccupations soulevées 
a l’échelle nationale par les perturbations provo- 
quées par l’exploitation forestiére portent sur- 
tout sur 1’impact économique du manque de 
régénération. Sur les 800 000 ha déboisés cha- 
que année, moins du tiers recoit un traitement 
quelconque; les secteurs laissés a nu ou mal 
régénérés augmentent a un rythme alarmant. 
En méme temps, on prévoit des pénuries dans 
l’approvisionnement en bois de construction. 

Selon la classification de Rowe, le Canada 
compte 10 régi_on,s forestiéres, dont la toundra, 
et chacune d’elles est exposée 5 une forme parti- 
culiere de stress. Par exemple, a Terre-Neuve, 
l’utilisation des débusqueuses a eu de profondes 
répercussions sur le sol et a détruit les jeunes 
arbres. Parmi les autres facteurs d’agres_sion 
observés dans diverses régions forestiéres, men- 
tionnons la construction de routes, qui entraine, 
entre autres, des problemes d’érosion; l’absence 
de régénération sur les terres mises a nu; les
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feux de friches qui suivent la coupe du bois; le 
brfilage des rémanents qui, en enlevant la cou- 
che d’humus, épuise la fe_rtilité des sols dans les 
sites peu fcrtiles; la mise a nu des sols minéraux 
due aux méthodes d’exploitation; la mauvaise 
application des méthodes dc coupe rase, etc. 

Nous traitons, dans ce chapitre, de ces deux 
types de stress, tant sur le plan de la forét que 
sur celui du peuplement. Nous y analysons les 
agressions relevées dans chaque région fores- 
tiére et étudions chaque activité qui engendre 
une perturbation sur les terres forestiéres cana- 
diennes. 

-Ce chapitre fait ressortir l_a nécessité d’amélio- 
rer la gestion des foréts au Canada et la coopé-



ration entre les gouvernements et l’industrie si 

l’on veut sauvegarder cette précieuse ressourcc. 

Les lois sur les terres 
On peut faire un rapprochement, direct ou indi- 
rect, entre la majorité de nos actes et une forme 
ou une autre d’uti1isation des terres. Les types 
d’utilisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs 
sont a pen pres illimités. Toutefois, dans ce 
spectre d’utilisations apparemment infini, il 

existe un ensemble de régles qui définissent des 
normes et des limites socialement acceptables 
que l’on appelle des lois. Les lois prescrivent 
également des limites sociales a l’uti1isation des 
terres; toutefois, elles sont forgées et continuent 
dc l’étre une £1 une, selon des juridictions diffe- 
rentes, a des époques différentes. ll n’en reste 
pas moins que le rapport entre les lois et les,ter- 
res est important. 

Dans la présente publication, le chapitre intitulé 
«Les terres et les lois sur l’environnement» porte 
sur ce lien entre lois et terres. Nous y décrivons 
briévement comment les lois canadiennes ont 
évolué et comment elles ont été appliquées aux 
terres, et nous présentons certaines lois particu- 
liérement intéressantes portant sur la dégrada- 
tion des terres. Nombre de lois et ordonnances 
fédérales et provinciales sont citées; toutefois, 
les décrets, les reglements et les arrétés munici- 
paux ne sont pas abordés. Afin de ne pas dépay- 
ser le lecteur non averti, nous donnons une des- 
cription du contexte juridique en termes simples 
et nous avons exclu maintes complexités juridi- 
ques associées aux cas de pollution des terres. 

De nombreuses disciplines ont trait a l’utilisa- 

tion des terres - écologie, géologie, géographie, 
économie, urbanisme et autres - et pourtant, 
souvent, l’importance du lien entre la loi et les 
terres est mal comprise. 

ll 

Résumé 
Les chapitres suivants portent sur sept types de 
stress que subissent les terres et on y analyse la 
fagon dont ils perturbent les ressources en ter- 
res. Le dernier chapitre fait exception, puisqu’il 
porte sur le rapport entre les lois et les terres, 
mais sans considérer les lois sur l’environnement 
comme un type de perturbation. 
En fin de compte, 1’ensemble de nos activités, a 
moins que celles-ci soient maitrisées ou orien- 
tées, épuise notre capital de ressources en terres. 
A long terme, le cumul des résultats de cette 
degradation pourrait finir par diminuer le pou- 
voir qu’ont les terres de répondre aux demandes 
fondamentales de la société canadienne.
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INTRODUCTION 
L’industrie électronucléaire engendre, au cours 
des divers stades de ses opérations, trois types 
de sous-produits indésirables: les déchets 
radioactifs de grande activité, les déchets 
radioactifs de faible activité et les résidus des 
mines d’uranium*. Les étapes du cycle du com- 
bustible nucléaire sont l’extraction et la concen- 
tration du minerai d’uranium, le raffinage du 
combustible et finalement son utilisation d_ans 
les réacteurs nucléaires pour produire de l’élec- 
tricité. On différencie les types de déchets selon 
l’intensité du rayonnement qu’ils émettent. La 
figure 1 illustre le cycle du combustible 
nucléaire et les opérations qui produisent des 
déchets. 

Les déchets radioactifs de grande activité pro- 
viennent de l’exploitation des réacteurs nucléai- 
res. Le combustible épuisé des réacteurs con- 
tient des éléments trés radioactifs, qui 
représentent plus de 99% de la radioactivité 
globale de tous les déchets du cycle du combus- 
tible nucléaire (Aikin et al., 1977). 

Les déchets radioactifs de faible activité se 
composent principalement d’objets qui entrent 
en contact avec des matiéres radioactives pen- 
dant l’exploitation et l’entr'etien du réacteur.‘ Ils 
comprennent notamment des filtre_s_, des balais 
éponges, des torchons, des vétements et d’autre 
matériel d’entretien. 

Les résidus miniers sont des sous-produits d’une 
exploitation miniére ofi l’on extrait un minéral 
métallique £1 partir d’une grande quantité de 
minerai. (Dans le cas des mines d’uranium, on 
extrait de tres faibles qu_antités de métal 2‘: par- 
tir de trés grandes quantités de minerai.) Les 
résidus miniers d’uranium sont composés sur- 
tout de minéraux communs comme le quartz, le 
feldspath, le mica, la pyrite, la calcite, etc._, ainsi 
que de trés faibles iquantités de minéraux 
radioactifs non extraits (par exemple du radium 
2,26, du plomb 210 et du thorium 232) dont la 
radioactivité totale est en fait appréciable. Ces 
matiéres solides, ajoutées aux déchets liquides 
tels que les eaux contaminées et les réactifs chi- 
miques provenant des procédés de concentra- 
tion, sont pompées en état de suspension sous 
forme de boues liquides-solides vers de grands 
bassins de décantation. 
Pour évaluer précisément les contraintes que 
peuvent exercer les déchets radioactifs sur les 
terres, 11 faut pouvoir determiner dans quelle 
mesure ils modifient le milieu naturel. Les élé- 

* On appelle «déchets historiques» les 

déchets auxquels ne s’est pas appliqué le 
processus de réglementation actuel. 
Habituellement, ces déchets étaient pro- 
duits par inadvertance et étaient mis en 
décharge de diverses facons. On estime 
qu’il existe 1 000 000 In’ de déchets histo- 
riques au Canada (Hickling-Partners Inc., 

_ 
1981). 

MINE SOUTERRAINE 

FIGURE 1. 
Le cycle du combustible nucléaire 
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ments radioactifs se trouvent a l’état naturel 
dans l’environnement, mais sont aussi produits 
dans les réacteurs nucléaires; cc n’est que 
lorsqu’ils sont concentrés par l’ét're humain ou 
produits dans des réacteurs qu’un traitement 
special devient nécessaire. Le stockage et la 
mise en décharge des déchets radioactifs affecte 
l’utilisation et la valeur marchande des terres. 
Le mode d’éliminat—ion permanente préconisé 
actuellement est l’enfouissement aussi bien des 
déchets dc grande que de faible activité de sorte 
que leur teneur en matieres radioactives soit iso- 
lée d’une maniere efficace des étres humains. A 
l’heure actuelle, on met en tas les résidus d’ura- 
nium a la surface des terres, sur des terrains qui 
ensuite ne peuveut etre réutilisés a d’autres 
fins. En outre, les déchets étant radioactifs, en 
procédant de la sorte on suscite une certaine 
apprehension chez la population, ce qui peut 
avoir un effet préjudiciable sur l’utilisation et la 
valeur des terres avoisinantes. 

Comment s’exercent les 
contraintes imposées sur les 

' 

terres 

La quantité des différents types de déchets 
radioactifs croit au fur et a mesure que la pro- 
duction d’énergie nucléaire augmente, Actuelle- 
ment, les seules terres utilisées pour le stockage 
des déchets de faible et de grande activité se 
trouvent sur les sites des centrales nucléaires; 
dans le cas des résidus d’uranium-, les terres uti- 
lisées sont les terres adjacentes aux mines et usi- 
nes d’uranium et les terres a proximité de la raf- 
finerie d’u_ranium de Port Hope. 

Les emplacements actuels de stockage des
V 

déchets de grande et de faible activité n’occu- 
pent pas de grandes superficies, puisque la 
quantité de déchets est relativement restreinte. 
Les résidus stériles des mines d’uranium neces- 
sitent, quant £1 eux, des centaines d’hectares. En 
plus, une fois qu’on aura choi_si une méthode 
d’élimination permanente, il faudra peut-etre 
prévoir des zones tampons pour séparer les ter- 
res directement utilisées pour le stockage des 
déchets des terrains adjacents utilises a d’autres 
fins. 

L’aspect le plus critique de la mise en décharge 
des déchets nucléaires tient a leur radioactivité. 
Toute terre utilisée pour la décharge de ces 
déchets ne pourra probablement pas etre utili- 
sée £1 d’autres fins pendant une période pouvant 
varier de quelques années a plusieurs millénai- 
res, selon le type de déchet radioactif. 

Il parait certain que les effets du stockage et de 
la mise en décharge des déchets radioactifs pen- 
vent s_e faire sentir bien au dela de l’ernplace- 
ment des sites utilisés et interdire l’usage de ces 
demiers a d’autres fins pour un temps conside- 
rable. 

Données historiques 
Depuis la naissance de l’industrie nucléaire au 
Canada au début des années 40, les déchets 
radioactifs se sont multipliés sans qu’on se 
préoccupe sérieusement de leur mise en 
décharge permanente. L’industrie a débuté pen- 
dant la Deuxieme Guerre mondiale avec 
l’exploitation du minerai d’uranium a des fins 
militaires. La demande qui avait augmenté 
avec l’utilisation des premieres bombes atomi- 
ques en 1945 prit un élan considerable lorsque 
la course auxparmetnents entre Améficains e_t 

Soviétiques donna le jour 2‘: une multitude 
d’armes nucléaires. L’utilisation ultérieure de 
l’uranium pour produire de l’électricité fit 
encore augmenter la production des déchets 
radioactifs. Avec le nombre croissant de cen- 
trales nucléaires, il devint de plus en plus évi- 
dent qu’il fallait découvrir une méthode de 
décharge permanente des déchets. 

L’uranium est une source importante d’énergie. 
Avec Pépuisement des combustibles fossiles a 
l’échelle mondiale et l’exploitation maximum de 
la plupart des cours d’eau présentant un intérét 
économique pour la production d’hydro-électri- 
cité, on essaie maintenant de trouver des sour- 
ces d’énergie de remplacement; l’éner'gie 

nucléaire est l’une d’entre elles. A l’heure 
actuelle, l’énergie nucléaire représente environ 
3,5 % de la consommation totale d’énergie au 
Canada et ce pourcentage va probablement 
s’accroitre (Ward, 1981). Plus de 21% de 
l’énergie produite dans l’Ontario est maintenant 
d’origine nucléaire (EMR, 1981a). Tout 
accroissement de la production d’énergie 
nucléaire entraine une augmentation de la 
quantité de déchets radioactifs, et par conse- 
quent leur mise en décharge d’une facon perma- 
nente ct sure devient de plus en plus urgente. 

DECHETS RADIOACTI_FS DE 
FAIBLE ACTIVITE 

Profil 

Les déchets de faible activité proviennent de 
sources diverses: exploitation et entretien des 
réacteurs, raffinage de 1’uranium et fabrication 
du combustible, travaux de recherche et de __ 

développemen_t de l’Energie Atomique du 
Canada Limitée et les utilisateurs de radio-iso- 
topes; il existe également des sources secondai- 
res comme les établissements médicaux et de 
recherche. La majeure quantité de déchets de 
faible activité est cependant produite dans les 

réacteurs nucléaires. De faibles quantités de 
produits de fission se dégagent des éléments de 
combustible pendant le fonctionnement du réac- 
teur et s’ajoutent a des traces de produits d’acti- 
vation pour contaminer le fluide de refroidisse- 
ment. Le fluide contaminé est traité pour en 
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extrai_re les éléments radioactifs. Les objets uti- 
lisés pour le nettoyage et l’entretien de la cen- 
trale, pour le traitement du fluide de refroidis- 
sement et pour l’entretien et le remplacement 
des pieces et de l’équipement usés sont tous 
classés dans la catégorie des déchets radioactifs 
de faible activité. La radioactivité de ces 
déchets peut varier d’un niveau a peine décela- 
ble a un niveau tres élevé. Ils peuvent etre 
potentiellement dangereux pendant des périodes 
allant de quelques heures £1 plusieurs milliers 
d’années. 

Les déchets radioactifs ont deu'x caractéristi- 
ques distinctes: leur niveau de radioactivité ct 
leur période d’activité dangereuse, qui permet- 
tent de determiner la gravité et la durée de leur 
isolation aussi bien de la biosphere que de l’étr‘e 
humain. Les déchets radioactifs doivent 
demeurer isolés pendant la période ou ils sont 
jugés potentiellement dangereux. Ceux qui con- 
t_ienner_1_t des radionucléides de courte demi-vie 
(la demi-vie est la période dc temps nécessaire 
pour que la radioactivité dc l’élément diminue 
de moitié) voient leur radioactivité décroitre 
assez rapidement. Les déchets radioactifs qui 
contiennent des radionucléides dont le niveau 
d’activité est élevé ou modérément élevé, mais 
dont les périodes de demi-vie sont longues, 
posent des difficultés pour des périiodes beau- 
coup plus grandes puisqu’il faut les isoler de 
l’étre humain beaucoup plus longtemps. 
Les déchets dc faible activité exercent des con- 
traintes sur les terres parce que leur décharge, 
soit par enfouissement dans le sol, soit par la 
construction d’une installation de stockage, uti- 
lise des terres, Les déchets des centrales 
nucléaires ontariennes sont actuellement stockés 
sur place a la centrale nucléaire de Bruce dans 
une installation spécialement congue £1 cette 
fin_. Aucune décision n’a encore été prise quant 
a une méthode permanente d’élimination. 

TABLEAU 1. 
Volume des déchets de faible activité 

Cumulé d’ici 
l’an 2000 
(Volume en 

1 000m’) 

Sol contaminé et déchets secondaires 900,0 
(en vrac) 

Résidus de raffinerie 280,0 
Déchets de raffinage et de fabrication 35,0 
du combustible - 

Déchets des réacteurs et des travaux 76,0 
d’entretien d’EACL 
Universités, hépitaux, industries, 18,0 
EACL (divers) 
Total ’ 

1 309,0 

Source: EMR, 1982.
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TABLEAU 2. 
Centrales CANDU 

en exploitation, en chantier ou prévues 

Capacité dc Date de 
Nombre de production < mise 

Centrale Emplacement réacteurs nette (MW(e)) en service 

NPD Rolphton Ontario 1 22 1962 
Douglas Point Ontario 1 208 1967 
Pickering A Ontario 4 2 056 1971-1973 
Bruce A Ontario 4 2 984 1976-1979 
Gentilly 2 Québec 1 600 1982-1983 
Pointe-Lepreau Nouveau-Brunswick 1 600 1982- 1 983 
Pickering B Ontario 

' 

4 2 064 1983 
Bruce B Ontario 4 3 000 1984 
Darlington A Ontario 4 3 200 1988-1991 

Pour évaluer les contraintes susceptibles d’étre 
exercées sur les terres par la décharge de ces 
déchets, il faut établir la quantité de déchets 
produits et leur composition. Le tableau 1 indi- 
que la quantité totale de déchets de faible acti- 
vité qui sera produite d’ici Pan 2000. 
Tous les réacteurs canadiens sont de type 
CANDU et toutes les centrales en exploitation 
sont pour le moment situées en Ontario (carte 
1). Plusieurs autres emplacements sont prévus 
ou en chantier. Le tableau 2 donne la liste de 
l’ensemble des centrales canadiennes, avec leur 
capacité de production respective. 

Notons que la capacité de production d’une cen- 
trale est importante dans l’établissement du 
taux de production de déchets,. Le raffinage de 
1’uranium constitue une autre source importante 
de déchets de faible activité. Il n’existe qu’une 

seule raffinerie d’uranium au Canada, située a 
Port Hope (Ontario). D’autres installations de 
raffinage et de transformation de l’uranium 
sont prévues a Port Hope et a Blind River 
(Ontario). On peut donc dire qu’au Canada, la 
plus grande partie des déchets de faible activité 
est produite en Ontario. 

VD’ici 1’an 2000, quelques-uns des petits reac- 
teurs, comme ceux de Douglas Point et de 
Rolphton ne seront plus en exploitation et 
devront étre désaffectés. La désaffectation 
nécessite le démantélement des réacteurs et des 
batiments qui les logent. Les déchets de faible 
activité produits de la sorte comprennent de la 
machinerie et des structures dc béton, et par 
conséquent, ne peuvent la plupart du temps étre 
incinérés ni compactés. Il faudra donc réserver 
des terres pour leur dépét. 
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Formation, composition et gestion 
des déchets de faible activité 
Dans un réacteur, la fission (division du noyau 
atomique pour obtenir de l’énergie) engendre un 
grand nombre de radioéléments, dits produits de 
fission, fortement radioactifs. D’autres radio'é- 
léments sont aussi formé_s par l’activation neu- 
tronique du combustible, du fluide de transfert 
de chaleur primaire et du modérateur (eau 
lourde), des produits de corrosion et des compo- 
santes du réacteur. Les radioéléments qui péné- 
trent dans le fluide de transfert de chaleur en 
sont continuellement retirés, ce qui produit des 
déchets dc faible activité. La composition et 
l’activité des déchets varie considérablement en 
fonction de leur provenance. 

La radiation provenant des déchets présente un 
"danger pour la santé des étres humains et pour 
1’environnement. I1 faut donc exercer une sur- 
veillance et un controle sur les déchets de faible 
activité jusqu’a ce que ce danger soit disparu. 

Les déchets de faible activité provenant de 
l’exploitation des réacteurs sont des déchets 
solides d’activité variable, les plus faibles activi- 
tés se trouvant dans les déchets secs, c’est-21-dire 
le papier, les vétements de protection, les rebuts 
de métal et de plastique. Des niveaux élevés 
d’activité sont présents dans les substances qui 
ont été en contact étroit avec le systéme du 
réacteur, notamment les filtres usés, les colon- 
nes d’échange d’ions et les pieces de réacteur. 
Ces déchets sont actuellement stockés sur place 
dans des fosses de béton. Les déchets solides se 
répartissent en deux classes: 1e_s déchets traita- 
bles, soit ceux qu’on peut incinérer ou compac- 
ter, et les déchets non traitables, comme la 

machinerie, qui sont si_mplement stockés tels 

quels (tableau 3). 

Le tableau 3 montre que les déchets les plus 
radioactifs ne se prétent pas a une réduction dc 
volume; ceux qui peuvent étre réduits represen- 
tent moins de 2 % de l’activité totale des déchets 
de faible activité. Le tableau 4 illustre l’effet 
d’une réduction de volume des déchets traita- 
bles, 

TABLEAU 3. 
Classification des déchets radioactifs 

des réacteurs 

Radioac- 
Type Volume (%) tivité (%) 

Déchets non traitables 12 98,4 
Déchets traitables: 

a) combustibles 63 0,05 

b) non combustibles 25 1,55 
(compactés) 

Source: Muller, 1980.



TABLEAU 4. 
Production annuelle de déchets radioactifs d’une centrale 

CANDU de 2 200 mégawatts 

Volume gm’! Radiqactivité 
Avant ' Aprés estimée 

Type de déchets traitement traitement (curies) 

Incinérables -500 8,3 160 
Compactables 300 60 96 
Ne se prétant pas a une réduction de volume 200 200 13 00.0 

Total 1 000 26_8,3 13 256 

Source: Muller, 1980. 
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L’incinération et le compactage diminuent con- 
sidérablement le volume de certains déchets; 
toutefois, on ne peut pratiquernent rien faire 
pour réduire le volume des déchets non traita- 
bles. Tous les déchets sont acheminés vers des 
installations de stockage. 

Méthodes actuelles de stockage 
Quelques emplacements de stockage importants 
sont situés dans l’Ontario, tels celui de la cen- 
trale nucléaire de Bruce et celui de Chalk River 
(carte 2). A Bruce, on stocke des déchets pro- 
venant du cycle électronucléaire a la centrale 
meme, sur une superficie d’environ 8,5 ha 
(Hydro Ontario 1978); les déchets en question 
sont les sous-produits de la centrale de Bruce 
ainsi que ceux des centrales de Douglas Point et 
de Pickering. 

Cet emplacement a une capacité d’environ 
3 700 m3 (‘Hydro Ontario, 1978). Comme il est 
situé £1 l’intérieur des limites de la centrale, il ne 
nuit pas plus aux terres avoisinantes que l_a cen- 
trale elle-méme. Sauf l’acces interdit, aucune 
restriction 1_1’a été imposée £1 1’emplacement 21 

cause de la presence des déchets; Quant a l’ins- 
tallation de Chalk River, elle recoit des déchets 
de réacteur ainsi que des déchets d’autres sour- 
ces. Aucune precaution d’isolation particuliére 
n’est apparente, si ce n’est la presence de pan- 
neaux d’interdiction d’accés et d’une cloture 

autour de la centrale. Les déchets de faible acti- 
vité qui sont stockés a différentes installations le 
sont temporairement en attendant qu’on adopte 
une méthode de décharge permanente. 

Méthodes potentielles de 
décharge permanente 
Aucune méthode de décharge n’a été mise au 
point pour les déchets de faible activité, mais 
plusieurs alternatives ont été proposées: 

‘ 

a) immersion en mer des déchets scellés dans 
des contenarits appropriés; 

b) enfouissement £1 faible profondeur dans le 
sol; 

c) enfouissement dans des décharges contro- 
lées; 

d) dépot dans des mines désaffectées. 

Les r'n'ét_hode's techniquement les plus promet- 
teuses pour le Canada sont l’enfouissement a 
faible profondeur et l’utilisation des décharges 
controlées existantes. Ce sont les caractéristi- 
ques de 1’emplacement et la nature des déchets 
qui détermineront si mi lieu donné peut servir V 

ou non a des fins de décharge permanente. 

Superficies requises pour 
l’él.imination des déchets de faible 
activité 

Il est possible d’évaluer quantitativement les 

besoins en terres qu’engendrera la mise en 
décharge des déchets de faible activité. Si l’on 
suppose qu’en l’an 2000, le volume des déchets 
de faible activité s’élévera a 1 372 300 in’ et que 
les déchets seront déposés sur une épaisseur 
d’environ 7 in, il faudra disposer d’une superfi- 
cie de 196 000 m2 ou 19,6 ha. Au Canada, la 
superficie moyenne d’un terrain de football est 
d’environ 1 ha, de sorte que les terres requises 
-pour le dépot de ce type de déchets représentent 
un peu moins de 20 terrains de football, c’est-a- 
dire une surface relativement petite sur une 
échelle nationale ou méme régionale. 
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2 Effets a long },erme"‘ 
Le niveau de radioactivité des déchets, et la 
nature des radionucléides qu’ils contiennent, 
déterminent la période pendant laquelle un site 
particulier n_e peut servir :31 d’autres fins. Cette 
contrainte exercée sur les terres peut durer plu- 
sieurs générations. 

Impact physique sur les terres 
L’impact physique sur les terres des installa- 
tions de stockage existantes, si on n_e tient pas 
compte de l’impact associé a la construction des 
bétiments eux-mémes, est trés faible. Le sol 
sera sans doute compacté ou perturbé, mais ces 
effets ne sont pas spécialement spécitiques au 
stockage des déchets de faible activité. 

La désaffectation des installations existantes, 
apres cessation de l’exploitation, nécessitera 
l’élimina_tion des structures érigées sur l’en'1pla— 
cement, puisque celles-ci seront devenues elles 
aussi radioactives. Il est donc probable que les 
terres ayant servi au stockage des déchets reste- 
ront inutil_isables jusqu’2‘1 ce que leur niveau 
d’activité ne présente plus aucun danger. 
L’impact physique sur les terres d’un enfouisse- 
ment at faible profondeur particulier dépend de 
l’excavation creusée. Ce mode d’en_foujssernent 
nécessite en effet qu’on creuse une fosse ou une 
tranchée dans le sol, ct qu’on modifie ainsi la 
nature du terrain e'xist'._1nt;. Le danger potentiel 
de ce mode de décharge pourrait donc étre une 
contamination des eaux souterraines, par lessi-‘ 

vage des radioéléments, en plus des effets physi- 
ques sur le sous-sol. Les déchets de faible acti- 
vité pourraient de cette facon provoquer une 
contamination importante et entrainer de gra- 
ves conséquences a long terme. La pollution des 
eaux souterraines peut done constituer un pro- 
bléme :1 long terme pour une installation de 
décharge a faible profondeur. 

Effets sur l’esthétique 
Les installations de stockage actuelles de la cen- 
trale de Bruce sont peu apparentes puisqu’elles 
se confondent avec les autres bétiments qui 
cornposent la centrale; aucune caractéristique 
spéciale ne les distingue des autres. 

On n’observe aucune particularité visuelle ou 
esthétique pouvant étre attribuée a la mise en 
décharge de certains déchets de faible activité 
dans un lieu d’enfouis_se_ment sanitaire-. Les 
effets produits par n’imp_orte quel enfouisse- 
ment sanitaire étant les mémes quelle que soit 
la nature des déchets, nous n’en tenons pas 
compteici. 

Effets sur la valeur marchande 
des terres 
Tout changement, s’il se produit dans la valeur 
marchande des terres tient princ'i'p’alement aux



apprehensions de la population en ce qui con- 
cerne les déchets radioactifs. Il est probable 
que la valeur d’une terre contenant des déchets 
de ce type (ainsi que celle des terres avoisinan- 
tes) diminue, comme cela s’est produit 21 Port 
Hope et £1 Scarborough. 

Changements dans la productivité 
Comme aucune méthode de décharge des 
déchets dc faible activité n’a encore été adoptée, 
il est difficile de prévoir comment la producti- 
vité des terres risque d’étre influencée dans 
l’avenir. Si, par exemple, on faisait appel a 
l’enfouissement en décharge controlée, on pour- 
rait se servir d’une décharge sanitaire existante. 
Dans ce cas il n’aurait alors aucune perte de 
productivité directement attribuable a la pre- 
sence des déchets de faible activité a cet empla- 
cement. Cependant, la productivité des terres 
avoisinantes pourrait diminuer s’il fallait pré- 
voir une zone tampon quelconque. Il est aussi 
possible que des propriétaires avoisinants ne 
mettent plus leur terre en va_leur, éprouva_nt des 
craintes pour leur propre santé ou croyant que 
la terre n’e'st plus utilisable. 

CARTE 3. 
Mines d’uranium (anciennes et en opération) et gisements uraniféres au Canada
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Adapté de: Energie, Mines et Ressources, 1981 a 

Les déchets contenant des radionucléides de 
courte période ne rendent les terres impropres a 
la culture que pendant un temps limité. Une 
terre qui contient des déchets de faible activité 
pourrait étre réutilisée a sa fin premiere ou a 
une autre fin apres une période de surveillance 
appropriée. Quant aux répercussions sur les 
terres avoisinantes, elles dépendent de la 
méthode d’enfouissement choisie. 

RESIDUS DES MINES 
ET DES USINES DE 
CONCENTRATION DE 

L’URANIUM 
Les terrils de résidus des mines et des usines de 
concentration de l’uranium constituent, en 
volume, la portion la plus importante de déchets 
produite pendant le cycle du combustible 
nucléaire. La concentration du minerai d’ura- 
nium produit d’énormes quantités de résidus 
sableux de faible activité, qui sont actuellement 
mis en tas sur de grandes superficies pres des 
mines et des usines. C’est essentiellement la 
radioactivité des résidus d’uranium qui les dis- 
tingue des autres résidus miniers. Au Canada, 
les régions ou l’on exploite actuellement les 
gisements d’uranium sont situées dans le Bou- 
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clier canadien: Bancroft et Elliot Lake en Onta- 
rio, Beaverlodge et Rabbit Lake en Saskatche- 
wan (carte 3). Des dépéts en Colombie- 
Britannique, a Terre-Neuve et en Nouvelle- 
Ecosse pourraient éventuellement etre exploités. 

Actuellement, il y a au Canada que six mines 
d’uranium: deux a ciel ouvert et quatre souter- 
raines. Les mines a ciel ouvert, Rabbit et Cluff, 
sont toutes deux situées en Saskatchewan, soit a 
Wollaston Lake et a Cluff Lake. Les mines sou- 
terraines sont la Denison Mines Ltd. et les 
mines Quirke et Panel de la Rio Algom, qui 
sont situées a Elliot Lake en Ontario. Les pro- 
priétaires de la mine d’Ag‘new Lake pres 
d’Espanola (Ontario) ont déposé une demande 
aupres de la Commission de Contréle de 1’l§ner- 
gie atomique en vue de fermer la mine et les 
emplacements de décharge des déchets; la mine 
ne sera probablement plus en exploitation au 
moment de la publication de ces lignes. La 
Madawaska Mines, a suspendu ses opération_s 
en attendant que le marché s’améliore. Meme 
si de nouvelles mines dans le nord de la Saskat- 
chewan pourraient bientot étre exploitées, Eldo- 
rado Nucléaire a cessé la production at Beaver- 
lodge pendant l’été de 1982 a été désaffectée. 
En janvier 1983 seulement six usines étaient en 
exploitation au Canada, quatre étaient situées 
en Ontario et deux en Saskatchewan (Cluff 
Lake et Wollaston Lake).



L’extraction et la concentration 

L’extraction 

La plus grande partie du minerai d’uranium 
canadien provient actuellement de gisements 
souterrains. Le minerai est extrait du gisement 
de maniére £1 laisser des piliers dc roche et de 
minerai pour supporter le plafond des galeries. 
Le cycle de l’extraction comprend ess_entielle- 

ment: le forage et le dynamitage de la roche, le 
chargement et le transport du minerai (horizon- 
talement et verticalement). Les méthodes utili- 
sées varient selon la nature du gisement. 

Les exploitations a ciel ouvert ne sont utilisées 
que dans les régions of: le mi_nera_i git £1 faible 
profondcur. La couche dc mort-terrain et le roc 
de couverture sont enlevés. Il se peut qu’on 
doive forer ct dynamiter pour extraire le mine- 
rai, ou encore simplement creuser ct transporter 
le minerai, en laissant une excavation dans le 

sol ap_ré_s l’extraction. Il est probable que la plu- 
part des exploitations futures se feront a ciel 
ouvert (Ministére de l’environnement, Ministére 
des péches et océans, 1979). 

La concentration 
La concentration est le processus par lequel 
l’uranium est extrait du minerai et converti en 
unc substance appelée concentré d’uranium. Ce 
conccntré, une fois raffiné ailleurs, sert a la 
fabrication de combustible pour les réacteurs 
nucléaires. 

Le minerai entre :31 l’usine, ou il est concassé et 
broyé. I1 subit ensuite unc série de traitements 
chimiques destinés 5 en extraire l’uranium. 
Cette opération produit deux types de déchets: 
des déchets solides composyés du résidu du mine- 
rai, et des déchets liquides composés d’eau, dc 
substances lessivées du minerai et de produits 
chimiques utilisés dans 1’extraction de l’u_ra- 

nium. L’uranium extrait est séché ct condi- 
tionné pour pouvoir étre transporté sous forme 
de concentré. Les deux types dc déchets sont 
combinés, neutralisés a la chaux ou au calcaire 
ct déversés sous forme de stériles dans les bas- 
sins de décantation. 

Ces bassins servent 51 la décantation des résidus 
solides qui sont en suspension dans les déchets 
liquid_es et 51 la retention des résidus solides. 
Dans ces bassins, les solides se déposent au fond 
et les rejets liquide sont acheminés vers les bas- 
sins de traitement secondaires. Le t_raite'm_ent 

secondaire consiste 2‘: éliminer les radioéléments 
et les métaux lourds restants par décantation, 
l’effluent est ensuite rejeté dans le eours d’eau 
le plus proche a condition qu’il respecte les nor- 
mes fédérales et provinciales applicables. La 
figure 2 représente schématiquement 1e procédé 
dc concentration du minerai d’uranium;.- 

FIGURE 2. 
Schéma de principe du Iessivage acide 

(Elliot Lake) 
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Composition des résidus miniers 
La plus grande partie de la radioactivité du 
minerai d’uranium se trouve sous forme de 
radium 226 dans les résidus miniers mis en 
déch_a_rge sur les terrains servant a la gestion des 
déchets. On estime que 85 % des matiéres 
radioactives contenues dans le minerai sont 
ainsi déchargées avec les résidus miniers (Bla- 
keman, 1979). La composition réelle des rési- 
dus miniers depend de la minéralogie du mine- 
rai ainsi que des procédés et des produits 
chimiques utilisés pour’ extraire l’uranium. 
Quelle que soit la méthode d’extraction utilisée 
(Iessivage acide ou alcalin selon la nature du 
minerai), les boues de résidus de concentration 
contiennent entre 25 % et 40 % de matiéres sol_i- 
des. Celles-ci sont composées de particules d_e 
minéraux rocheux communs ct peuvent aussi 
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contenir des métaux lourds, de la pyrite et diffe- 
rentes proportions et combinaisons de radioélé- 
ments restants (tableau 5). 

La concentration des radionucléides dans les 

résidus miniers est deux :1 trois fois plus grande 
que celle existant dans le milieu naturel. Envi- 
ron 98 % du radium déchargé dans les bassins 
de décantation l’est sous forme solide; avec scu- 
lement 2% ou moins de cet élément dissous 
dans la fraction liquide. De 70% a 80% du 
radium contenu dans les résidus miniers se trou- 
vent habituellement dans les poussiéres, qui sont 
composées de particules trés fines de sable ct 
d’argile. Les poussiéres représentent environ un 
tiers du total des résidus miniers solides (Blake- 
n'_1a_n, 1979). Le reste des résidus miniers est 
composé de sable plus grossier. Les poussiéres 
de minerai doivent étre bien décantées de



TABLEAU 5. 
Radionucléides importants dans les résidus 

d’ex_traction et de concentration 

Radionucléide Demi-vie (ans) Type de rayonnement 

Plomb 210 19,4 béta 
Radon 222 1,0 x 10’ alpha 
Radium 226 1,6 x 10’ alpha, gamma 
Thorium 230 8,0 X 10‘ alpha 
Thorium 232 1,4 x l0'° alpha 
Uranium 238 4,5 x 10’ alpha 
Polonium 210 0,4 alpha 
Uranium 234 2,5 x 105 alpha 
Radium 228 6,7 béta 
Uranium 235 7,1 x 10‘ alpha 

Source: Muller, 1980. 

l’effluent liquide des résidus miniers avant que 
celui-ci ne puisse étre traité et décharge dans 
des eaux réceptrices naturelles. La partie 
liquide des résidus miniers contient aussi 
d’autres déchets tels que des réactifs chimiques, 
dc l’ammoniac, des nitrates et des sulfates qui 
ne font pas l’objet d’un traitement particulier a 
Pemplacement de gestion des déchets. 

Autres déchets 
L’extraction et la concentration de l’uranium 
produisent aussi des déchets autres que les rési- 
dus miniers; les déblais de roche mises au rebut 
lors de l’extract_ion du minerai constituent la 
portion la plus volumineuse de ceux-ci. Les 
quantités de déblais dc roche varient d’une 
exploitation miniére a l’autre, selon la profon- 
deur du gisement, la pureté du minerai et sa 
concentration dans la zone exploitée. Les plus 
grandes quantités de déblais de roche mises au 
rebut sont produites par les mines a ciel ouvert 
ou il faut parfois enlever jusqu’a dix tonnes de 
roche pour extraire une tonne de minerai. Ces 
déblais de roche sont mis en tas quelque part 
sur le terrain de la mine (W.B. Blakeman, com- 
munication personnelle, 1981). On est_ime 
qu’une tonne de minerai occupe un volume de 
0,375 m’, tandis qu’une tonne de roche extraite 
occupe un volume de 0,562 m3 (Ministére de 
l’environnement et Ministére des péches et 
océans, 1979). Ce phénoméne, que l’on appelle 
souvent «facteur de faisonnement», nécessite 
l’utilisation d’une superficie plus grande de ter- 
res pour le dépét des déchets, augmentant ainsi 
la surface de la zone affectée par l’exp1oitation 
miniére. Les déblais de roche peuvent poser un 
probléme important lorsqu’ils contiennent de la 
pyrite sans contenir aucun minéral qui puisse 
jouer naturellement le role de tampon: ils ris- 

quent alors de produire des acides et les eaux de 
ruissellement et d’infiltration environnantes ris- 
quent d’entrainer de faibles quantités dc m_atié- 
res radioactives ou de métaux lourds dissous. 

Méme les amas de roche inerte peuvent étre une 
source de poussiéres dans 1’air et de matiéres en 
suspension dans les eaux de ruissellement. 

Dans la catégorie des autres types de déchets se 
trouvent aussi les eaux de mine, qui compreh- 
nent les eaux utilisées pour le forage et pour la 
réduction de la poussiére, les eaux souterraines, 
ainsi que la pluie et la neige qui s’infiltrent dans 
les mines. Ces eaux sont normalement contami- 
nées par une ou plusieurs matiéres suivantes: 
radioéléments, métaux lourds dissous, et/ou dc 
l’ammoniac et des nitrates provenant du dyna- 
mitage. Comme elles sont susceptibles de con- 
tenir de l’uranium dissous, il est possible de s’en 
servir pour la concentration par voie humide et 
de récupérer l’uranium. Dans certains cas, 
cependant, ces eaux sont acheminées directe- 
ment vers le bassin de décantation. 
En plus des résidus miniers solides et des eaux 
usées, les boues des résidus miniers contiennent 
aussi des réactifs chimiques utilisés lors de la 
concentration. On estime qu’il faut 80-100 kg 
de réactifs chimiques pour traiter chaque tonne 
de minerai dans le cas du procédé par lessivage 
acide, et 10-12 kg dans le cas du procédé par 
lessivage alcalin (Moffett, 1977). Les déchets 
liquides et solides combinés sont pompés vers le 
site de gestion des déchets, 01‘: la plupart des 
réactifs chimiques se décomposent naturelle- 
ment. 

Taux de production 
Les taux de production du minerai d’uranium 
dépendent de la demande mondiale de produits 
raffinés. A mesure que les sources de combusti- 
bles fossiles s’épuisent ou que leur exploitation 
devient moins rentable, l’attrait des centrales 
électronucléaires alimentées a l’uranium aug- 
mente. Au Canada, l’augmentation de la 
demande pour l’intérieur du pays et pour 
l’export a favorisé un accroissement de la pro- 
duction des mines d’uranium et des usines de 
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concentration existantes, ainsi que 1’exploitation 
de nouvelles mines dans le nord de la Saskat- 
chewan. Le Canada a produit 7 746 tonnes 
d’uranium raffiné en 1981, dont environ 60% 
proviennent de l’Ontario et 40 % de la Saskat- 
chewan (Canadian Mineral Production, 1982-). 
Depuis l’époque ou elles ont été mises en service 
£1 la fin des années 40 jusqu’en 1977, les usines 
de concentration d’uranium ont produit 90,7 
millions de tonnes de résidus miniers (Comité 
consultatif sur les résidus, Commission de Con- 
trole de l’Energie atomique, 1978). Si l’on sup- 
pose que la production globale des gisements 
souterrains se maintiendra au seuil de 1978 
(16145 tonnes par jour) et que pour chaque 
tonne de minerai extrait presque une tonne de 
résidus miniers sont produits, on peut estimer 
que la quantité de résidus miniers doublera d’ici 
10 ans (CCEA, 1978). Rien qu’a Elliot Lake, 
qui est la région la plus productive, on estime 
que d’ici 30 a 40 ans, on aura produit un mil- 
liard de tonnes de résidus miniers qui devront 
étre mis en dépét (CCEA, 1978). A mesu_re 
que la d_emande augmentera, on devra sans 
doute se contenter de minerais plus pauvres, ce 
qui fera encore augmenter la quantité de 
déchets miniers produits lors de la concentra- 
tion; il faudra donc consacrer des superficies de 
terres considérables pour la mise en décharge 
des résidus miniers. 

Une exploitation accrue de l’uranium peut aussi 
se traduire par la production d’un volume accru 
de déblais de roche a rnettre en dépot, et par des 
quantités accrues d’eaux de mine et de ruisselle- 
ment qui, en tant que sources possibles de con- 
tamination par des radioéléments et des métaux 
lourds, devront étre captées et traitées. Cepen- 
dant, ce sont les résidus de concentration qui 
posent le probléme de gestion le plus grave 51 

cause des énormes quantités de déchets qu’ils 
représentent et de leur longue période d’activité. 

Mise en décharge des déchets 

Méthodes actuelles 
Plusieurs méthodes de décharge des stériles de 
concentration de l’uranium, ont été proposées 
dans le but de créer une nouvelle technologie 
écologiquement acceptable qui permettrait une 
décharge permanente de ces déchets. Toutes les 
mines actuellement en exploitation au Canada 
combinent le bassin de décantation pour l’élimi- 
nation des matiéres solides et le traitement des 
effluents au chlorure de baryum dans des bas- 
sins ou des retenues. 

L’accés des insta_llations de t_raitement est inter- 
dit au public pour le protéger de la radioacti- 
vité. Les installations actuelles sont concues de 
facon a assurer un traitement, un confinement 
et un stockage efficaces des déchets en atten- 
dant qu’une méthode de décharge permanente 
et sfire soit mise au point. Les bassins servent 5



séparer les composantes solides et liquides des 
dechets de concentration, ainsi qu’il la retention 
des matieres solides. Les installations compor- 
tent en fait deux elements distincts: le bassin de 
décantation, ou les stériles solides de l’usine de 
concentration s’ac.cumulent; et le bassin de trai- 
tement des effluents, qui recueille les precipites 
du liquide en provenance du bassin de décanta- 
tion. On recommande une superficie de bassin 
de décantation de 10 ha pour chaque millier de 
tonnes de residus miniers produits par jour. La 
superficie employee a cette fin varie d’un 
endroit a l’autre, mais en 1977, les résidus 
miniers occupaient environ 795 ha (Comite con- 
sultatif sur les résidus miniers, Commission de 
Contrele de l’l’3nergie atomique, 1978). 

Des precautions appropriées doivent etre prises 
lors de la construction des digues pour retenir 
les résidus miniers a l’interieur du bassin. Ces 
digues sont en general hautes d’environ 20 m, 
mais il est possible que leur hauteur atteigne 
50 m d’ici 30 ans (CCEA, I978). Le systeme 
de depot actuellement le plus utilise au Canada 
est la retenue dans des reservoirs naturels ame- 
nages dans des vallees, des marais ou des lacs. 
Des digues sont simplement erigées aux extre- 
mites de la depression et aux autres points bas, 
en fonction de la capacité de stockage et de 
l’aire dc décantation requise. 

Etant donne que ces bassins de stockage sont 
habituellement situes dans des depressions natu- 
relles, ils ont tendance £1 capter naturellement 
les eaux de ruissellement. La pluie, les petits 
ruisseaux et les autres eaux d’ecoulement se 
déversent dans le bassin ce qui augmente le 

debit total d’eau. Des efforts considérables ont 
été déployés pour detourner le plus possible ces 
écoulements et réduire au maximum l’aire de 
drainage naturelle de ces sites. Toutes les eaux 
captees par les bassins de décantation sont con- 
taminees de sorte qu’il faut traiter le deborde— 
ment au chlorure dc baryum pour en extraire le 
radium 226. Une fois que le precipite de sulfate 
de baryum et de radium s’est depose sous forme 
de boue au fond du bassin, l’effluent peut etre 
rejeté dans les eaux d_e surface s’il est conforme 
aux reglements federaux concernant les 

effluents liquides des exploitations de mines 
métalliques et aux normes provinciales equiva- 
lentes. 

L’utilisation des depressions naturelles pour 
constituer des bassins pour résidus miniers fait 
qu’il est impossible de normaliser les dimensions 
requises par une installation. La taille des bas- 
sins varie en fonction de la longueur, l_a largeur 
et la profo‘ deur de la depression utilisee, aussi 
bien qu’en ‘fonction de la quantite de stériles 

devant etre;‘mis en depot. Toutes les mines 
d’uranium ,canadiennes actuelles utilisent la 

méthode du reservoir naturel _ou une version 
modifiée de celle-ci, mais on envisage actuelle- 
ment de nouvelles techniques que nous allons 
maintenant passer en revue. 

Méthodes alternatives 
En plus de la combinaison bassin de décanta- 
tion-étang de traitement des effluents, plusieurs 
autres methodes ont été proposées pour mettre 
en depet les résidus: remblayage des galeries de 
mine, stockage dans une mine a ciel ouvert 
désaffectee, stockage mixte de deblais de roche 
et de résidus miniers, immersion en eau pro- 
fonde et empilage ou mise en tas des résidus 
miniers. 

a. Remblayage souterrain 

Dans cette méthode, les sables grossiers sont 
separés des boues fines et utilises comme rem- 
blai dans les mines souterraines, les boues fines 
étant acheminees vers le bassin de décantation. 
Cette méthode necessite une superficie de terres 
moindre parce qu’il y a moins de résidus miniers 
a décharger en surface. Les déchets remblayes 
dans les mines seraient ainsi composes de rési- 
dus grossiers, de deblais de roche et d’additifs 
tels que du ciment. La radioactivite devrait etre 
trés faible de facon a ne pas contaminer les 

zones de travail. Si les dechets etaient places 
dans une mine désaffectee, il faudrait surveiller 
leurs effets sur le regime des eaux souterraines, 
Le remblayage a été pratique par Eldorado 
Nucléaire Limitee dans la m_ine de Beaverlodge 
en Saskatchewan. 

b. Stockage ii ciel ouvert 

Cette méthode a été proposee pour une mine en 
exploitation en Saskatchewan, dont l’un des 
puits assez proche de l’1_1sine de concentration 
sera bientet désaffecté. Les résidus seraient pro- 
bablement déposés, apres drainage dans le puit 
desaffecte, puis, recouverts d’un materiau peu 
permeable afin de laisser la cavite se remplir 
d’eau. L’avantage de cette méthode est de per- 
mettre de réduire la superficie necessaire pour 
recevoir les résidus. L’utilisation d’une region 
qui a deja été affectee pa_r les résidus miniers 
eviterait d’avoir a utiliser un lac de la region 
pour la décharge de ces résidus et permettrait :21 

cc lac de demeurer a l’etat naturel. 

c. Immersion en eau profonde 

Cette méthode est actuellement etudiee tant par 
l’industrie que par les organismes de reglemen- 
tation. Elle consisterait £1 immerger les résidus 
min_iers au fond d’un lac naturel profond. Cette 
méthode semble presenter certains avantages. 
Premierement, elle satisfait les defenseurs de 
l’est_hetique car les résidus seraient complete- 
ment caches et ne degraderaient pas le 

paysage. Deuxiemement, les résidus seraient 
tot ou tard recouverts de sediments par la sim- 
ple action duprocessus naturel de sedimenta- 
tion. Les cours d’eau alimentant le lac charrient 
en effet des sediments qui se déposent progressi- 
vement sur les résidus accumules au fond d’un 
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lac. Enfin, la faible teneur en oxygene de l’eau 
reduirait sensiblement l’oxydation de la pyrite 
et la formation d’acide's. Cette méthode com- 
porte cependant des inconvenients. On connait 
trés peu de choses sur les reactions at long terme 
entre les résidus miniers, l’eau et les bactéries 
qui pourraient proliferer dans un milieu lacustre 
actif ou inact_if, non soumis a une neutralisation 
continuelle par l’etre humain. Au cas ou il fau- 
drait, pour des raisons ecologiques, recuperer 
les residus, cela s’avérerait tres difficile, voire 
impossible. La possibilite que cette méthode de 
mise en décharge mette en danger ou endom- 
mage l’environnement local est un facteur 
encore plus important-; si le systéme ne fonction- 
nait pas comme prévu, les résidus pourraient en 
effet contaminer toutes les eaux du bassin 
hydrologique et risqueraient de faire diminuer 
la valeur economique, esthétique et recreative 
d’un trés grand nombre de terres avoisinantes. 

d. Empilage ou mise en tas 

Cette méthode consiste £1 déposer des résidus 
miniers solides dans un bassin naturel au-dessus 
du niveau piezometrique ou sur un terrain sec, 
semblable aux aires actuellement utilisees, a la 
difference pres qu’on empile des résidus fraiche- 
ment draines sur des résidus anciens déja secs. 
Dans une des exploitations d’Elliot Lake on 
envisage d’empiler les résidus a l’emplacement 
des installations actuelles ce qui permettrait 
d’accroitre suffisamment la capacité de stoc- 

kage pour satisfaire aux besoins futurs jusqu’a 
la fin du siecle. La mise en tas est aussi une 
méthode qui permet d’augmenter la capacité de 
stockage; elle consiste £1 décharger des résidus 
epaissis £1 partir d’un point central :1 l’interieur 

du bassin. Cette méthode ne necessiterait pas 
d’enormes digues de terres ni de grands bassins 
de décantation. 

L’interet de 1’empilage ou de la mise en tas est 
l’impact relativement reduit sur les terres parce 
qu’une superficie moindre est utilisee pour stoc- 
ker les résidus. D’un autre cote la hauteur 
totale des amas de résidus sera_it plus grande ce 
qui nuiraient a 1’esthetique du paysage. Il est 
impossible d’evaluer avec precision la superficie 
des terres que l’on peut epargner par cette 
méthode, car elle n’a pas encore été utilisee au 
Canada. 

Impacts 
Dans bien des cas d’util.isation l’impact sur les 
terres n’est pas seulement limite a l’endroit 
exact ou se fait l’utili_sation. L’exploitation 
miniere aura inevitablement un effet considera- 
ble sur les terres environnantes. Cet effet, quel- 
quefois appele «effet de nuisance», a été etudie 
par Marshall (1982). Cet effet en-dehors du 
site de la mine a un aspect tangible qui peut 
etre mesure et des aspects intangibles subtils qui 
ne sont pas necessairement visibles ou imme-



diats. Par exemple, l’effet d’une infrastructure 
de transport (route, chemin de fer) desservant 
une mine ne se limite pas au seul terrain consa- 
cré a la voie de circulation; il faut aussi tenir 
compte, entre autres, du bruit et de la poussiere 
et de leurs repercussions sur les secteurs avoisi- 
nants. La gravité de ces effets est aussi grande- 
ment influencee par la perception du public et 
par l’endroit ou se produit l’impact de sorte 
qu’ils seront sans doute ressentis plus dans des 
zones dc loisirs que dans des zones commercia- 
les ou industriellcs. Les «effets de nuisance» sont 
certes importants et peuvent agrandir les limites 
de la zone d’influence d’une mine de plusieurs 
kilometres. Cependant, nous nous pre_occupe- 
r'ons surtout ici que des terres directement utili- 
sees a des fins minieres. 

Contrairement aux autres industries minieres, 
l’industrie de l’uranium est fortement réglemen- 
tée par le gouvernement federal. L’organisme 
federal qui a le mandat et l’autorite de donner 
des permis d’exploitation de l’uranium (extrac- 
tion, concentration, gestion des déchets et 
autres operations liées au cycle du combustible 
nucleaire) est la Commission de Contréle de 
l’Energie atomique (CCEA). Puisqu’aucun 
emplacement de gestion des résidus miniers au 
Canada, qu’il soit ou non en exploitation, ne 
peut etre considere comme etant «ferme» d’une 
facon permanente qui ne necessite pas l’applica— 
tion de mesures correctives pour preserver son 
integrité, la CCEA, en consultation avec 
d’autres organismes de reglementation federaux 
et provinciaux et des membres de l’industrie, a 
resolu d’etablir des «criteres de fermeture tem- 
poraire». Ces criteres definiront la marche a 
suivre et les conditions a satisfaire pour la fer- 
meture d’installations de gestion de résidus 
miniers existantes ou futures, de facon a réduire 
au maximum la necessite d’une intervention 
humaine et, par consequent les dangers pour la 
santé et l’environnement. Ces criteres resteront 
en vigueur jusqu’a ce que des techniques accep- 
tables de fermeture permanente soient mises au 
point. 

Nous ne pourrons donc identifier ici que les 
impacts des depots de résidus miniers d’ura- 
nium tels qu’ils sont aujourd’hui, c’est-a—dire en 
tant que sites de stockage temporaire contenant 
des dechets radioactifs de faible activite, mais 
de longue periode. Les conditions actuelles pre- 
vaudront a ces sites jusqu’a ce qu’on ait mis au 
point les criteres de fermeture temporaire et, 

ultimement, des techniques de fermeture per- 
manente. 

Le principal probleme pose par les residus 
miniers d’uranium est l’emission a long terme 
de rayonnements radioactifs. Le radium et le 

thorium se désintegrent lentement et mettront 
environ 100 000 ans pour voir leur radioactivité 
reduite de moitie; meme alors, leur activite sera 
trop élevée pour qu’on puisse autoriser l’acces 
public des sites de résidus miniers (Ministere de 
l’environnement, Ministére des peches et 

oceans, 1980). Les méthodes actuelles de ges- 
tion des résidus concernent d’énormes quantites 
de résidus couvrant des superficies immenses. 
L’etendue des depots varie suivant les cas et 
peut aller jusqu’2i 160 ha par site (James F. 
MacLaren Limited, 1977), mais, si on les consi- 
dere ensemble, ils pourraient occuper en fait 

une superficie beaucoup plus grande que les 795 
ha estimes en 1977 pour le Canada entier. Ces 
terrains sont actuellement utilises uniquement 
pour le confinement des déchets. Dans les 

regions 01‘: l’uranium est exploité a ciel ouvert, 
ils doivent recevoir, en plus des résidus miniers, 
d’énormes quantites de déblais de roche dont la 
mise du depot exige de grandes superficies. 
Selon les statistiques de 1977, environ 100 mil- 
lions de tonnes de résidus ont ete produits au 
Canada depuis que l’exploitation de l’uranium a 
commence. Elliot Lake, la region la plus pro- 
ductive au Canada, a produit pres de 76 mil- 
lions de tonnes de résidus qui occupent environ 
685 ha. A Bancroft, on a deposé 10 millions de 
tonnes de résidus sur 72 ha, et a Beaverlodge 
(Saskatchewan), 6,5 millions de tonnes de resi- 
dus occupent 9 ha. D’autres sites en Saskatche- 
wan, pres du lac Athabasca, contiennent 
7,5 millions de tonnes sur 29 ha de terre 
(Comite consultatif sur les résidus, Commission 
de Contrele de l’Energie atomique, 1978). 

Meme si les proprietes non radiologiques des 
résidus miniers, notamment les proprietes des 
métaux lourds qu’ils cont_iennent et la nature 
acide des residus provenant de certaines régions, 
peuvent constituer de graves dangers pour la 

santé et l’environnement, c’est la teneur en 
radioelements qui donne le plus d’inquietude a 
cause de la tres longue periode requise pour leur 
desintégration. Les effets les plus directs sur les 
terres ou sur les eaux sont dfis a l’infiltration de 
résidus liquides non traités, au rejet de matieres 
en suspension dans le milieu aquatique environ- 
nant ou a la dispersion dans l’atmosphére de 
particules provenant de la surface non couverte 
de bassins de decantation asséchés. 

Contamination de l’eau 
Lors de catastrophes comme la rupture d’un 
barrage ou de phenomenes naturels comme 
l’erosion, des résidus solides peuvent s’echapper 
de leur zone de confinement et polluer les eaux 
souterraines et les eaux de surface en aval avec 
des matieres inertes, des contaminants radioac- 
tifs et des métaux lourds dissous ou en suspen- 
SlO1'l. 

La pollution de l’eau par des résidus provenant 
de reservoirs de retenue était jadis l’un des pro- 
blemes les plus graves et les plus répandus poses 
par le stockage des résidus. Les techniques 
actuelles de traitement des effluents sont capa- 
bles d’attenuer considerablement le probleme a 
condition d’etre appliquees. Lorsqu’on n’utilise 
pas les procedes adéquats pour proteger de l’air 
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et de l’eau les residus miniers se trouvant a 
l’emplacement des sites désaffectes, ou pour 
traiter les eaux d’infi1tration et de ruissellement 
contaminees, on peut provoquer une forte con- 
tamination de_s eaux par lessivage des métaux 
lourds et des matiéres radioactives contenues 
dans les résidus grace a l’effet du ruissellement, 
des precipites atmospheriques et de la circula- 
tion de l’eau souterraine. L’eau peut etre aussi 
polluee par les produits chimiques utilises dans 
le traitement de l’uranium. La radioactivité, 
l’acidité et de fortes concentrations d’ammoniac 
peuvent détruire l’ensemble d’un écosysteme-en 
portant atteinte aux differents elements qui le 
composent allant de la photosynthése du plane- 
ton a la pisciculture. Les consequences de la 
pollution dc l’eau peuvent se faire sentir dans 
toute la zone du bassin. En aval de la mine, les 
P0.S_sibilités d’utiliser l’eau pour d’autre_s usages 
pourraient diminuer. Des etudes additionnelles 
visant a determiner si le depot des residus 
miniers au fond des lacs est sans danger pour 
l’avenir sembleraient étre justifiees. 

Impacts physiques 
L’impact sur les terres est dfi au contact des sols 
avec l’eau contaminee, a la ‘poussiere produite 
par les résidus miniers lorsque souffle le vent et 
a la presence meme de ces résidus sur des ter- 
rains qui pourraient etre utilises a d’autres fins. 
La contamination de l’eau peut affecter la qua- 
lite du sol par une perte des substances organi- 
ques et par l’absorption des contaminants dans 
le sol. La perte de substances organiques peut 
etre imputable au lessivage des ions nutritifs du 
sol ou £1 l’augmentation ulterieure de sa 
salinite. L’erosion par le vent des résidus secs 
disperse la poussiére radioactive sur de grandes 
distances; le taux de rayonnement de la couche 
superficielle des sols et terrains adjacents peut 
en consequence augmenter sur une epaisseur de 
quelques pouces. Les residus peuvent aussi 
creer un microclimat en modifiant le milieu 
naturel. La hauteur des terrils de résidus 
mi_niers peut modifier le régime des vents et 
aggraver ainsi 1e probléme de la poussiere dans 
les zones avoisinantes. En fait la superficie de 
la zone poudreuse est fonction des conditions 
meteorologiques de la region. Ce genre de ter- 
rils qui sont exposes au vent peuvent modifier 
les caracteristiques physiques et chimiques du 
sol, et nuire a la croissance de la vegetation. 
Les résidus miniers contiennent souvent des 
micro—eléments nutritifs metallins en quantites 
suffisantes pour empecher les plantes deipousser 
ou meme pour les tuer (James F. McLaren 
Limited, 1978b). La vegetation existante peut 
absorber les contaminants et les transmettre a 
la chaine alimentaire, multipliant ainsi leurs 
effets. Dans certaines régions, la contamination 
du sol par les résidus pourrait empecher certai- 
nes utilisations productives des terres telles que 
l’agriculture ou l’exploitat_ion forestiere, et 
accroitre la superficie de terres inutilisables



bien au delta des limites de l’emplacement des 
terrils eux-memes. 
Un autre impact sur les terres resultant de 
l’extraction et de la concentration de l’uranium 
est la construction de batiments, de -routes 
d’acces et d’autres installations complémentai- 
res. Ces ouvrages bien qu’ils affectent le voisi- 
nage, ne devraient pas avoir des repercussions 
marquees sur l’ensemble de la région. Tant que 
des méthodes dc decharge permanente ne seront 
pas mises au point, les zones du milieu naturel 
utilisées pour le depot des résidus miniers pour- 
raient bien rester improductives et devien- 
draient inutilisables a d’autres fins. Des impacts 
autres que ceux directement imputés aux resi- 
dus miniers sont aussi probables. Apres la fer- 
meture d’un site, il se peut qu’on ait a recouvrir 
les résidus d’un matériau quelconque, ce qui 
signifie qu’il faudra remuer un autre terrain 
pour en extraire de la terre. On ne connait pas 
la grandeur des terres qu’il faudra bouleverser 
parce qu’on n’a pas encore etabli les criteres 
precisant l’epaisseur de la couche de couverture 
necessaire pour fermer une installation en per- 
manence. De meme, il est impossible de deter- 
miner“ l’etendue des terres remuees afin de four- 
nir les materiaux destines a la construction de 
digues de retenue des résidus, etant donné que 
les dimensions des digues et les méthodes de 
construction varient d’un. site a l’aut_re, 

La pollution atmosphérique et les 
terres 

En plus de contaminer le sol et l’eau, les résidus 
peuvent par surcroit polluer l’air. Les amas de 
résidus miniers non recouverts degagent du 
radon, un gaz, provenant de la desintegration 
du radium 226. Ce gaz est dangereux pour la 
santé lorsqu’il est inhale. De plus, tous les endi- 
guements de résidus miniers sont une source de 
poussiere dont certaines particules peuvent etre 
radioact_ives._ De grandes étendues de terres, en 
plus des endiguements eux-memes, peuvent 
ainsi atteindre des niveaux de contamination 
pouvant depasser le seuil du fond nature] de 
rayonnement (Bearman, 1979). Pour lutter 
contre les emissions de gaz et les degagements 
de poussiere, les résidus devront etre recouverts 
d’un matériau inerte probablement un remblai 
approprié. 

Effets sur 1’e'sthetique 

Les bassins a stériles conventionnels sont tres 
visibles. Les résidus non couverts ont l’aspect 
du sable, et les bassins, en raison de leur taille, 
diminuent la beauté du milieu naturel, Un bas- 
sin peut facilement occuper une superficie de 
160 ha. Les digues et les remblais peuvent aussi 
etre visibles, mais cela depend de l’emplacement 
du bassin. La revegetalisation des depets de 
résidus peut ameliorer l’apparence du paysage, 
quoique son objectif premier consiste a stabi1i-
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ser la surface et 21 reduire la pollution de l’air et 
de l’eau. Du point de vue de l’esthetique, la 
meilleure méthode serait sans doute l’immersion 
en eau profonde. Cependant, l’incidence de 
cette méthode sur le milieu est encore loin 
d’etre connue. 

Dans le nord de la Saskatchewan, ces memes 
considerations s’appliquent aux forts volumes de 
déblais dc roche extraits des mines 5 ciel ouvert 
et stockes 51 la surface du sol. 

Effets sur l’utilisation des terres 

Les sites de depét des résidus miniers et des 
déblais de roche peuvent, en supplantant 
d’autre's utilisations des terres, empecher de vas- 
tes regions d’et_re exploitées 5 d’autres fins. 

Les nombreux lacs du nord de l’Ontario, region 
011 sont situés plusieurs sites de depots, ont une 
vocation récreat_ive tres prometteuse, notam- 
ment pour la peche sportive, la navigation de 
plaisance et la chasse. Si des mesures strictes 
de traitement ne sont pas maintenues, la pollu- 
tion de l’eau par les sites de résidus miniers 
pourrait mettre en danger la vocation recréative 
de plusieurs grands bassins hydrographiques. 
La n_a_tu_re des résidus miniers d’uranium neces- 
site l’isolement des aires de stockage jusqu’a ce 
que la radioactivité des dechets soit descendue 
au meme niveau que le milieu naturel environ- 
nant 
Pour citer un exemple, les sites d’exploitation 
des gisements d’uranium en Colombie-Britanni- 
que pourrait soulever d’importante's difficultés 
quant 5 l’utilisation des terres.- Quatre-vingt- 
dix pour cent des terrains de la Colombie-Bri- 
tanniquesont en effet montagneux et non ara- 
bles, avec les dix pour cent restants consacres a 
une vaste gamme d’utilisations. La vallée de‘ 
l’Okanagan contient quelques gisements d’ura- 
nium qui sont potentiellement exploitables, mais 
c’est en meme temps une region recreative, 
habitee et agricole importante avec des zones 
laissées a 1’etat sauvage. Ces utilisations peu- 
vent etre menacees par les exigences d’une 
exploitation miniere: routes, chemins de fer, 

nouvelles localités, sans compter les mines et les 
sites de stockage des résidus eux-memes. Etant ' 

donné la longue periode des radioeléments en 
question, les grandes surfaces requises pour la 
gestion des résidus miniers, les microclimats 
créés en terrain montagneux et la quantite limi- 
tee de sol arable en Colombie-Britannique, il est 
probable que toute proposition d’exploitation de 
l’uranium dans cette province va susciter une 
vive opposition et nécessitera une évaluation 
approfondie des impacts de cette activité sur le 
milieu. 

Remise en état ou reversibilite 
La gestion des résidus miniers differe en prin- 
cipe de celle des déchets de forte activite prove- 
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nant des reacteurs nucleaires (que nous exami- 
nons plus loin). Contrairement aux déchets de 
grande activité, qui doivent etre mis en depet 
dans des formations geologiques profondes, ce 
qui sous-entend l’acceptation d’une responsabi- 
lite envers les generations futures, les résidus 
miniers d’uranium, quant a eux, n’ont pas sus- 
cite les memes préoccupations et n’ont que tres 
recemment donné lien 51 l’élaboration d’un plan 
national. Encore tout recemrnent, on s’est trop 
peu inquiété des consequences de la fermeture 
d’une installation de gestion des résidus miniers; 
cependant en 1982 le Programme national de 
recherches sur l’uranium a ete inauguré pour 
mettre an point des techniques de decharge 5 
long terme. 

Dans le passe, l’attention se portait surtout sur 
le traitement des effluents liquides avant leur 
rejet et par consequent sur la recherche de 
méthodes de stabilisation des résidus miniers 
afin de reduire la quantite des effluents ou 
d’ameliorer leur qualité. Aujourd’hui, on se 
préoccupe surtout de la stabilisation des résidus 
miniers soit en s’effor<;ant de mettre en place 
une couverture vegetale soit en faisant appel £1 

diverses autres techniques. La vegetation per- 
mettrait de reduire la poussiere, l’érosion et les 
problemes d’esthétique, et pourrait reduire 
l’infiltration en diminua_nt la quantite d’eau 
pouvant pénetrer dans les résidus. On peut ega- 
lement envisager la stabilisation chimique des 
résidus miniers dans l’espoir de diminuer l’inf11- 
tration et l’érosion-, le reoouvrement de toute 
l’aire de stockage dTun matériau impermeable, 
ou encore l’utilisation d’une methode de concen- 
tration qui réduirait leur teneur en radioelé- 
ments. On suppose qu’il sera possible de mettre 

' au point des méthodes acceptables de rehabili- 
tation des depéts de résidus miniers, qui per- 
mettraient de supprimer les interventions 
humaines ultérieures. 

Il est important de souligner qu’actuellement, 
en l’absence de criteres de fermeture ou de 
decharge appropriés, les résidus miniers doivent 
etre considerés comme etant en stockage con- 
trolé. L’intervention humaine est toujours 
necessaire, meme si le but ultime recherche est 
la decharge permanente it long terme sans sur- 
veillance humaine. Tant qu’un systeme de 
decharge permanente ne sera pas mis au point, 
la protection de 1’environnement devra se faire 
par les méthodes actuelles. 

DECHETS RADIOACTII:S DE 
GRANDE ACTIVITE 

L’exploitation d’un reacteur nucleaire produit 
une certaine quantite de combustible irradie, 
qu’on appelle generalement, combustible epuise. 
Que le combustible epuise soit rejeté sous s_a 

forme originale ou qu’il soit retraite afin d’en 
récupérer les constituants utiles, il est designe 
sous le terme generique de dechet radioactif de 
grande activité. Plus de 99 % de la radioactivité



produite par l’exploitation d’une centrale 
nucléaire proviennent du combustible épuisé 
(CCEA, 1981). Des trois types de déchets 
nucléaires, les déchets de grande activité pré- 
sentent le plus grand danger potentiel pour la 
population et doivent pour cette raison étre mis 
en décharge d’une maniére qui ne présente 
aucun danger. 

Nature et composition des 
déchets 

Le combustible nucléaire, avant d’étre introduit 
dans le coeur du réacteur, est composé de past_il— 
les d’oxyde d’uranium produites dans une rafti- 
nerie de combust_ible a partir de concentré 
d’uranium provenant des usines de concentra- 
tion. Les pastilles sont placées dans des tubes de 
zirconium assemblés en faisceaux de combusti- 
ble (photo I). Le zirconium est relativement 
peu altéré par les radiations et n’affecte presque 
pas la fission. Chaque tube en zirconium du 
faisceau de combustible est soudé d’une 
maniére hermétique pour empécvher toutes ful- 
tes apres quoi le faisceau est placé dans le réac- 
teur. Aprés une période de douze a dix-huit 
mois dans le réacteur, les faisceaux de combus- 
tible, étant épuisés, doivent étre remplacés. Un 
faisceau de combustible extrait du réacteur est 
fortement radioactif et dégage de la chaleur. 

Le combustible épuisé contient une vaste 
gamme de radionucléides. Certains ont des 
périodes relativement courtes: par exemple, 
celle de l’iode 131 est de huit jours et celle du 
krypton 85 est de 10,7 ans (tableau 6). 
D’autres, comme le plutonium qui a une période 
de 24 400 ans, mettent des milliers, voire des 
millions d’années a se désintégrer suffisamment 
pour que leur radioactivité devienne négligea- 
ble. 

Photo 1. Faisceau de combustible nucléaire. 
Laboratoires nucléaires de Chalk River 

TABLEAU 6. 
Radionucléides importants dans le 

combustible épuisé des réacteurs CANDU 

Principal type 
Radionucléide Demi-vie (ans) de rayonnement 

Krypton 85 10,7 béta‘, gamma 
Strontium 90 28 beta 
Zirconium 93 1,5 x 10‘ beta, gamma 
Technétium 99 2,1 x 105 beta, gamma 
lode 129 1,7 X 10’ beta 
lode 131 2,2 x 10" beta, gamma 
Césium 135 2,0 x 10*‘ beta 
Césium 137 30 beta, gamma 
Neptunium 237 2,1 X 10‘ alpha 
Plutonium 239 2,4 x 10‘ alpha 
Plutonium 240 6,6 X 10’ alpha 
Plutonium 241 14,6 béta 
Américium 241 433 alpha 
Américium 243 7,4 x 10‘ alpha 
Combustible épuisé alpha, beta, gamma 

Source: Muller, 1980. 

11s doivent donc étre suffisamment isolés de 
Penvironnement pour ne pas présenter de dan- 
ger pour l’étre humain ou d’autres formes de 
vie. 

De toute évidence, certains de ces éléments pré- 
senteront pendant des milliers d’années a venir 
des risques écologiques considérables. 

Taux de production 
Chaque réacteur CANDU contient environ 
5 000 faisceaux de combustible. Depuis la mise 
en servic_e du premier réacteur canadien en 
1948, jusqu’en 1980, quelque 50 000 tonnes dc 
combustible épuisé ont été produites (Webb, 
1980). Environ 770 kg de combustible épuisé 
sont produits chaque jour par les centrales élec- 
tronucléaires canadiennes actuellement en 
exploitation (Clugston, 1980). Ces déchets ont 
le méme aspect physique extérieur que le com- 
bustible original, et chaque tonne de combu_sti- 
ble épuisé occupe un volume de 2 m3 (Aikin et 
al., 1977). Méme si aucun autre réacteur 
n’était mis en service d’ici I’an 2000, la quantité 
totale dc combustible épuisé approcherait de 
72 500 tonnes et nécessiterait une superficie 
equivalent a un terrain de football canadien 
(entre les deux lignes de quinze verges) si elle 

était empilée sur une hauteur de 45 m (Clug- 
ston, 1980). Il est toutefois plus probable que 
de nouvelles centrales verront le jour d’ici la fin 
du siécle et que ce total sera dépassé. Les instal- 
lations de stockage existantes sont capables de 
recevoir la totalité du combustible épuisé qui 
sera produit d’ici I’an 20.00, mais toute crois- 
sance de l’industrie pourrait hypothéquer grave- 
ment cette capacité. 
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Méthodes de stockage actuelles 
Le combustible est actuellement stocké dans de 
grands reservoirs d’eau appelés cuves a combus- 
tible (photo 2) a l’emplacement meme des cen- 
trales nucléaires. Quoique variables, leurs 
dimensions et leur forme sont voisines de celles 
d’une piscine olympique; leur profondeur est en 
moyenne de 8 m. (Aikin et al.», 1977). Les fais- 
ceaux de combustible épuisé sont placés dans 
des paniers qui sont empilés au fond de la cuve 
oil ils sont constamment refroidis par un cou- 
rant d’eau. Cette eau fait en plus office d’écran 
de protection contre les radiations. L’eau sor- 
tant de la piscine est traitée pour en extraire 
tous les radioéléments qui auraient pu s’y accu- 
muler par contact avec les paniers de combusti- 
ble épuisé. 

Méthodes de décharge proposées 
L_a quantité de combustible épuisé augmentant 
‘sans cesse, on cherche de plus en plus active- 
ment une méthode permanente de mise en 
décharge des déchets de grande activité qui 
n’exigerait aucune surveillance. 

Plusieurs de ces méthodes ont déja été envisa- 
gées. Ces méthodes comprennent: 

a. Le stockage en surface; 
b. L’enfouissement dans les calottes glaciai- 

res de l’Antarctique ou du Groenland; 
c. Le lancement des déchets dans 1’espace a 

l’aide de fusées. 

On considére ma_inter_1a_nt que ces méthodes sont 
irréalisables. Le stockage en surface a été 
rejeté parce que les générations futures seraient 
forcées de poursuivre la surveillance des déchets



Photo 2. 
Hydro Ontario 

dangereux que nous aurions laissés derriere 
nous. En outre, les déchets stockés en surface 
seraient exposés aux aléas imputables a l’étre 

humain, notamment aux guerres. L’enfouisse- 
ment dans la calotte glaciaire a été rejeté parce 
que l’Antarctique est protégé par un traité 
international qui interdit la mise en dépét de 
déchets nucléaires dans cette région, et de plus 
nice continent ni le Groenland ne font partie du 
territoire canadien. Les glaciers canadiens sont 
trop petits pour servir a un tel usage. L’utilisa- 
tion_de fusées a été rcjetée a cause de leur cofit 
élevé et de la gravité des conséquences en cas 
d’accident. 

Deux autres alternatives intéressent actuelle- 
ment le monde entier, le dépét souterrain des 
déchets scellés dans des contenants appropriés 
par enfouissement, soit" dans _les fonds océani- 
qu_e_s, soit dans des formations géologiques ter- 
restres. 

Le Canada a o'pté pourula deuxiéme possibilité 
ct, plus particuliérement», pour le dépot souter- 
rain des déchets dans les roches cristallines. On 
se propose d’aménager un lieu de dépot dans le 
Bouclier ca_nadien, dans l’Ontario, ou seraient 
acheminés tous les déchets de grande activité 
produits d’ici Pan 2050. La méthode nécessite 
l’excavation de galeries de stockage dans de la 
roche non perturbée du Bouclier. Ces galeries 
seraient creusées a une profondeur de 500 51 

1 000 m dans le roc (Webb, 1980). Les déchets 
de grande activité sera_ient ensuite placés dans 
des contenants scellés, et c_es derniers seraient 
déposés dans l’une des galeries. Une fois 

Cuve de.stockage du combustible, Pickering A. 

l’ensemble des galeries rempli le «cimetiére» 
serait remblayé et les contenants seraient isolés 
a grande profondeur dans le roc (photo 3). 

.s;:if«§s»,§§;fi:.
. 

Perspective cavaliére d’une installation de 
stockage souterrain de déchets radioactifs 
de grande activité. 
Energie Atomique de Canada Ltée. 

26 

Le dépot souterrain est avantageux pour ‘plu- 
sieurs raisons. Les formations précambriennes 
ont été trés peu perturbés depuis des millions 
d’années.~ On compte y trouver des emplace- 
ments ofi l’écoulement des eaux souterraines est 
si lent que le transport des substances radioac- 
tive par‘ l’eau sera négligeable. Les installations 
ressembleront a une mine classique, et le «cime- 
tiére» peut étre aménagé en employant des tech- 
niques d’excavation miniére actuelles. 

Impacts 

installations existantes 

Les cuves remplies d’eau qu’on utilise actuelle- 
ment pour stocker les déchets de grande activité 
exigent du terrain comme n’importe quel autre 
ouvrage humain. Leur eonstructionfiutilisc des 
terres qui ne peuvent étre consacrées a d’autres 
usages et compacte le sol sous le poids de 
l’o'uvrage lui-méme et du matériel de construc- 
tion. 

Les cuves de stockage de la centrale dc’ Bruce 
sont situées sur de la roche solide et des sols 
organiques qui, d’aprés l’Inventa,ire des Terres 
du Canada, n’ont aucune valeur agricole recon- 
nue. Les terres avoisinantes ont été -classées 
comme étant des terres agricoles, principale- 
ment de classe 1, ce qui signifie qu’elles se pré- 
tent 2‘: presque toutes les sortes de cultures. La 
région a pen de valeur récréative, at l’exception 
de certaines zones isolées le long du rivage du 
lac Huron oi‘: quelques chalets ont été érigés 
(MEER 41970). La zone tampon de 8 km 
autour de l’usine d’eau lourde décourage toute 
activité qui pourrait attirer un grand nombre de 
personnes dans le secteur. Cette politique de la 
CCEA a entrainé le déplacement du parc pro- 
vincial existant a l’extérieur de la zone tampon. 
On tolere toutefois les exploitations agricoles et 
les propriétés résidentielles vouées a l’agricul- 
ture, qui étaient déja en place. 

Certaines entreprises pouvant tirer profit de la 
centrale de Bruce ont commencé £1 s’installer :1 

proximité. Des serres alimentées en eau ehaude 
par la centrale ont été aménagécs dans une 
localité avoisinante. La fermeture de la cen- 
trale entrainerait soit la fermeture, soit le dépla- 
cement de telles entreprises. 

La centrale de Pickering est située en milieu 
urbain, a 32 km de Toronto, £1 20 km d’Oshawa 
et a moins de 6 km de la ville d’Ajax et du vil- 
lage dc Pickering. Le site des cuves de stockage 
des déchets est situé 5 l’intérieur des limites de 
la centrale, sur un terrain qui est classé par 
l’Inventaire des Terres du Canada comme une 
terre agricole principalement de classe 1 

(ARDA 1967) et comme‘ terre forestiére de 
classe 1 (Environnement Canada). 
L’impact des centrales de Bruce et de Pickering 
sur les terres résulte de l’ensemble des activités 
d’une centrale nucléaire, et n’e_st pas dfi unique-



ment 2‘: la présence de déchets de grande acti- 
vité. L’existence des deux centrales empéche 
toute autre utilisation des terres jusqu’a ce que 
les installations soient fermées et que la 
radioactivité émise par les ouvrages soit suffi- 
samment faible pour permettre l’exploitation 
des terres £1 d’autres fins. Les terres avoisinan- 
tes ne sont pas directement affectées par la pré- 
sence des installations de stockage; mais dans le 
cas de Pickering, elles subissent l’effet indirect 
des industries se rattachant au domaine de 
l’énergie qui ont été attirées dans la région par 
la présence de la centrale. 

Les changements dans le prix et la productivité 
des terres sont difficiles a mesurer parce que la 
plus grosse partie de cette région n’était pas 
exploitée auparavant. Une parcelle de terre 
donnée peut avoir perdu de sa valeur agricole, 
mais sa valeur industrielle peut avoir 
augmenté. Comme les cuves de stockage sont 
situées a l’emplacement meme des centrales, 
elles nuisent peu 5 l’esthétique, si ce n’est par la 
présence de bétiments. Il est probablement pos- 
sible de réhabiliter un tel emplacement une fois 
la centrale fermée et une fois la radioactivité 
redescendue a un niveau inoffensif. 

Installations de dépot souterrain 
proposées 
L’effet des installations dc dépot souterrain pro- 
posées se ferait surtout sentir sur le sous-sol, 
‘mais aurait peu d’effets durables a la su_rface du 
sol. Les effets en surface causés par l’exploita- 
tion et les ouvrages, seraient les mémes que 
pour toute mine souterraine.» Le sol serait déba- 
rassé de sa végétation, puis les installations 
miniéres seraient construites, des batiments 
complémentaires érigés et, finalement, la mine 
elle-méme excavée; les déblais extraits seraient 
empilés 51 la surface. Pendant l’exploitation de 
l’installation de dépot souterrain, le sol ne pour- 
rait servir a d’autres fins et aurait un aspect 
aride par rapport au paysage environnant_. 
Cependant, aucun de ces effets n’est permanent, 
puisque, une fois l’exploitation terminée, la 

mine serait remblayée avec les déblais, les bati- 
ments démolis et la surface réaménagée si cela 
s’avérait nécessaire. Le processus est entiére— 
ment reversible et présente une excellente possi- 
bilité de réhabilitation. Les terres pourraient 
étre utilisées de n’importe quelle facon 
puisqu’on peut supposer que les déchets 
radioactifs n’ont a_ucun effet notable en 
surface. On ne prévoit aucune restriction 
d’usage ou d’accés a l’emplacement, mais il est 
important de noter qu’il s’agit la essentiellement 
de conjectures, pui’squ’aucune installation du 
genre n’a encore été aménagée. La perception 
par la population des dangers de l_a radioactivité 
pourrait modifier la valeur des terres et entraver 
leur exploitation, mais le dépot souterrain lui- 
méme aurait un impact direct minime sur les 

ICITCS. 

ETUDE DE CAS: 
ELLIOT LAKE 

Introduction - 

Elliot Lake est a l’heure actuelle la principale 
région productrice d’uranium au Canada. La 
production canadienne d’uranium en 1981 s’éta- 
blissait a 4 664 tonnes, dont la plus grande par- 
tie provenait des exploitations de la Denison 
Mines Limited et de la Rio Algom Limited, 
toutes deux situées £1 Elliot Lake (Canadian 
Mineral Production, 1982). L’expansion proje- 
tée de ces exploitations permet de conclure 
qu’e11es continueront d’étre de grands centres de 
production de l’industrie canadienne de l’ura- 
nium. 

On a découvert du minerai d’uranium a Elliot 
Lake en 1953. La demande d’uranium pour la 
fabrication d’armes atomiques donna un essor 
prodigieux :1 cette région des les premieres 
années d’exploitation. En quatre ans, de 1955 a 
1958, douze mines (dont onze dotées d’usines de 
concentration) ont été mises en exploitation par 
sept compagnies différentes. Le gouvernement 
de l’Ontario ayant décidé, en 1954, qu’une 
agglomeration miniére était nécessaire pour ser-' 
vir cette région une ville de plus dc 25 000 habi- 
tants fut établie, en 1959, au sud du gisement 
pri_ncipal, sur la rive est du lac Elliot dans le dis- 
trict d’Algoma (carte 4). 

En 1959, la Commission de l’Energie atomiquc 
des Etats-Unis, principal acheteur de l’uranium 
produit dans la région, annoncait qu’elle ne 
renouvellerait pas ses contrats d’achat d’ura- 
nium apres 1962. Cctte décision entraina la 

fermeture de la plupart des mines et des usines; 
seules les mines de Denison et de Rio Algom 
sont restées en exploitation. Au début des 
années 60, la population d’Elliot Lake avait 
décliné et ne comptait plus que 7 000 habitants. 
La plupart des exploitations initiales ont ensuite 
été absorbées par l_a Denison Mines Limited et 
la Rio Algom Limited, les deux seules compa- 
gnies qui n’ont pas cessé de fonctionner depuis 
cette époque jusqu’a maintenant. 
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En 1974, la demande d’uranium comme source 
d’éner'gie reprit de l’essor, et la Denison Mines 
Limited ainsi que la Rio Algom Limited décidé- 
rent toutes les deux d’envisager une expansion 
de leur production. La population d’Elliot Lake 
est maintenant passée a 18 500 habitants envi- 
ron; les programmes les plus récents d’expa,n- 
sion de la municipalité prévoyaient une popula- 
tion d’environ 21 000 habitants pour 1982. 
Cette prospérité apparente n’e'st menacée que 
par l’ir_icertitude qui plane sur les contrats 
futurs de vente de l’uranium a l’étranger. 

TABLEAU 7. 
Poids des résidus miniers existants 

(1°' janvier 1976) 

Résidus mi- 
niers (millions 

Mines en exploitation (Compagnie) de tonnes) 

Long Lake (Denison) 37* 
Quirke (Rio Algom) 17,2 

Mines non exploitées (compagnie) 
Williams Lake (Denison) 
Stanrock (Denison) 5,5 
Lacnor (Rio Algom) 2,7 
Nordic (Rio Algom) 12 
Panel (Rio Algom) 3,3 
Pronto (Rio Algom) 2,1 
Spanish American (Rio Algom) 0,45 
Crotch Lake (Rio Algom) 7,5 

Total 87,75 

Source: James F. MacLa_re_n Limited, 1977. 

* Jusqu’a la fin de 1980. 

Le tableau 7 indique la quantité de résidus 
miniers produits par chaque mine qui a été 
exploitée dans la région de Elliot Lake. Un 
minerai de qualité moyenne contient 0,1 % 
d’uranium de sorte que, pour chaque tonne de 
minerai traité, on extrait 1 kg d’uranium et l’on 
produit 999 kg de résidus miniers. Les résidus 
miniers indiqués au tableau 7 correspondent a 
une extraction et u_ne concentration de pres de 
88 millions de tonnes de minerai. 

En 1981, on estimait que quelque 100 millions 
de tonnes de résidus miniers avaient été pro.- 

duits et mis en décharge sur des sites situés dans 
le bassin de la riviére Serpent (J.K.Chakra- 
vatti, communication personnelle, 1981). Trois 
des sites de résidus miniers du tableau 7 sont 
actuellement en service: l’installation de Long 
Lake de Denison et les exploitations de Quirke 
et de Panel de Rio Algom, représentent ensem- 
ble 67 % de tous les résidus miniers de la région. 

Impacts sur les terres 
Au début, le choix des sites pour endiguements 
a stériles était principalement fondé sur des fac-
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TABLEAU 8. 
Sites de stockage des résidus miniers 
(y compris les bassins de décantation) 

Superficie 
En exploitation (ha) 

Denison 75,0 
Quirke 160,0 
Panel 38,0 

Non exploités 
Williams Lake 3,0 
Stanrock 65,0 
Lacnor 24,0 
Nordic 102,0 
Pronto 47,0* 
Spanish American 10,0 
Crotch Lake 52,0 
Stan_leigh 34,0 

Total 610,0 

NOTE: Moyennes établies a partir de trois sources: James 
F. MacLaren Limited, 1977; Dave Murray, com- 
munication personnelle, 1981; Kalin, M.A., 1981. 

‘ Résidus miniers de cuivre ct d’uranium. 

teurs d’exploitation. Le principal objectif con- 
sistait a trouver des sites favorables qui parce 
qu’ils offraient des verroux naturels necessi- 
taient peu de digues pour retenir les stériles. 

Lacs et autres dépressions naturelles furent exa- 
minés dans ce but. Les sites choisis étaient 
situés pres des usines de concentration de facon 
a réduire les cofits dc transport. Pour protéger 
l’approvisionnement en eau de la municipalité 
et de l’usine, ainsi que la santé et le bien-étre 
des habitants et des travailleurs, les endigue- 
ments ont été aménagés loin de la source locale 
d’approvisionnement en eau potable. Tous les 
sites utilisés ont été choisis au milieu des années 
50; ultérieurement, on n’a fait qu’agrandir cer- 
tains d’entre eux. La carte 5 donne l’emplace- 
ment des sites de dépots de résidus mi,nie_r‘s dans 
la région d’Elliot Lake. Comme les mines 
d’El1iot Lake sont souterraines, les déblais de 
roche produits par l’extraction du minerai 
d’uranium ne posent pas un probléme majeur 
du point de vue de l’utilisation des terres. Les 
d_éblais non radioactifs peuvent servir de maté- 
riau dc corjtstruction a la mine méme tandis que 
la roche radioactive doit étre placée avec les 

résidus miniers laissés sous terre ou déposée 
dans des zones désignées de gestion des 
déchets. Cette étude de cas va faire ressortir les 
impacts des résidus miniers puisque ce sont eux 
qui représentent le plus fort volume et l’inci— 

dence la plus importante sur l’environnement. 

Dimensions des sites de stockage 
des résidus miniers 

Jusqu’a maintenant, les 100 millions de tonnes 
de résidus miniers produits par les onze usines 

de concentration de la région ont été répartis 
entre neuf sites principaux et deux sites plus 
petits. Le bassin de la riviére Serpent a une 
superficie de 1 349 km’ et ses eaux se déversent 
dans le lac Huron. Malgré certaines contradic- 
tions dans les statistiques, les régions servant au 
stockage des résidus miniers d’Elliot Lake occu- 
pent environ 610 ha, soit moin_s de 1% de la 
superficie du bassin. Les trois installations en 
exploitation représentent 40 % de la superficie 
occupée par les résidus min_iers. Le tableau‘8 
donne les dimensions dc chaque site de stoc- 
kage. 

Sur tous ces sites, les résidus miniers sont stoc- 
kés en surface; il s’agit généralement de depres- 
sions entourées dc crétes rocheuses de faible 
perméabilité. 

Dans la plupart des cas, ces sites comprenaient 
initialement des petits lacs ou des marais qui 
furent par la suite comblés avec des résidus 
miniers ou incorporés a des installations de ges- 
tion des résidus miniers en tant que bassins de 
décantation. Plus précisément, les sites de Wil- 
liams Lake, Crotch Lake, Denison, Quirke, 
Lacnor, Spanish American, Panel, Pronto et 

Stanleigh sont d’anciens lacs, celui de Nordic 
un ancien marécage, ct celui de Stanrock est 
situé sur une créte. Chacun comporte une ou 
plusieurs digues artificielles qui complétent la 

retenue due a la topographic naturelle du bas- 
sin. 

Les surfaces couvertes par les résidus miniers 
auraient pu étre affectées a di’autres tins, méme 
si on tenait compte du fait que la plus grande 
partie de la région n’avait jamais été exploitée 
avant que les mines d’uranium furent ou'ver'tes. 

Photo 4. 
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L’utilisation des lacs et de leurs rives pour le 
stockage des résidus min_iers a empéché leur 
usage éventuel pour les loisirs, la péche, 
l’exploitation forestiere, l’extraction du sable ct 
du gravier. Toute la région peut servir d’habitat 
a une faune variée y compris le cerf et l’orignal, 
ce qui la rend éventuellement propice a la 
chasse. Les utilisations antérieures de ces terres 
étaient peu nombreuses. Les prospecteurs tra- 
vaillant dans la région devaient s’y rendre en 
avion car aucune route n’y conduisait. Au cours 
des années 20 et 30, on a exploité assez intensi- 
vement le bois des foréts aux environs de 
l’emplacement actuel de la municipalité de 
Elliot Lake mais a présent une seule petite 
entreprise, qui emploie 62 personnes, travaille 
dans ce domaine (James F. MacLaren Limited, 
1977). 

Les terres entourant les dépots dc résidus 
miniers ne sont pas exploitées intensivement 
parce que la plupart, appartenant a la province, 
ont été louées par les compagnies miniéres qui 
ont préféré de ne pas les mettre en valeur. Tou- 
tefois, certaines activités récréatives y sont 
manifestement possibles: péche, navigation de 
plaisance, randonnées en forét, ski de fond, 
chasse. Certaines zones présentent des possibi- 
lités d’exploitation forestiere, mais ne sont pas 
utilisées a cette fin. Les autres terres avoisinan— 
tes sont la propriété de la Couronne, et trés peu 
d’entre elles ont été cédées a des particuliers. 

Impact sur 1’uti1isation des terres 
Il est important de “noter que l’examen de 
1’impact des résidus miniers sur les terres dans 
la région d’E1liot Lake est basé sur la situation 

Aire de déversement réhabilité pres du site minier de Milliken.



actuelle. Tous les sites de stockage des résidus 
miniers, qu’ils soient ou non en exploitation, 
sont toujours entretenus afin qu’ils restent éco- 
logiquement stables_. Il ne serait pas juste 
d’extrapoler a partir de la situation actuelle 
pour évaluer une éventuelle situation future on‘: 

’ 

les operations d’entretien auraient cessé, et donc 
de présumer que la stabilité écologique actuelle 
se maintiendrait d’elle-méme. 

La plupart des effets sur l’utilisation des terres 
sont localisés et se font sentir principalement 
sur Yemplacement des sites de stockage des rési- 
dus miniers et sur les terres avoisinantes. Un 
bo'n nombre des effets qui se manifestent 
aujourd’ihui dans la région sont le résultat des 
méthodes du stockage qui furent appliquées il y 
a 25 ans. Les lacs utilisés pour le stockage ont 
dispa_ru lorsqu’ils furent comblés avec des rési- 
dus. Bien peu de dommages furent subis depuis 
ce temps; on recueille, surveille et traite les eaux 
d’inf1ltration pour s’assurcr que les terres avoisi- 
nantes ne subiront pas une destruction analo- 
gue. Les sites contenant des résidus miniers res-

‘ 

semblent maintenant soit a des déserts blanchis 
la ou le sol n’a pas été réhabilité, et 51 des prés 
herbeux lorsqu’une couverture végétale a été 
mise en place. Les terres recouvertes par les 
résidus miniers le sont pour toujours et ne pour- 
ront jamais étre retournées a leur état initial. 

D’autres effets localisés sont causés par l’action 
des phénoménes naturels sur les sites de stoc- 
kage. Le vent et l’eau jouent un role important 
dans la propagation de la radioactivité et de 
l’acidité des résidus miniers vers les terres avoi- 
sinantes. On a observé que les substances 
radioactives étaient transportées vers les terres 
voisines par la poussiere soulevée par le vent. 
Au cours des premieres années d’exploitation, 
les tempétes de poussiére étaient chose cou- 
rante, mais des modifications aux méthodes 
d’exploitation ont permis dc controler presque 
totalement ce probléme. Des taux de rayonne- 
ment éléves furent enregistrés dans un rayon de 
100 m des résidus miniers. Au dela de cette dis- 
tance, le niveau de la radiation redescend au 
niveau émis par le milieu naturel. Les tourbil- 
lons de poussiere ont tenda-nce 21 se rnanifester 
deux fois par an}: au printemps, lorsque la sur- 
face des terrils se désagrege sous l’action du gel 
et du dégel, et en aofit et septembre lorsque 
cette surface est agitée par les vents violents qui 
£1 cette époque soufflent souvent aprés les pério- 
des de sécheresse. La mise en végétation des 
sites non exploités, avec en plus la fixation dc la 
surface des sites en exploi_tat_ion par l’épandage 
d’une couche d’herbe et de paille broyécs a per- 
mis de réduire considérablement la quantité de 
poussiére produite. Comme les terres avoisi_nan- 
tes sont trés peu exploitées l’impact de la pous- 
siére sur l’utilisation des terres a été négligea- 
ble. ‘Siles niveaux de la radiation étaient trés 
élevés, certains types d’utilisation éventuels 
deviendraient impossibles, mais un effort de 
réaménagement pourrait atténuer ce probléme. 

L’inf"1_ltration dc l’eau 5 travers les digues de 
retenue et par les failles et les fractures de 
l’enrochement sur lesquelles elles sont baties est 
une autre source potentielle de contamination 
des terres avoisi_nante_s. Cependant, en 25 ans, 
on n’a décelé aucun effet nuisible sur le systéme 
local des eaux souterraines. Une telle infiltra- 
tion pourrait disperser des contaminants sur de 
grandes surfaces, mais on no dispose encore 
d’aucune donnée 21 cc sujet. Les taux d’infiltra- 
tion semblent trés faibles, ce qui indique que 
l’effet sur les terres avoisinantes pourrait étre 
minime. Notons d_e nouveau que la non-exploi- 
tation des terres environnantes amoindrit l’effet 
d’une telle contamination sur l’utilisation des 
terres. Cependant, si la nappe aquifére est pro- 
che de la surface, les eaux souterraines contami- 
nées peuvent s’introduire dans le réseau des 
eaux de surface. 

Les émissions de radon gazeux Par les résidus 
miniers constituent aussi un probléme, mais 
elles n’ont aucun effet sur l’utilisation des terres 
avoisinantes parce quc ces derniéres sont des 
étendues découvertes et le radon a tendance a se 
disperser rapidement. Cependant, le radon se 
désintégre en polonium et en plomb radioactifs 
qui se déposent sur les plantes et le sol. 

On note des effets sur la valeur des terres seule- 
ment dans les zones éloignées des résidus. 
Comme la plupart des terres dans l’entourage 
immédiat des résidus appartiennent a la Cou- 
ronne ou sont louées a long terme par les com- 
pagnies miniéres, leur valeur est restée inchan- 
gée. Les’ résidus sont situés trop loin des terres 
exploitables pour avoir un effet tangible, méme 
si les terres situées su_r le pourtour du bassin 

hydrographique affecté pourraient perdre de 
leur valeur récréative; on trouve en effet quel- 
ques chalets dans ce bassin. Les effets sur la 
valeur marchande des terres dépendent plus de 
la crainte inspirée a la population par la radia- 
tion que de n’importe quel changement physi- 
que apporté aux terres. 

La localité dés son origine fut établie £1 un 
endroit assez éloigné des résidus. Le choix de 
dépressions, marécages et lacs comme emplace- 
ments pour les dépots utilise des terres qui ne 
pouvaient pas servir a l’expansion de la munici- 
palité. 

L’impact visuel des résidus dans la région 
d’Elliot Lake varie selon que le site est en 
exploitation ou non. Les sites de stockage en 
activité ressemblent a des lacs entourés de 
déserts dc sable, parce que les dépéts autour des 
bassins de décantation ont_l’apparence de tas de 
sable qui en séchant, se fissurent sur la pé'riphé- 
rie des bassins de décantation. Tres peu de végé- 
tation pousse sur les résidus car ils sont en géné— 
ral trop acides, ne contiennent pas assez de 
substances nutritives ct ne retiennent pas assez 
d’humidité nécessaire a la croissance des plan- 
tes. Une grande partie de zones actives sont 
recouvertes d’une couche d’herbe broyée desti- 
née a retenir l’humidité et 5 empécher la pous- 
siére de voler et ressemblent a des champs 
d’herbe fraichement coupée. Les sites abandon- 
nés sur lesquels une couche de végétation a été 
misc ressemblent a des champs d’herbe, les rési- 
dus étant ainsi trés efficacement camouflés. 
Toutefois, peu de sites inactifs dans la région 
d’Elliot Lake ont été recouverts de végétation. 
On peut aussi recouvrir les résidus dc chaux et 
d’engrais, ou encore d’une couche de terre. Quoi 
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Aire d'épan_dage des résidus miniers de Stanrock. 
|.G. Redmond



Travaux en cours sur Ies résidus m_iniers. 
I.G. Redmond 
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qu’il en soit, on ne sait pas si l’on pourra un jour 
arréter les mesures d’entretien sans mettre en 
danger 1’environ'nement des sites réhabilités. 
Les sites non réhabilités sont similaires aux sites 
actifs et ressemblent a des déserts. Les portions 
les plus visibles de tout lieu de stockage de rési- 
dus, qu’i1 soit actif ou inactif, sont les digues. 
Leur hauteur peut atteindre 10 in et l’on peut 
nettement les voir a partir des terres avoisinan- 
tes. 

Utilisations futures des terres 

Utilisations in court terme 
Des employés entretiennent quotidiennement les 
sites de stockage des résidus qui sont encore en 
exploitation a Elliot Lake et aménagent de nou- 
velles zones de retenue. Plusieurs autres activi- 
tés ont vu 1e jour sur les parties non exploitées 
des sites. Comme les curieux peuvent s’y prome- 
ner librement et qu’aucun panneau, d’avertisse- 
ment n’en interdit l’acces, ils ont été utilisés 

pour le camping, pour la course en véhicule tout 
terrain et en motocyclette et pour le ski de ran- 
donnée. A l’emplacement de Nordic, un club 
d’Elliot Lake a aménagé un champ de tir. En 
outre, cet emplacement a déja été utilisé tempo- 
rairement comme aéroport pendant la réfection 
de l’aéroport local. Aucune de ces utilisations 
n’exige toutefois la construction d’ouvrages per-~ 
manents. On effectue actuellement des études 
pour déterminer si un site inactif, comme celui 
de Nordic, pourrait servir de site de décharge 
controlée pour la municipalité d’Elliot Lake. 

Une zone de déversement des résidus pres de la 
mine de Milliken a été draguée, nettoyée, et 
mise en végétation; on y a aménagé deux ter- 
rains de baseball, un terrain de soccer et un 

parc d’équitation. ll ne serait probablement pas 
pratique d’appliquer une telle méthode a la sur- 
face complete d’un site de stockage de résidus. 

Utilisations 51 long terme 
La nature radioactive des résidus étant bien 
connue il est généralement admis qu’aucun 
bétiment permanent ne pourra étre autorisé sur 
un dépét. Aucune décision a long terme n’a été 
prise quant £1 l’utilisation des terres, mais plu- 
sieurs idées ont été suggérées. 

Ceux qui considerent la radioactivité comme un 

probléme mineur pensent que les dépots pour- 
raient étre utilisés a des fins productives. Au 
cours des premieres années d’exploitation, les 

résidus miniers furent utilisés pour la construc- 
tion de routes et de parcs de stationnement, 
parce que leurs propriétés étaient semblables a 
celles du sable, mais maintenant de telles utili- 
sations ne sont plus approuvées. On a suggéré 
dc reboiser les zones de dépot des résidus a des 
fins d’exploitation forestiere. Le potentiel agri- 
cole de ces zones, une fois recouvertes d’une 
couche de terre végétale, peut étre important. 
Si cela était jugé économiquement rentable, ce 
qui est douteux, on pourrait faire pousser sur les 
résidus toute culture appropriée an climat de la 
région d’Elliot Lake. Il faudrait dans ce cas, 
avant de mettre a l’essai ce mode d’utilisation, 
étudier soigneusement la possibilité d’une 
absorption de contaminants par la végétation. 
Méme 'si ces utilisations s’avéraient productives, 
elles pourraient cependant étre interdites par la 
Commission de Controle de l’Energie 
atomique. Il faudrait de plus surrnonter les 

craintes du public a l’endroit des radiations 
avant que toute utilisation productive ne soit 

véritablement acceptée. 
A court terme, le stockage des résidus miniers 
accompagné d’un entretien continu et du traite- 
ment des effluents assurera la protection de 
l’environnement. Dans un avenir plus ou moins 
rapproché, on découvrira sans doute si le stoc- 
kage suffit ou si une élimination permanente 
des résidus est indispensable; ce n’est qu’alors 
qu’on pourra définir avec précision les effets 51 

long terme de ces déchets sur l’utilisation des 
terres, tant 21 Elliot Lake ,qu_’aux autres sites de 
décharge du Canada. L’adoption de critéres 
officiels de fermeture des mines sera un pas 
dans cette direction. 

—Résidus miniers. 
LG. Redmond. 
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Combustible 
épuisé: 

Concentré 
d’uranium: 

Curie: 

Cycle du 
combustible: 

Débris de 
roche: 

Déchet 
radioactif: 

Déchets de 
faible activité: 

Déchets de 
grande activité: 

Demi-vie: 
Eaux 
souterraines-:i 

F ission: 

Gestion 
des déchets 
radioactifs: 

GLOSSAIRE 
Combustible irradié qui a été extrait du noyau du 
réacteur. 

Produit final d’une usine de concentration d’uranium; 
c’est un concentré d’uranium semi-raffiné extrait du 
minerai d’uranium brut. 

Unité de mesure de la radioactivité, égale 21 la quan- 
tité de matiére radioactive dont le nombre de désir'ité- 
grations par seconde est 3,7 x 10"’. 

Ensemble des étapes_ de transformation nécessaires 
pour approvisionner des réacteurs nucléaires en com- 
bustible: extraction et raffinage du minerai, fabrica- 
tion du combustible, utilisation dans le réacteur, ges- 
tion du combustible épuisé et des déchets radioactifs. 
Toute roche extraite d’une mine et ne renfermant pas 
le métal recherché, ou en contenant trop peu pour 
avoir une quelconque valeur économique. 
Toute substance contenant des radionucléides ou con- 
taminée par des radionucléides dont la concentration 
est supérieure £1 un seuil jugé acceptable pour étre 
utilisé ou mis en circulation sans controle, et pour 
laquelle on ne prévoit aucun usage. 

Déchets rad_ioactifs solides contaminés comprenant de 
la machinerie, des gants, des tabliers, des tissus, du 
papier, etc. 

Combustible épuisé d’un réacteur. 

Voir «période». 
Eaux gisant ou coulant sous la surface du sol. 

Eclatement d’un noyau d’ator_ne lourd en deux parties 
presque égales, avec libération d’une grande quantité 
d’énergie et, généralement, d’un ou plusiieurs neu- 
trons. La fission peut étre spontanée, rnais elle est 
habituellement déterminée par un bombardement de 
rayons gamma, de neutrons ou d’autres particules. 
Toute opération de manipulation, de stockage et d’éli- 
mination de déchets radioactifs. 
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Lessivage; 

Mise en 
décharge: 

Noyau d’un 
réacteur: 

Période: 

Radionucléide: 

Radiation 
naturelle 
(fond de): 

Remblayage 
(matériaux de): 

Résidus miniers: 

Roche ignée: 

Site de gestion 
des déchets: 

Solution stérile: 

Stockage: 

Uranin_ite: 

Procédé chimique utilisé en usine pour extraire les 
minéraux utiles d’un mineraii; aussi, processus naturel 
par lequel les eaux souterraines dissolvent des miné- 
rau-x, réduisant ainsi la teneur en certains minéraux 
de la roche. 

Confinement des déchets radioactifs de facon a les 
séparer de la biosphere en permanence sans qu’ils 
nécessitent de surveillance ultérieure. 

Partie d’un réacteur nucléaire con_tena_nt le combusti- 
ble nucléaire. 

Période a la fin de laquelle la moitié des atomes d’une 
substance radioactive donnée se sont désintégrés en 
une autre forme nucléaire. Egalement appelée «demi- 
vie». 

Noyau qui subit une dé's'intégra_tion radioactive. 
Radiation dans le milieu naturel de l’étre humain 
provenant d’éléments radioactifs naturels et de radia- 
tion cosmiques. 

Roches ou autres matériaux utilisés pour le remplis- 
sage des galeries d’une mine ou le soutien de ses 
parois. 

Rejets d’une usine de concentration aprés extraction 
des minéraux utiles. 

Roche formée par la solidification de matiéres en 
fusion. 

Emplacement sur lequel sont érigées des installations 
de gestion des déchets radioactifs. S’il est situé £1 

l’intérieur des limites d’une autre installation 
nucléaire, il comprend seulement la superficie réser-t 
vée a la gestion des déchets radioactifs. 

Solution dans une exploitation d’uranium qui a tra- 
versé la colonne échangeuse d’ions et qui est donc 
«sterile» en uranium. 

Confinement temporaire de déchets radioactifs, en 
attendant qu’une méthode d’élimination permanente 
soit mise au point. 

Minéral uranifére contenant un fort pourcentage 
d’oxyde d’uranium.
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INTRODUCTION 

La gestion des déchets ne consiste pas, simple- 
ment, a déposer une poubelle au bord du trot- 
toir bien que, pour la majorité d’entre nous, le 
probleme soit résolu comme par enchantement 
une fois que le camion de collecte a tourné le 
coin de la rue. Il est rare que les gens se deman- 
dent ce qui se passe aprés, alors qu’e’n fait le 
ramassage n’est que la premiere étape du pro- 
cessus d’élimination de toutes les ehoses dont 
nous ne voulons plus. 011 vont donc les ordures? 

De tous les temps, l’homme a eu recours £1 diffe- 
rents moyens pour se débarrasser de ses détri- 
tus; il les a brfilés et les résidus se sont dispersés 
dans l’atmosphére_, il les a enfouis dans le sol ou 
il les a jetés dans les cours d’eau et les océans, 
se servant de ces derniers comme s’ils étaient 
des égouts. Quoiqu’on ait beaucoup perfec- 
tionné liéquipement d_e collecte et de manuten- 
tion des déchets, le sol reste encore le réceptacle 
le plus utilisé. 

Le présent chapitre de notre rapport est consa- 
cré a une technique spécifique d’élimination des 
déchets: la décharge contrélée. Nous ferons 
l’inventaire des décharges contrélées, de l’est a 
l’ouest du pays, pour voir comment les Cana- 
diens choisissent, exploitent et réaménagent ces 
sites, et nous en étudierons les répercussions sur 
les ressources fonciéres. 

La définition technique des opérations relatives 
aux décharges controlées est formulée en ces 
termes: 

«Méthode qui consiste £1 éliminer les ordu- 
res déposées sur le sol sans créer de nui- 
sances et sans menacer la santé publique, 
en ayanz recours £1 des techniques pour 
réduire/tau maximum le volume des ordu- 
res, et £1 les recouvrir d ’une couche de terre 
aprés chaque journée d'explo_ita,tion ou 
selon les besoins» (Environnement 
Canada, 1977a). 

Cette explication technique donnée dans les 
années 1950 par l’American Society of Civil 
Engineers (Société américaine des ingénieurs 
civils) est acceptée £1 l’échelle internationale et 
c’est a elle que nous nous référerons dans ce 
rapport. Il importe de bien noter qu’une 
décharge n’est contrélée que si elle est recou- 
verte quotidiennement d’une couche de terre. 
Jusqu’a la fin de ce chapitre, il ne faudra pas 
perdre de vue ce détail qui est, en fait, d’une 
importance capitale. 

Pour évaluer £1 leur juste valeur les détériora- 
‘tions du sol que causent les décharges contro- 
lées, il importe de voir quelle place elles occu- 
pent dans l’étude de la degradation des sols. Les 
décharges contrélées contiennent essentielle- 
ment des déchets solides. Ces déchets sont des 
substances résiduelles découlant des activités de 
la société et qui, au moment de l’élim'ination, ne 
semblent avoir aucune utilité ou valeur. Pour- 
tant, cette perception peut changer. La preuve 
en est que certaines matiéres considérées, il y a 
pen de temps encore, comme des déchets, cons- 
tituent a présent des ressources intéressantes. 
Les vieux journaux, les métaux et le verre sont 
trois exemples actuels de ce changement d’atti- 
tude. Néanmoins, les décharges contrélées sont 
des lieux d’enfouissement de produits qui ont 
été ramassés pujs jetés. L’enfouissement dans le 
sol apporte une solution au probléme que consti- 
tuent les ordures, en ce sens qu’elles sont biode- 
gradables, et qu’elles se décomposent en élé- 
ments de base, sous l’action naturelle des 
bactéries. 

L’enfouissement a des répercussions sur l’utili- 
sation des terres du fait qu’i_l mobilise dans un 
but unique un terrain donné; toutefois, les 
décharges controlées, appelées aussi sites d’en- 
fouissement sanitaire, ne représentent qu’une 

phase transitoire de l’utilisation des terres. Misc 
21 part s'a_nature qui lui confére les caractéres 
d’une petite industrie, cette activité peut avoir 
des incidences.sur l’utilisation et les utilisateurs 
des terres. 

Les décharges controlées introduisent dans le 
sol des substances additionnelles par la concen- 
tration sur un méme emplacement de quantités 
considérables_de déchets ou de résidus. 

La modification avec le temps de la nature et de 
la quantité des déchets ou de leurs résidus rend 
excessivement plus complexe tout le processus 
d’élimination. Avant le XX°siécle, les ordures 
provenaient de matiéres naturelles comme le 
Acoton et les aliments, et elles pouvaient donc 
étre facilement transformées par les processus 
biologiques naturels, tandis que de nos jours, les 
déchets produits par la société ont changé et 
certains d’entre eux ne se décomposent que trés 
lentement ou méme pas du tout. Les plastiques 
et autres produits a base de pétrole, les matiéres 
synthétiques, le verre, l’aluminium, le caout- 
chouc, les revétements anticorrosion pour -les 

métaux et diverses matiéres complexes forment 
une bonne partie de nos ordures. 
Les diverses méthodes d’élim‘ination ont évolué 
a mesure que la nature des déchets changeait. 

Photo 1. Ce dépotoir de Toronto en bordure du lac, en 1922. témoigne de la méthode d'élimination des déchets et de la 
mentalité de |'époque. 
PA-84921/Archives Publiques Canada
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Jusque vers l’an 1500, les ordures etaient sim- 
plement jetees soit sur un terrain, soit dans 
l’eau, generalement non loin dc l’endroit ou 
elles avaient été generees. La politique de 
l’autruche, qui est encore suivie de nos jours, 
remonte pour le moins :31 l’epoque de la Rome 
antique. Un ecriteau y disait: «Allez deposer vos 
ordures plus loin, sous peine d’an'1ende.» Au 
Moyen-age, on brfilait les ordures pour les eli- 
miner; il n’etait pas rare de voir plusieurs depo- 
toirs en feu, aux abords de l’enceinte des che- 
teaux ou des villes. Cette methode d’elimination 
_était loin de fournir la solution idéale, et les 

ordures constituaient un milieu favorable a 
l’éclosion des maladies. En fait, ce genre de pra- 
tiques a été en partie responsablede la propaga- 
tion de la peste. 
La figure 1 montre la chronologie de que1ques- 
uns des changements de methodes d’elimination 
des déchets, sous l’influence d’un certain nom- 
bre de facteurs. II a été reconnu que la decom- 
position des ordures favorisait la transmission 
des maladies et c’est ainsi que le volume crois- 
sant des déchets et les dangers latents qu’ils 

representaient ont transformé un probleme indi- 
viduel en un probleme collectif, ce qui est un 
changement radical d’attitude. On’ a enfin 
admis que le traitement inapproprie des ordures 
portait tort au milieu et il a été juge socialement 
indésirable et inacceptable. 

FIGURE 1. 
Evenements marquants dans 

l’histoire de |’e|imination 
des déchets 

1559: Premier systeme d‘irrigation pour les 
égouts installe en Prusse 

1856: Premiere. collecte d’ordures aux frais 
du contribuable americain 

1859: La, Commission royale d’enquete sur 
|‘e|,imination des déchets en Angle- 
terre recomm_ande l’epandage des 
déchets municipaux sur’ les terres pour 
eviter la pollution des cours d’eau 

1874: Premier incinerateur a ordures en 
Angleterre 

1916: Premiere decharge contrélee établie 
en Angle_te’rre

‘ 

années Les villes américaines font l’essai du 
1930: compactage des ordures avant de les 

enfouir dans le sol
( 

années Mise en application du compactage 
1940: des ordures 
années Premiere 
1950: Canada 

decharge controlée au 

Au Canada, la premiere decharge contrélée a 
été ouverte dans la région de Toronto vers la fin 
des annees 1950. Au cours des années 1960, 
plusieurs villes canadiennes ont suivi cet exem- 
ple et ont commence a utiliser cette t_echniq‘ue. 
L’adoption de la decharge contrélée s’explique 
principalement par le fait qu’elle represente une 
nette amelioration par rapport a la decharge 

FIGURE 2. 

Toronto métropolitain : décharges controlées et population 
totale de 1971 a 1981 
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Source: The Municipality of Metropolitan Toronto 1982. Metropolitan Works Department, Toronto, Ontario 

brute, tout en resta-nt assez peu cofiteuse. 
C’etait aussi un moyen de restreindre les proble- 
mes d’hygiene causes par la fumee des detritus 
qui étaient brfiles et par la migration des vec- 
teurs de maladie. La r'_n_ajeure partie des dechets 
municipaux pouvaient etre elimines de la sorte, 
et cette operation permettait d’en disposer assez 
rapidement. 

De quelle facon le terrain se 
degrade-t-il? 
La quantité de déchets produits ne cesse d’aug- 
menter. A titre d’exemple, la figure 2 indique 
l’accroissement de la population et du volume 
des déchets a Toronto, au_ cours de la derniere 
décennie. Ce n’est pas seulement le nombre de 
Torontois qui pose des problemes de planifica- 
tion en matiere d’utilisation des terres, mais 
aussi la quantité de déchets jetes par eux. 

L’acquisition des sites qui conviennent le mieux 
a l’entassement des ordures devient de plus en 
plus difficile. Au Canada, toutes les formes 
organisees d’agglomerations, du plus petit vil- 

lage a la plus grande ville, produisent des detri- 
tus qu’il faut enfouir dans un terrain. Ces ter- 
rains, dont la dimension peut varier de quelques 
hectares a 150 ha, doivent etre situés assez pres 
du lieu ou les ordures sont generees. C’est pour- 
quoi, dans le cas des terrains situés a proximite 
de centres populeux, ou dans leurs limites, 1’eli- 
rnination des déchets le dispute souvent en 
importance :1 d’autres utilisations. 

L’enfouissement de melanges variables de sub- 
stances biodegradables et non biodegradables 
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pol_lue le sol, Patrjnosphere et l’eau. Des le 

moment ou s’amorce le processus de decomposi- 
tion, l’eau s’infiltrant dans les matieres en 
putrefaction oi‘: les déchets solubles forme un 
percolat souvent 23. forte teneur en metaux, en 
bactéries et en sels qui, £1 son tour, peut polluer 
les eaux superficielles, les eaux souterraines et 
le sol, s’il n’est pas controle convenablement. La 
decomposition des déchets organiques produit 
egalement du methane qui, a certaines teneurs 
dans l’air, peut devenir explosif. D’autres resi- 
dus contiennent aussi des substances dangereu- 
ses dont la presence peut, a longue echeance, 
avoir des effets nuisibles sur les terres. 

Les décharges contrélees sont en outre incom- 
patibles avec certaines utilisations des terres et 
il peut devenir necessaire d’etabli,r des zones 
tampons pour les separer des terrains employes 
a d’autres fins. C’est ainsi qu’il faut maintenir 
une certaine distance entre les etablissements de 
preparation des aliments ou de restauration, les 
hopitaux et les cimetieres. La mauvaise gestion 
des décharges, par le passe, et certaines dechar- 
ges supposement contrélees, font que nombre de 
proprietaires continuent :91 s’opposer systemati- 
quement £1 tous les projets de decharge contro- 
lee £1 proximite ou au voisinage de leur pro- 
priete. 

L’idee que le public se fait de la chose exerce 
aussi une grande influence sur la question de 
compatibilite des utilisations et la decharge 
entre dans la categorie des «utilisations locales 
indésirables» (Popper, 1981). Les difficultes 
naissent de la publicite faite autour de certains 
sites or‘: des problemes d’odeurs nauseabondes,



de bruit, d’esthétique et de circulation excessive 
ont été provoqués soit par des opérat_ions d’une 
trop grande ampleur ou par une mauvaise ges- 
tion, nuisant ainsi a la valeur et a l’utilisation 
des propriétés. 

C’est l’activité industrielle qui semble pouvoir le 
mieux voisiner avec les décharges. Les déchar- 
ges controlées qu’utilisent les villes sont fre- 

quemment situées en zone rurale et les sites 
appropriés sont de plus en plus éloignés des 
agglomérations. A cause de la faible utilisation 
des terres et du petit nombre d’habitants direc- 
tement touchés en milieu rural, les décharges 
controlées dansces régions sont souvent co\nsi- 
dérées comme étant plus compatibles avec les 
autresmodes d’occupation des sols. En outre, il 

est possible d’acheter a la campagne d_e vastes 
terrains 21 des prix relativement raisonnables. 

La durée de vie d’une décharge cont_rolée consti- 
tue un autre facteur de dégradation des terres. 
Meme lorsqu’une décharge controlée est aban- 
donnée et réaménagée en surface, les substances 
déposées dans le sol peuvent y subsister pendant 
au moins un siécle. Certains résidus mettront 
des centaines d’années a se décomposer tandis 
que, pendant ce temps, le sol en surface aura 
connu toute une série d’ut_ilisations. Une fois 
remplie a pleine capacité et recouverte d’une 
couche de terre suffisamment épaisse, la 
décharge controlée peut servir a des activités 
comme l’agriculture, les loisirs et méme, sous 
réserve d’une surveillance rigoureuse, a la cons- 
truction de certains, batiments. En revanche, de 
nombreuses décharges controlées abandonnées 
ne sont pas réutilisées et restent simplement £1 

l’état de terrains vagues. Toutefois, le contenu 
des décharges, c’est-a-dire les ordures, peut con- 
tinuer a produire du méthane et du percolat qui, 
le cas échéant, doivent étre soigneusement con- 
trolés pendant une longue période. Les multi- 
ples utilisations de terres qui se succédent a la 
surface ne doivent pas faire oublier que, tout en 
restant invisible, le contenu d’une décharge con- 
trolée ne continue pas moins 2‘! exercer son 
influence pendant des décennies. 

La quantité sans cesse accrue des déchets, la 
concurrence pour l’acquisition des terrains, la 
complexité croissante des matiéres qui compo- 
sent les ordures quotidiennes, les problémes et 
les effets inhérents a l’utilisation des terres, et la 
prolongation des périodes nécessaires £1 la 
décomposition de déchets d’une nature toujours 
plus durable signifient que les décharges contro- 
lées contribuent dans une large mesure a la 
dégradation des terres. 

Echelle 

La méthode d’élimination par décharge contro- 
lée est en usage dans toutes les provinces du 
Canada et il ne fait aucun doute que, sur le plan 
écologique, elle constitue une amelioration par 
rapport a celle qui l’a précédée, c’est-£1-dire la ~ 

TABLEAU 1. 
Statist-iques nationales sur les décharges controlées 

Nombre de décharges 
Superficie totale 
occupée par les 

Province / Territoire controlées existantes Dimension décharges controlées 
(ha) (ha) 

Colombie-Britannique 20 N.D. N.D. 
Alberta 14 N.D. N.D. 
Saskatchewan 10 N.D. N.D. 
Manitoba 8 1,0 :3 163 550 
Ontario N.D.* 0,2 21 100 N.D. 
Québec 56 0,6 21 55 730 
Nouveau-Brunswick 13 4 a 20 120 
Nouvelle-Ecosse 5 12 2‘: 146 325 
lle-du-Prince-Edouard 2 16 a 24 40 
Terre-Neuve 15 2 a 40 190 
Territoires du Nord-Ouest + 
Yukon + 

N.D. - Chiffres non disponibles. 
* La province d’Ontario ayant une définition différente de celle qui est donnée a la décharge contro- 

lée dans cette étude, les chiffres n’ont pu étre obtenus. 

+ Conditions défavorables 21 cc genre d’exploitation. 
Source: Ministéres provinciaux responsables des décharges controlées. 

décharge brute; La distribution des décharges 
controlées est en relation étroite avec celle de la 
population qui, aprés tout, est la productrice 
d’ordures. Malheureusement, l’élimination des 
déchets conformément aux termes de la défini- 
tion d’une décharge controlée est encore fort 
peu pratiquée. 
Toutes les provinces ont des décharges contro- 
lées et chacune d’elles a pleine et entiére juridic- 
tion sur ses décharges. Le tableau l réunit quel- 
ques statistiques nationales basées sur un 
recensement par les ministéres provinciaux res- 
ponsables des décharges controlées. I1 fait res- 
sortir la grande variété de dimensions des 
décharges controlées, qui vont de 2000 m2 a 
163 ha, et le nombre de décharges selon les pro- 

vinces: l’lle-du-Prince-Edouard en signale 2, le 
Québec 56. Cette diversité ne tient pas seule- 
ment aux différentes méthodes d’élimination 
utilisées par les provinces mais aussi a leur 
superficie et £1 leur densité de population, ainsi 
qufa la facon dont chaque province concoit ce 
qu’est une décharge controlée. Cette derniére 
n’est pas la seule méthode courante d’él_ir_nina- 
tion des déchets; le dépotoir, la décharge contro- 
lée modifiée et la décharge sécuritaire figurent 
parmi les autres techniques d’enfouissement des 
ordures. (Une section a la fin de ce chapitre 
traite des conditions particuliéres dans lesquel- 
les on procéde a l’élimination des déchets dans 
le Nord canadien, notamment au Yukon et dans 
les Territoires du Nord-Ouest.) 

TABLEAU 2. 
Volume moyen de déchets produits par habitant en l980 

dans 38 municipalités de l’Ontario* 

Production moyenne de 
Population Nombre de municipalités déchets par habitant (kg) 

> 250 000 8 1,04 
100 000 - 250 000 8 1,09 
50 000 - 100 000 8 0,95 
25 000 - 50 000 8 0,95 
< 25 000 6 0,86 

* D’aprés l’enquéte fragmentaire sur les déchets solides produits dans les secteurs 
résidentiel et commercial léger seulement. 

Source: Hare, 1982.
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TABLEAU 3. 
Avantages et inconvénients de la décharge contrélée 

Avantages Inconvénients 

Politiques Pendant la période d’exploitation ou une fois comblée et réaménagée 
pour répondre a un besoin collectif, comme une aire récréative, la

' 

décharge peut devenir un exemple de bonne planification. 

Les sites a l’extérieur des villes son_t généralement situés dans des 
juridictions différentes, ce qui nécessite la coopération et des travaux 
de planification entre les deux autorités politiques ou gouvern‘em'en- 
tales. 

L‘emplacement d’une décharge peut facilement faire l’objet de dis- 
sensions politiques et devenir l’enjeu d’élections municipales ou pro- 
vinciales. 

Les considérations politiques peuvent parfois l’emporter sur les fac- 
teurs écologiques ou techniques. 
Les démarches nécessaires pour répondre aux exigences gou'v‘er'ne- 
mentales prennent souvent beaucoup de temps et peuvent parfois 
retarder considérablement la mise en exploitation d’une d_éch_arge. 

Les consequences d’installations mal exploitées peuvent se retourner 
contre les politiciens. 

Sociaux La décharge controlée est un service nécessaire et souhaitable au sein 
d’une collectivité. 

La diminution du nombre de' rongeurs et de mouches attribuable aux 
méthodes sanitaires contribue a l’amélioration de la santé publique. 

Personne ne veut une décharge pres de sa maison. 

L’opinion publique, £1 tort ou a raison, peut retarder le processus de 
sélection d’un site et méme entrainer le choix d’un emplacement plus 
acceptable du point de vue social au détriment d’un meilleur site sur 
le plan écologique.

' 

Le manque de connaissances techniques du public et le fait q'u’il ne 
fasse pas de distinction entre une décharge co'nt'r6lée et un dépotoir 
alirnentent les craintes, la confusion et parfois l’opposition. 

Il peut arriver que le site d’une décharge et ses alentours héritent des 
problémes d’hygién_e d’un secteur urbain. 

Fonctionnels Exploitation possible dans la plupart des climats tempérés. 

Grande souplesse d’adaptation aux charges maximales, aux quantités 
variables et 51 différents horaires de collecte. 

Période relativement courte de préparation a la mise en exploitation, 
aucune infrastructure importante n’étant nécessaire. 

Possibilité d’accepter presque tous les types de déchets solides, ce qui 
élimine la néccssité de faire des collectes sélectives. 

Possibilité de fermeture rapide. 

Dans certaines régions, l’exp1oitation pendant l’hiver pose des proble- 
mes. ll ne peut y avoir de décharges contrélées dan_s les zones de per- 
gélisol continu. 

Les démqarches i_nitiales pour obtenir l’approbation des autorités et de 
la population, les travaux techniques et la planification peuvent exi- 
ger énormément de temps et retarder la mise en exploitation. 

Economiques C’est la méthode d’élimination des déchets la plus économique, a 
condition que les terres pouvant étre utilisées a cette fin ne soient pas 
trop éloignées. 

Elle reste économique meme pour les petites localités. 

Le capital d’immobilis_ation in_itia_l est peu élevé par rapport aux 
autres techniques d’élimination des ordures. 

Elle peut étre remplie ou fermée sans une grosse perte d_e capit_a_l en 
terrain ou en matériel; le terrain peut étre réutilisé a d’autres fins et 
le matériel peut servir a une foule d’aut_res travaux municipaux. 

L’in'vestissement de capital pour les structures permanentes est mini- 
nal. 

Son exploitation cofite plus Cher que celle d’un dépotoir. 

Les cofits de transport peuvent étre élevés si la source de production 
des déchets est trés éloignée de la décharge.

’ 

La prévention de la pollution des eaux souterraines par le percolat et 
le contréle du méthane peuvent cofiter cher, s’ils n’ont pas été bien 
planifiés. 

Les cofits montent ave‘c l’augmentation de la population, de la con- 
sommation de biens, de la complexité des d_étritus, du prix des terres, 
des cofits de collecte et de transport, etc.» 

Ecologiques 
Esthétigue Un espace ou est cent_rali_sée l’élimination des déchets est un atout 

important du point dc vue esthétique pour un centre urbain ou sa 
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Transqfert sur le site de la décharge ct aux environs des problémes 
d’ordre esthétique de toute une ville ou d’une zone de service.



TABLEAU (Suite) 
Avantages et inconvénients de la décharge controlée 

Avantages lnconvénients 

Pollution 

Faune 

zone périphérique, parce qu’il permet l’amélioration du cadre autour 
des habitations, des entreprises et des industries. 

Les décharges contrélées correctement concues et exploitées présen- 
tent le minimum de problémes liés aux mauvaises odeurs, au bruit, a 
la poussiére, a l’envol des papiers, aux vecteurs et aux oiseaux. 

Grace :5 l’emploi de bcrmes et autres barrieres, la présence des 
décharges contrélées est plus discrete que celle des incinérateurs et 
des dépotoirs. 

Les sites désaffectés et remis en état sont parfois un avantage sur le 
plan esthétique pour la collectivité. 

L’exploitation appropriée d’une décharge controlée comprend, au 
besoin, des techniques spéciales permettant de controler le méthane 
et le percolat. Le sol et les eaux souterraines peuvent ainsi étre prote- 
gés contre la pollution. 

Lorsqu’une décharge est correctement située, concue et exploitée, la 
pollution de l’air, de l’eau et du sol est réduite au minimum. 
La décharge controlée est une technique d’élimination complete par 
elle-meme, qui n’exige pas d’autres manipulations des ordures, 
comme c’est le cas avec Pincinération et le compostage. 
Contrairement aux dépotoirs qui attirent des animaux comme les 
ours, la décharge contrélée réduit ce probleme au minimum. 

Les mauvaises odeurs, le bruit, la poussiére, l’envol des papiers, les 
vecteurs et les oiseaux qui constituent de graves problémes sur les 
sites mal exploités, peuvent encore étre des nuisances sur les sites 
correctement exploités. 

Modification du paysage pendant l’explo'itation et parfois aprés la 
fermeture de la décharge. 

Pendant la préparation ct l’exploitation du site, la végétation peut 
étre détériorée ou totalement enlevée. Les gaz de décharge peuvent 
nuire aux arbres et aux autres plantes ou méme les détruire aprés la 
fermeture du site. 
Les décharges contrélées désaffectées et non remises en état enlaidis- 
sent le paysage. 

Le percolat et le méthane doivent étre pris en considération sur tou- 
tes les décharges; leur incidence sur l’environnement peut varier, 
pu_isqu’elle peut étre nulle s’ils sont bien contrélés ou grave, dans le 
cas contraire. 

A cause des perturbations infligées a leur habitat et aux cours d’eau, 
de la modification du paysage et du bruit, les animaux indigénes et 
les oiseaux doivent s’en aller ailleurs. 

Les décharges mal exploitées peuvent attirer certaines espéces ani- 
males comme les ours, les mouettes et les rats. 
L’habitat peut étre détruit par les polluants non confinés. 

Autres aspects 

relatifs aux terres Une décharge controlée exige moins d’espace qu’un dépotoir car les 
détritus sont compactés. 

Elle permet la remise en état et la réutilisation des terres submargi- 
nales ou indésirables en raison de leur état antérieur (mines a ciel 
ouve_rt, graviéres, carriéres, ravins ou mauvaises terres). 
Une fois remises en état, les anciennes décharges peuvent servir £1 une 
foule d’usages, dont les loisirs (parcs, pentes de ski, terrains de jeu ou 
de golf, etc.) et, dans certains cas, le stockage et le stationnement. 
Les terrains environnants sont trés peu dévalorisés pendant la période 
d’exploitation. 

Les terres avoisinantes prennent souvent de la valeur, si le site est 
réaménagé £1 des fins récréatives. 

L’installation de décharges exige des superficies de plus en plus éten- 
dues. 

Les décharges font concurrence aux autres utilisations lorsque le ter- 
rain est situé dans une ville ou in proximité. 

Les d_angers possibles que présentent le percolat, le méthane et 
l’affaissement du sol limitent les utilisations ultérieures des sites et 
des terres environnantes. 

Les incidences sur l’util_isation des terres environnantes peuvent avoir 
une portée considerable, comme dans le cas de l’installation d’un 
aéroport. 

Les apprehensions du public 51 l’égard de la dévalorisation des ter- 
rains sont tres répandues et, a l’occasion, justifiées. 

Les recherches indiquent qu’il n’y a jamais eu 
de chiffres compilés a l’échelle nationale sur la 
production des ordures. Il est possible toutefois 
d’en évaluer approximativement le volume afin 
d’avoir une idée de 1’ampleur du probléme. En 
1970, le volume de déchets municipaux était 
estimé a 15 millions de tonnes par année (Envi- 
ronnement Canada, 1976) on, en d’autres ter- 
mes, on peut dire que chaque Canadien produit 
environ 2 kg d’ordures par jour ou 717 kg par 

an. La production d’ordures varie entre 0,3 5 
3 kg par habitant (K. Childs, notes personnelles, 
1981). Une enquéte récente donne les taux de 
production de déchets en Ontario (tableau 2). 
Les incidences que tous ces déchets peuvent 
éventuellement avoir sur les terres sont considé- 
rables. En 1973, Webber déclarait: «La ville de 
Toronto produit environ 1,5 million de tonnes 
[l,4 million de tonnes métriques] de déchets 
chaque année quantité qui pourrait occuper 
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un terrain de 100 acres [40 ha] sur une épais- 
seur de 10 pieds [3 m]». Au Canad_a, denom- 
breux centres déposent les ordures dans des 
décharges controlées- Etant donné que les ordu- 
res compactées sont couvertes de terre dans la 
proportion d’une partie de terre pour quatre 
parties de détritus, il s’ensuit que pour 4m 
d’ordures, l’épai_sseur totale atteindrait £1 peu 
pres 5 m avec la terre ajoutée.



FIGURE 3. 

Technique de la tranchée 

cornpaaes 

Avec Paimable autodsaflon as United states Environmental Protection Agency. 

On a établi une corrélation étroite entre le 

niveau de vie d’un pays et le volume de déchets 
sol_ides qu’i_l produit (Graff et Rogers, l973b), 
Cette corrélation est également révélatrice de la 
société de consommation qui est née dans les 

pays les plus industrialisés; tout, depuis les voi- 
tures jusqu’aux contenants, a une durée de vie 
tres limitée ou est mis au rebut aprés avoir servi 
une seule fois. Le prix de la main-d’oeuvrc étant 
élevé, il en cofite généralement moins cher de 
jeter les objets que de les réparer. Evidemment, 
cette situation entraine la production de déchets 
et, par conséquent, la nécessité d’avoir des 
décharges contrélées. Méme si l’on utilise mieux 
les ressources, qu’on procéde 5 un certain recy- 
clage et qu’on incinére une partie des ordures, il 
reste encore des déchets a éliminer, et la 
décharge controlée est la solution la plus facile. 

Avantages et inconvénients 
L’enfouissement sanitaire, ou décharge contro- 
lée, est une techn_ique d’élimination des déchets 

\ / 
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rccommandée du point de vue tant sanitaire et 
écologique qu’économiq'ue et technique. Au 
Canada, les collectivités, les municipalités et les 
provinces abandonnent de plus en plus la 

rnéthode de la décharge brute au profit des 
décharges controlées régionales. Néanmoins, 
l’enthousiasme et la faveur dont jouit cette tech- 
nique sont atténués par des problémes dc pollu- 
tion, d’utilisation des terres et, dans des cas pré- 
cis, de droits individuels. Les avantages ct 
inconvénients de la décharge controlée ont été 
abondamment étudiés (Flockton, 1971; Glysson 
et al., 1972; Baum et Parker, 1973b; Stearns ct 
Ross, 1973; Pavoni et al., 1975; Rimberg, 1975»; 
Reindl, 1977b ct Stone, 1977). Ils sont résumés 
au tableau 3. 

Types de décharge contrfilée 
Il existe deux types de décharge controlée: celle 
oi‘: l’on utilise la technique de la tranchée et 
celle de la technique de surface. Toutes les 

autres techniques, dont celle du talus qui est 

FIGURE 4. 
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tyres répandue, ne sont qu’une variante de ces 
deux méthodcs principales. 
Technique de la tranchée: «Cette technique 
consiste £1 creuser une tranchée Iongue et étroite 
dans le sol et 51 empiler Ia terre enlevée. Les 
ordures sont déposées Z1 une des extrémités en 
pente de la tranchée puis épandues suivont une 
légére inclinaison (avec une pente en général 
d’environ 20° ) et compactées par Féquipement 
dont on dispose sur Ie site. /3 la fin de la jour- 
née, les ordures compactées sont recouvertes 
d’une couche de la terre enlevée au moment du 
creusage. Une fois Ia tranchée entierement 
remplie, une derniere couche de terre plus 
épaisse est ajoutée sur le dessu_s»* (Pavoni et 
a1., 1975). 

Cette technique convient tout pahrticuliérement 
lorsque le terrain peut étre creusé profonde- 
ment, lorsqu’il y a une couche épaisse d’argile 
imperméable en sous-sol et une épa-isse couche 
de terre pouvant servir de matériau de conver- 
ture (figure 3). La technique de la tranchée est 
tout spéeialement pratique dans les régions sans 
relief ou légérement vallonnées, ct elle est excel- 
lente pour les décharges contrélées de dimen- 
sions restreintes. 

Elle présente un certain nombre d’a'vantages, 
tels que la possibilité dc stocker le surplus de 
terre été de la tranchée en vue d’un autre usage, 
notainment si on doit avoir recours 21 la techni- 
que de surface, une fois que la tranchée sera 
remplie. Le probléme des papiers emportés par 
le vent sera minimisé si les rebuts sont étalés sur 
toute la surface aprés avoir été déposés a une 
cxtrémité de la tranchée, au lieu d’étre déversés 
par-dessus bord. 

V 

«Avec cette techni- 
que, contrairement it la précédente, les 
ordures sont déversées sur une surface qui 
n’a pas été modtfiée; la seule opération 
préalable quji‘ peut étre effectuée lorsque 
cette méthode est utilisée est l’enlevement 
du sol superficiel et de la matiere organi- 
que (humus) pouvant convenir 21 la couver- 
ture finale. Les ordures déversées par les 
véhicules de collecte et de transport sont 
étalées umformément sur le terrain puis 
sont fortement compactées. 21 la fin de la 
journée, ou lorsque la surface est couverte. 
de détritus, on dépose une couche de terre 
sur le dessus. Lorsque la décharge est 
entiérement remplie, on la recouvre d'une 
derniere couche plus épaisse» (Pavoni et 

al., 1975). 

On emploie la technique de surface (figure 4) 
meme lorsque la nappe phréatique est proche de 
la surface ct qu’il est impossible de creuser en 
profondeur pour enfouir les déchets. On y a 
généralement recours lorsque le terrain présente 
des irrégularités, et cette technique s’avére pa_r.- 

* Toutes les citations dans ce chapitre sont 
des traductions libres



~~ 

FIGURE 5. 
Technique du taIu_s 
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ticuliérement utile lorsque des depressions natu- 
relles ou artificielles doivent étre comblées. La 
technique de surface peut aussi étre employée 
sur des terrains ayant déja été comblés et nive- 
lés avec la technique de la tranchée. Les princi- 
paux inconvénients tiennent au fait que le maté- 
riau de couverture doit généralement venir 
d’ailleurs par camion et que des précautions 
particuliéres s’imposent pour que les ordures, la 
poussiére et les vecteurs de maladies ne soient 
pas répandus sur une surface généralement 
assez grande. 

Technique du talus; «Cette technique 
hybride réunit certaines caractiéristiques 
des deux méthodes qui viennent d’étre 
décrites. Avant de déposer les rebuts, on 
pratique une petite excavation sur Ie ver- 
sant d'une pente choisie dans ce but. La 
terre enlevée est empilée tout pres. Les 
ordures sont alors déposées sur la pente, 
étalées et compactées avec les engins ordi- 
naires, puis recouvertes avec la terre reti- 
rée au moment du creusage, Cette opéra— 
tion est répétée indéfiniment, de sorte que 
l'on obtient une succession de pentes sur le 
terrain de décharge. C ’est pour cette raison 
que la technique du talus est aussi appelée 
«technique de la pente progressive» 
(Pavoni et al., 1975). 

Cette variante représente la combinaison la plus 
courante des deux techniques de base (figure 5). 
Le trou creusé en avant de l’espace de travail 

permet non seulement d’enfouir les rebuts mais 
également d’avoir le matériau de couverture. 
Cette méthode est généralement plus économi- 
que que la technique de surface parce qu’elle 
n’exige pas le transport dc maatériau de couver- 
ture et permet jusqu’a un certain point de creu- 
ser au-dessous du niveau initial du sol (Hagerty 
et al., 1973). 

Législation 

Le choix de Pemplacement, l’exploitation, la 
gestion et la ferrneture des décharges contrélées 
sont des questions qui relévent de la juridiction 
des provinces. En vertu des lois adoptées, cer- 
tains ministéres sont charges dc surveiller les 
décharges contrélées. Le tableau n° 4 énumére 
et compare les lois sur les décharges controlées. 
Toutes les provinces, sauf l’lle-du-Prince- 
Edouard, ont des lois qui régissent les méthodes 
d’élimination des déchets; mais souvent, la tech- 
nique de la décharge contrélée n’est qu’une des 
méthodes mentionnées dans ces lois. Dans la 
plupart des provinces, le ministére de l’Environ- 
nement fait office d’organisme responsable. A 
l’lle-du-Prince-Edouard, ou n’existe aucune loi 
formelle en ce sens, il incombe au ministére des 
Affaires municipales de se charger de cette 
question. En Saskatchewan, le ministére provin- 
cial de la Santé est l’organisme responsable, 
mais le ministére de 1’Environnement offre des 
conseils au sujet des décharges contrélées. Une 
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situation analogue existe en Alberta, o1‘1 les 
ministéres de la Santé et de l’Environnement 
travaillent en étroite collaboration. Les inciden- 
ces de l’élimination des ordures sur les terres ne 
sont pas les seules questions préoccupantes: il y 
a aussi celle de la détérioration du milieu et de 
ses repercussions sur le bien-étre de la popula- 
tion. 

Dans les provinces possédant une loi officielle, 
l’autorisation de choisir un terrain en vue d’y 
déposer des ordures, décharges controlées y 
comprises, doit étre délivrée par une lettre offi- 
cielle du ministére responsable. Ce systéme 
d’autorisation permet d’évaluer les facteurs 
environnementaux et d’interdire les activités, si 

les conditions d’exploitation prescrites ne sont 
pas respectées. I1 arrive souvent qu’une entente 
réciproque soit conclue entre l_a province et 
l’exploitant, quant aux conditions a observer, 
mais il reste qu’en définitive ces conditions p‘eu- 
vent étre dictées par le ministére responsable. 

Les lois provinciales sont également assorties de 
directives et de réglements qui ont pour but de 
préciser les détails relatifs a l’em’placement, a 
l’implantation et a l’expIoitation; néanmoins, 
ces directives et réglements ne sont pas unifor- 
mes et ne sont pas obligatoirement ou un_iformé- 
ment mis en application. L’examen attentif des 
aspects du terrain mentionnés au tableau n° 4 
indique la variation des normes. Par exemple, 
bien que toutes les provinces reconnaissent, 
pour des raisons d’ordre esthétique ou écologi-



TABLEAU 4. 
Lois provinciales relatives aux décharges controlées 

Province 
Loi applicable et date 
d’entrée en vigueur Ministere responsable Genre d’autorisation 

Colombie-Britannique Waste Management Act c. 1982 Ministry of Environment, 
Waste Management Branch 

Permis; autorisation du chef de la ges- 
tion des déchets ou du Directeur régional 
des déchets 

Alberta Public Health Act 1980; 1972 avec Provincial Board of Health assistance Permis; Commission provinciale de la 
modifications from Department of ‘Environment Santé 

Saskatchewan Public Health Act R.AS.S_. 1978, Chapter Department of Health Permis; autorisation finale du ministére 
P-37 de la Santé aprés approbation du minis- 

tére de 1’Environnement qui doit s’assu- 
rerque les mesures de lutte contre la 
pollution sont adéquates 

Manitoba Loi sur la protection de l’environnement Ministére de l’environnement Auto'ris‘ation du ministére 
1972 

Ontario Loi sur la protection de l’environnement Ministére de l’environnement Permis; autorisation du Chefde la 
1980 Direction des approbations environne- 

mentales et des projets techniques 

Québec Loi de la qualité de l’environnement, Environnement Québec, Service de la Permis; Chef du Service de protection de 
1972 Protection de l’environnement (Environ- 

ment Quebec, Environmental Protection 
Service) 

l’environnement 

Nouveau-Brunswick 

Nouvelle- Ecosse 

Loi sur l’assainissement de l’environne- 
ment, 1973 

Environmental Protection Act 1973 

Ministére de l’environnement 

Ministére de l’environnement 

Permis; Ministére dc l’environnement 

Autorisation du ministre 

lle-du-Prince-Edouard Aucune Department of Community Affairs Selon les circonstances locales 

Terre-Neuve Waste Material (Disposal) Act 1973; 
modifiée en 1976 

Department of Environment and 
Department of Municipal Affairs 

Permis; autorisation du Comité d’élimi- 
nation des déchets 

Source: Données fournies par les provinces.
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Aspects du terrain spécifiquement mentionnés dans les directives ou les réglements 
Compatibi- Eaux 

C0nve- lité de souter- 
Zone nance l’utili- Facteurs raines et 

Réglement ou directives spécifiques tampon du sol sation géologiques Transport superficielles 

Objectifs de lutte contre la pollution pour Oui Oui 
A 

Oui 
les industries chimiques et pétroliéres; 
l’industrie m_inié_re, sidérurgique et indus- 
tries connexes, l’industrie forestiére; le con- 
ditionnement des aliments; l’industrie agri- 
cole et autres industries; les décharges 
d’ordures municipales 

Normes de conception et d’exploitation, Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
1972 

Réglement sur la gestion des déchets, 1972 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Réglement 208/76 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Directives sur Pétablissement, l’exploita- Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
tion, la gestion, l’entretien et la fermeture 
des décharges 

Le chapitre 86, part-ie V de la Loi sur la 
protection de l’environnement et le Régle- 
ment 309 (antérieurement 824) contiennent 
les dispositions sur la gestion des déchets 

Réglement sur la gestion des déchets solides Oui Oui Oui Oui Oui 

Directives sur l’élimination des déchets soli- Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
des dans le sol 

Réglement d’appl_ication 51]) de l_a Loi de Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
la protection de l’environneinent 

Directives internes sur le choix des empla- Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
cements 

Dispositions relatives 5 la construction et a Oui Oui Oui Oui 
l’exploitation stipulées dans chaque certifi- 
cat d’autorisation
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Photo 2. Comme l’indique ce panneau a Terre-Neuve, des 
amendes peuvent étre impfosées en vertu de la Ioi provin- 
ciale aux personnes qui jettent ou se débarrassent des 
ordures de facon interdite. 
Dir‘ectio’n de la gestion des déphets, Environnement Canada 

que, ou encore pour circonscrire les contami- 
nants a l’intérieur d’un site, la nécessi_té de pré- 
voir des zones tampons entre la décharge 
controlée et tous les terrains avoisinants utilisés 
a d’autres fins, la largeur de ces zones varie. 
Ainsi, la distance requise entre la décharge et 
l’habitation la plus rapprochée varie de 402 m 
au Manitoba 5. 800 in en Nouvelle-l’-Ecosse et 51 

1 600 m a Terre-Neuve. Les réglements de plu- 
sieurs provinces ne précisent pas les dimensions 
des zones tampons. 

‘ .INCIDENCES DE_S _ DECHARGES CONTROLEES 
SUR LES TERRES 

Incidences directes 
«ll r_1’y a aucun doute que l’exploitation d’une 
décharge contrélée a des répercussions impor- 
tantes sur l’environnement» (Stearns et Ross, 
1973). A la lumiére d’une telle affirmation, il 

est surprenant de constater combien peu d’étu- 
des ont été consacrées aux incidences de ces ins- 
tallations sur les terres. Il est compréhensible 
que les aspects de technique et d’ingénierie 
aient été plus poussés, a cause de l’importance 
que revétent 51 long terme l’hygiéne et la sécu- 
rité. Toutefois, par le pass_é, les questions relati- 
ves aux ressourcesfoncieres n’ont recu qu’u_ne 
attention limitée. Heureusement, de nos jours, 
les projets de décharge controlée comprennent 

souvent une étude sur les incidences comme 
partie intégrante des processus de sélection, de 
conception, d’exploitation et de réaménage- 
merit, ce qui permet de réduire les effets possi- 
bles sur les terres. 

Modification du paysage 
«Pendant la phase d’exploitation d’une 
décharge, la configuration du terrain se 
modtfie constamment. 0n détruit Ia végé- 
tation, e_t on construit des voies d’accés..;. 
Dans tous les cas, l’aspect général et les 
conditions de drainage environnantes sont 
modtfiées de facon marquée» (Stearns et 
Ross, 1973). 

La nature des "incidences sur le terrain dépendra 
de la topographic initiale et de la technique 
(tranchée, talus ou surface) adoptée pour le site. 
Dans les régions oii la topographic est irregu- 
liére, la technique en surface peut étre 
employée. En l’occurr'ence, le comblement des 
dépressions transformera un paysage vallonné 
en un paysage plat. La technique de la tranchée 
peut produire des dépressions ou des collines la 
o1‘1 il n’y en avait pas auparavant. Dans tous les 
cas, le terrain naturel est modifié et les réper- 
cussions se font sentir non seulement sur le ruis- 
sellement, le drainage et l’érosion mais aussi sur 
le plan de l’esthétique. 

Non seulement le paysage risque de changer 
mais la couverture végétale peut, elle aussi, étre 
radicalement transformée. Les travaux d’ouver- 
ture d’une décharge comprennent le déboise- 
ment, le détournement des cours d’eau, l’enléve- 
ment et le stockage du matériau de couverture, 
le nivellement préalable pour la construction 
des voies d’accés, des zones de travail, des bati- 
ments et des fossés. De tels bouleversements ris- 
quent de perturber gravement la flore locale. «A 
toutes fins pratiques, la végétation est entiére- 
ment détruite pendant les opérations de comble- 
ment. En outre, le méthane peut migrer latéra- ' 

lement, en dehors des limites de la décharge 
méme. Il est possible que la présence des gaz de 
décharge dans la rhizosphére nuise a la crois- 
sance de certains arbres ct d’autres plantes» 
(Stearns et Ross, 1973). La faune locale est elle 
aussi menacée par suite de la suppression totale 
de la végétation ou des dommages et change- 
ments qui luil sont infligés pendant l’a,ménage- 
ment, l’exploitation et la fermeture de la 

décharge.
' 

«Tous les animaux de la zone de décharge 
sont tués ou contraints d’aller vivre ail- 
leurs, étant donné que leurs aires d’ali- 

mentation et Ieur habitat seront éven'tue_I- 
lement couverts d’ordures et de terre. De 
plus, le bruit produit par les machines et 
les véhicules de collecte peut perturber 
I’habitat des animaux £1 des lieues 2; la 
ronde, ce bruit étant particuliérement pré- 
judiciable £1 certains mammifires et 

oiseaux. Le percolat qui pénetre dans les 
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Photo 3. L'en|evement de la couverture végétale et de la 
couche supérieure du sol pour installer une décharge con- 
troiée modifie de toute evidence le paysage. Méme apres 
la fermeture d’une décharge, le site peut presenter u_n 

aspect trés different par rapport aux terres environnantes. 
Direction de la gestion des dechets. Environnement Canada 

eaux naturelles constitue une menace pour 
les poissons. Au cours du comblement 
d’une décharge, des animaux venant de 
l’exte’rieur, comme les rats, les mouches, 
les mouettes, sont parfois attirés par les 
déchets malgré l’emploi de méthodes ade’.- 
quates. La présence de ces intrus risque de 
faire fuir les especes indigénes» (Stearns et 
Ross, 1973). 

Qu’est-ce qui arrive une fois que la décharge est 
entiérement comblée? 11 y a peu de temps 
encore, on n’accordait guére d’attention au réa- 
ménagement, a l’entretien et a l’utilisation 
finale du terrain aprés la fermeture d’une 
décharge. Nombre de sites ont été abandonnés 
sans avoir été recouverts de terre, de végétation 
ou de semence. L’effritement, l’affaissement et 
l’érosion ont souvent défiguré certains emplace- 
ments. Un tel état de choses suscite non seule- 
ment des problémes d’hygiene et de sécurité, 
mais aussi des problémes esthétiques. Méme 
réaménagés, les sites paraissaient déplacés dans 
le milieu environnant; des ravins ont été com- 
blés, des paysages nivelés ou des collines ont 
surgi au beau milieu d’un terrain plat. Autre- 
fois, on ne se souciait guére dc l’apparence ulté- 
rieure du site, mais a_ujourd’h'ui, un plan de réa- 
ménagement ct d’utilisation ultérieure du site 
doit faire partie intégrante du projet. 

En bref, la décharge a un aspect dynamique, le 
paysage se modifie au fur et a mesure des opé- 
rations de creusage et de comblement qui, bien 
souvent, s’étendent sur une période d’au moins 
20 ans. Le spectacle, les bruits et les odeurs pro- 
voqués par la présence d’une décharge et la 

modification du terrain et de la végétation qui 
s’en suivent peuvent étre considérables. 

Utilisation des terres 

Pendant toute la durée de la période consacrée 
au choix de l’emplacement, a l’exploitation et £1 

la remise en état, les décharges contrélées exer- 
cent a bien des égards une influence sur l’utili- 
sation des terres. La nature et l’étendue des



Photo 4. Plusieurs provinces préférent installer Ies déchar- 
ges contrelées dans des zones rurales boisées. Comme 
dans cet exemple, au Nouveau-Brunswick, une zone tam- 
pon boisée isole Ie site de la decharge des terres utilisées 
a d’autres fins. 
Direction de la gestion des déchets, Environnement Canada 

incidences varient selon l’emplacement ct selon 
que la decharge est en exploitation ou fermee. 
En outre, les incidences ne seront pas les memes 
sur le site que sur les terres avoisinantcs. De 
meme que le choix de l’emplacement d’une nou- 
velle installation d’e1imination des déchets est 
influence E les modes existants d’utilisation 
des terres, cette installation aura certains effets E l’utilisation actuelle et future des terres. 
La creation d’une decharge contrelee oblige au 
moins a interrompre temporairement l’utilisa- 

tion actuelle du site choisi. Dans les villes, il 

peut s’agir de zones bzities, de parcs de roulot- 
tes, d’etabli_ssements commerciaux et indus- 
triels, d’institutions, de zones recreatives ou 
agricoles. En périphérie et dans les régions rura- 
les, il est probable que les terres, mises a part 
celles qui étaient tout simplement en friche, 
étaient auparavant consacrées surtout a l’agri- 
culture, 5. la foresterie, aux loisirs ou a certaines 
industries de services qui, de tout temps, ont 
tendance :1 s’y implanter. Il est intéressant de 
constater que, meme si on a beaucoup ecrit sur 
l’influence, exercée par l’occupation des terres 
sur le choix dc l’emplacement des installations 
de traitement des ordures, aucune étude ne sem- 
ble pas avoir été faite pour analyser les conse- 
quences que pourrait avoir l’interruption des 
utilisations existantes des terrains pour en faire 
des décharges. 

On ne possede pas non plus beaucoup d’infor- 
mation sur l’influence qu’exercent les décharges 
contrelees sur les terres avoisinantcs. A pa-rtir 
des documents consultés et des opinions ‘recueil- 
lies, il est toutefois possible de faire quelques 
observations générales. Les décharges sont rare- 
ment situées au coeur des villes a cause de la 
rareté et de la cherté des terrains, d’un amena- 
gement deja en place, du zonage, de la planifi- 
cation de l’utilisation des terres et des risques 
plus grands d’opposition--de la part du public. 

Autour des villes, plusieurs utilisations des ter- 
res peuvent etre touchées, et 2‘: des degrés divers, 
mais il est guerc probable que l’industrie lourde 

existante en subisse les repercussions. Le mou- 
vement des engins lourds, ainsi que la poussiere, 
la manutention des déchets et le bruit associés a 
l’exploitation d’une decharge peuvent faire pen- 
ser a l"activité d’une entreprise industrielle. 
Cependant, la plupart des autres utilisations des 
banlieues sont plus sensibles :1 l’emplacement 
des décharges contrelees, par exemple les sec- 
teurs residentiels et de nombreuses utilisations 
commerciales. Les propriétaires s’inquieteront 
sans doute de la baisse de valeur de leur terrain 
et de la deterioration du paysage. Ce genre de 
preoccupations signifie le départ de certains 
residents et de commergants qui se trouvent 
dans les parages, le refus de la part d’autres uti- 
lisateurs de venir s’installer la et une diminution 
possible de la demande pour les terrains adja- 
cents et de Ieur valeur. Toutefois, il arrive rare- 
ment que les incidences soient telles qu’elles 
provoquent un changement complet de la popu- 
lation, bien que les modes d’occupation des ter- 
res puissent etre modifies. 

En milieu rural, lorsque les terres sont en friche, 
qu’elles ne sont pas zonees en vue d’un develop- 
pement futur ou ont un faible potentiel d’utili- 
sation quel qu’il soit, il est probable qu’une ins- 
tallation d’elimination des ordures aura des 
incidences moins marquantes sur 1’occupation 
des terres environnantes. Cependant, la situa- 
tion peut etre différente dans les régions rurales 
on existent des exploitations agricoles ou fores- 
tieres, des zones récreatives, des pares ou des 
secteurs residentiels. D’apres les données actuel- 
les, il semble que les décharges n’ont pas de 
repercussions importantes sur la foret ou les ter- 
res agricoles, £1 condition que des mesures 
appropriées soient prises pour éliminer les dan- 
gers causes par la presence de percolat et de 
methane. Par contre, la contamination des eaux 
souterra_ines et, par voie de consequence, d_e 
l’eau de puits ou de l’eau superficielle par le 
percolat nuirait a l’agriculture et a la popula- 
tion rurale. Les zones recreatives en plein air 
seront perturbees par le bruit, les odeurs ou 
autres inconvénients suscités par la presence 
d’une decharge, comme pourront l’etre les habi- 
tats naturels et, par consequent, la faune. 

On croit genéralement que les répercussions 
qu’ont les décharges sur l’utilisation des terres 
se font davantage sentir dans les villes que dans 
les régions rurales, mais cette these n’a pas 
encore ete prouvée. Il peut s’agir la d’une simple 
question de point de vue, les incidences en 
milieu rural étant jugées comme moins impor- 
tantes. Sans doute les citadins estiment-ils que 
les consequences sont plus graves chez eux 
qu’ailleurs. La population rurale s’oppose sou- 
vent avec energie a l’idee dc voir ses terres 
transformees en dépotoirs pour les besoins des 
citadins, tandis que ces derniers voient dans les 
espaces inoccupes de la campagne l’endroit 
ideal pour se debarrasser de leurs detritus. 
Comment attenuer les incidences des décharges 
sur l’utilisation des terres? Voila une question 
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qui retient l’attention tant des provinces que des 
municipalités. Au Nouveau-Brunswick, les 
emplacements sont situes dans des regions rura- 
les eloignées, £1 faible densité de population, ou 
sur des terres boisées ou inoccupees pour les- 

quelles aucun projet d’ame’nagement n’existe ou 
n’est prevu. A Terre-Neuve, les décharges sont 
situées, dans la mesure du possible, sur les ter- 
res de la Couronne. En Saskatchewan, la majo- 
rite des municipalites ont pu faire l’acquisition 
dc terrains qui n’ont jamais ete cultivés. Au 
Quebec, les décharges contrelees sont _generale- 
ment implantées a la campagne. Si l’emp1ace- 
ment choisi se trouve dans une zone agricole 
(prescrite par la Loi sur la protection du terri- 
toire agricole), une demande doit etre adressee 
51 la Commission de la protection du territoire 
agricole afin de modifier le zonage des lots en 
cause. Les autorites de la province estiment que 
certaines dispositions de la Loi, comme les res- 
trictions relatives 21 l’emplacement, les zones 
tampons et les exigences sur le plan de la con- 
ception, reduisent l’éventualité d’incidences 
défavorables sur les terres environnantes. 

Un autre moyen de restreindre Ies incidences 
d’une decharge sur les autres terres consiste a 
fixer des distances minimales entre elles. Par 
exemple en Alberta, la loi exige une distance de 
457 in entre une decharge et un hepital, une 
habitation ou une industrie alimentaire. Le 
Nouveau-Brunswick, pour’ sa part, exige une 
distance de 150 m entre une voie de circulation 
publique et une decharge contrelee, lorsque 
celle-ci est protegée par un ecran, ou de 300 m 
lorsque le site est ouvert. 

La plupart des provinces ont etabli des directi- 
ves ou normes dont il faut tenir compte au 
moment d’evaluer l’emplacement possible d’une 
decharge, afin d’attenuer les incidences sur 
l’utilisation des terres et la pollution. Par exem- 
ple, a l’lle-du-Prince-Edouard, des directives 
génerales servent a evaluer les emplacements 
que l’on destine a des décharges. Chaque carac- 
teristique des directives est habituellement cotee 
d’apres une echelle allant de 0 a 10, la cote la 
plus élevee correspondant au meilleur site; Les 
incidences possibles sur l’utilisation des terres 
dependent de plusieurs facteurs comme la «pol- 
lution eventuelle des eaux souterraines», 
«l’acceptation par le public», «l’isolation contre 
le bruit, la poussiere et les odeurs» et «les risques 
de pollution des eaux superficielles». Deux 
autres facteurs tires des directives de l’lle-:du- 
Prince—l53douard — la compatibilité et la desira- 
bilité — sont encore plus detailles. 

1) Compatibilite du site de decharge avec l’utilisation 
actuelle du terrain 
Le site sert a l’élimination des déchets 

solides et son sol est de classe 2 on 3*. 10 
Le site est inactif et son sol est de classe 2 

ou 3. .......... .... ................. .... .... .... .. 9 
Le site est inactif et son sol est de classe 4 

on 5. ..................................................... .. 7



Le site sert a l’agriculture et son sol est de 
classe 4 ou 5. ........ .......... 5 

Le site se trouve a moins de l 000 pieds 
[305 m] des habitations. .................... .. 3 

Le site se trouve a un mille [l,6 km] au 
maximum d’une zone récréative ..... 1 

Le site sert a l’agriculture et sonsol est de 
classe 2 ou 3. ....................................... .. 0 

Le site est actuellement consacré a l’habi- 
tation .... ......... .... .... .... .... .... 0 

Le site se trouve 51 un mille [l,6 km] au 
maximum d’une piste d’atterrissage. .. 0 

2) Désirabilité d’une amélioration a apporter a 
l’utilisation actuelle des terres 
Le site est actuellement un dépotoir ou 

une carriére qui pourrait étre amé- 
lioré. ..................................................... .. 10 

Le site est actuellement abandonné et 
inactif.....- .......... .... 9 

Le site est actuellement utilisé par une 
collectivité a des fins récréatives on 
autres utilisations du méme ordre. .... .. 5 

Le site se trouve £1 un mille [l,6 km] au 
maximum d’une piste d"atterrissage. .. 1 

Le site fait actuellement partie d’une 
exploitation agricole. .......................... .. O 

(lie-du-Prince-Edouard, san_s date) 
* L’inventaire des terres du Canada est un 

systéme de classement qui groupe les sols 
minéraux en sept classes, selon leurs apti- 
tudes ou leurs limites en matiére de pro- 
duction agricole. Les sols des trois pre- 
mieres classes se prétent aux cultures 
ordinaires a rendement continu, ceux de 
la quatriéme classe sont de fertilité 

médiocre pour l’agriculture 5 rendement- 
continu, ceux de la cinquiéme classe se 
prétent uniquement au paturage perma- 
nent de l’herbe et du foin, ceux de la 

sixiéme, uniquement au paturage naturel, 
tandis que les sols et les terrains de la sep- 
tiéme classe (qui comprend les a,ffle'ure- 

ments rocheux et les petites étendues 
d’eau) ne se prétent ni a l’agricu1ture ni 51 

la culture permanente des herbages (Envi- 
ronnement Canada-, 1972b). 

Cependant, meme en prenant tous les facteurs 
en considération, des terres agricoles exploitées 
peuvent étre choisies pour y implanter une 
décharge contrélée. Celle de St-Eleanor (Sum- 
merside) était une terre agricole (grandes cultu- 
res) et une carriére de schiste. Elle est d’ailleurs 
encore entourée de terres agricoles. La carriére 
a ser'v'i 2‘: l’entassement des ordures et la terre a 
fourni le matériau de couverture, Un champ a 
été perdu pour l’agriculture, mais a part cela, 
les activités agricoles 'n’ont pas été perturbées 
de fagon notable. 

Valeur des terres 
Les incidences des décharges contrélées varient 
en fonction de nombreux facteurs dont: 1) le 

type de propriété et l’ernplace‘ment du site; 2) la 
perception des utilisateurs des terres a'voisi_nan- 
tes; et 3) la remise en état des terres. 

1) Type de propriété et emplacement 
du site 

La décharge controlée répond au besoin de la 
société d’éliminer ses ordures et, pour cette rai- 
son, l’acquisition d’un emplacement est soumise 
a des pressions économiques trés particuliéres. 
Si la décharge contrélée peut étre installée sur 
des terres de la Couronne, son effet sur la 
valeur des terres sera mineur, étant donné 
qu’elle se trouv'er'a sur un terrain qui ne risque 
pas d’étre mis en vente sur le marché libre. Par 
contre s’il s’agit de terres privées, la situation 
n’est plus la méme. En effet, le prix de ces ter- 
res a souvent tendance 2‘; monter lorsqu’il est 

prévu de les utiliser a des fins publiques. Les 
propriétaires de terrains privés admettent que 
des pressions sont fréquemment exercées sur 
l’organisme responsable pour qu’il acquiére un 
site, afin de mettre un terme a l’incertitude ou 
de répondre a l’impérieux besoin d’une nouvelle 
décharge. Ils se rendent également compte qu’il 
pourrait bien ne pas y avoir d’autres sites appro- 
priés qui soient disponibles et que c’est le gou- 
vernement qui finance le projet. 

Il existe en fait un marché captif et les vendeurs 
peuvent généralement obtenir un prix plus élevé 
pour les terrains que lorsqu’il s’agit du marché 
normal. Le prix des terres est habituellement 
fixé en fonction de l"utilisation possible la plus 
rentable. 

2) Perception des utilisateurs des 
terres avoisinantes 

L’opposition que suscite l’implantation de nou- 
velles décharges vient en fait de la crainte des 

Wm-u..—. '
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répercussions qu’e1les risquent d’avoir sur les 

terres avoisinantes. «Le public appréhende les 
problémes d’hygiéne, de nuisance et de sécurité 
et il craint que la valeur des propriétés dans le 
voisinage immédiat du site se déprécie» (Graff 
et Rogers, 1973a). Que la prjésence de déchar- 
ges contrélées fasse réellement baisser la valeur 
des terrains on non, on retrouve cette crainte 
surtout parmi les propriétaires de maisons. Il est 
tout de meme étonnant de constater qu’il 
n’existe pas, sur un sujet aussi important, de 
chiffres ou de rapports tendant a prouver que la 
valeur ou la productivité des terres changent a 
cause de la présence de décha_rges controlées. 
L’inquiétude concernant la dépréciation des ter- 
res se traduit par une forte opposition, chaque 
fois qu’il est question dc créer une décharge. 
Quoique tout le monde reconnaisse la nécessité 
d’avoir des installations pour éliminer les ordu- 
res, personne n’en veut une trop pres de sa mai- 
son. Toutefois, l_a crainte de voir les terres se 
déprécier ne semble pas étre partagée par les 
industriels dont les terrains ne baisseront pas 
forcément‘ de valeur, a cause de la présence 
d’une décharge. 

Comme nous l’avons déja dit, il semble y avoir 
un décalage entre la réaction du grand public £1 

cet égard et l’opinion des techniciens et autres 
spécialistes. Au Canada, les avis des autorités 
concernant l’incidcnce des décharges controlées 
sur la va_leur des terres avoisinantes sont parta- 
gés. Au Nouveau-Brunswick, of: la majorité des 
décharges contrélées sont situées dans des zones 
isolées en friche ou boisées, les autorités n’ont 
constaté aucune incidence marquée su_r les ter- 
res avoisinantes. En Ontario, au Manitoba et a 

Photo 5. Lorsqu’une décharge controlée est sltuée pres d’un secteur résidentiel, il est normal que la population s’i_nquiete 
des incidences qu'el|e peut avoir sur la valeur des propriétés et sur Ieur esthétique. En general, si Ie site est réjaménagé en 
aire récréative, la valeur des propriétés avoisinantes. augmentera et I’ensemb|e de la collectivité bénéficiera de cet espace 
vert supplémentaire. 
Direction de la gestion des déchets, Environnernem Canada
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Terre-Neuve, on estime que les décharges con- 
trélées, meme lorsqu’elles sont trés bien gérées, 
ont pour effet de dévaloriser les terres environ- 
nantes, notamment dans les secteurs résiden- 
tiels, a cause des nuisances possibles comme les 
mauvaises odeurs, la dispersion des papiers, le 

percolat, les émanations de méthane et l’aspect 
inesthétique des lieux. La valeur des terres peut 
également diminuer sous l’effet des contraintes 
imposées en matiére d’utilisation des terres 
avoisinantes, bien que cela ne s’applique pas 
nécessairement aux propriétés industrielles. En 
Saskatchewan, l’une des principales incidences 
économ_iques de la décharge controlée a été la 
dépréciation présumée des valeurs fonciéres, 
quoique aucune preuve n’ait pu étre avancée a 
l’appui de cette supposition. 

A l’lle-du-Prince-Edouard, les incidences sur la 
valeur des terrains semblent étre minimes ou 
mémes inexistantes. Dans la région agricole de 
St-Eleanor, les effets de la décharge, s’il y en a 
eu, sur l’utilisation, la valeur ou la productivité 
des terres sont négligeables. Les seules plaintes 
portaient sur les oiseaux qui, attirés par la 
décharge contrélée, endommagent les cultures 
de céréales dans les champs voisins. L’éparpille- 
ment des ordures cause aussi des problémes a 
l’occ'asion. La décharge de East Royalty a 
Charlottetown ne semble pas non plus avoir nui 
a l’utilisation des terres avoisinantes, a des fins 
urbaines ct notamment résidentielles. Les habi- 
tations construites a proxiniité (90 in) du site 
ont été évaluées a leur juste valeur marchande, 
la présence de la décharge n’ayant exercé 
aucune influence perceptible. Le prix des mai- 
sons de valeur moyenne s’aligne sur celu_i des 
autres propriétés dc Charlottetown (60 000$ 
pour un duplex en 1982). De toute évidence, le 
promoteur immobilier a term compte de la pré- 
sence de la décharge avant d’entreprendre les 
travaux de construction. 

3) Réaménagement 
«Pour les résidents des alentours qui peu- 
vent étre incommodés pendant la période 
d’exploitati0n de la décharge, il existe en 
général certajnes compensations sous 
forme d’une hausse de la valeur des ter- 
rains dans toute la zone, une fois que la 
décharge est fermée. Etant donné que les 
possibilités d’utilisation de la plupart des 
sites de décharge sont limitées, il est pré- 
férable d'en faire des espaces libres —ce 
qui est sans doute Ie genre d’utilisati0n le 
plus apprécié dans les régions £1 forte den- 
sité de population» (Glysson et al., 1972). 

Un point critique est atteint lorsqu’une 
décharge contrélée arrive au terme de son exis- 
tence. La valeur du site méme, ainsi que celle 
des terrains environnants, est influencée par la 
remise en état et l’utilisation finale. «La valeur 
des terres augmente lorsque la décharge com- 
blée devient une aire récréative ou industrielle» 

~~ 
Photo 6. A Kitchener (Ontario). cette décharge contrélée 
a été réaménagée en aire récréative comprenant une 
pente de ski et une pente de loboggan. La connaissance 
préalable de l’utilisation ultérieure du site p'e'rmet de plani- 
fier la configuration finale du terrain et la couverture vege- 
tale. 
Direction de la gestion des déchets, Envlronnement Canada 

(Goodings, 1974). «ll arrive fréquemment que 
la valeur des terrains augmente de facon appre- 
ciable» (American Public Works Association, 
1970). 

La hausse de la valeur des terres a la suite de 
leur réaménagement dépend de l’usage final 
auquel un site est destiné. Généralement, la 

' création d’aires récréatives augmente la valeur 
des propriétés résidentielles avoisinantes. 

«Le public se préoccupe habituellement 
des répercussions, du point de vue de 
1'hygiéne, des nuisances et de la sécurité 
quand une décharge est exploitée dans le 
voisinage, et il redoute que des conditions 
insalubres fassent baisser la valeur des 
propriétés adjacentcs. Une exploitation 
exemplaire ralliera la faveur du public et 
rehaussera la valeur des terrains avoisi- 
nants, st’ le site peut étre utilisé par les 
propriétaires d'habz'tati0ns ou qu'il est 
aménagé en parc ou en aire récréative» 
(American Public Works Association, 
1970). 

Il est également vrai qu’un site réaménagé pour 
une utilisation industrielle peut avoir une valeur 
fonciére plus élevée que le meme site remis en 
état dans un but résidentiel. Si, comme c’est 
parfois le cas, une graviére abandonnée a servi 
de site 5 une décharge contrélée, il est clair que 
la valeur des terres montera lorsque le site aura 
été complétement remis en état. Lorsque des 
terres basses doivent étre remblayées, la 
décharge peut étre un atout qui donne davan- 
tage de valeur aux propriétés (Jacobs et Biswas, 
1972). Un site bien réaménagé peut avoir plus 
de valeur qu’a l’origine. 

Actuellement, les dix provinces obligent a la 
remise en état des sites de décharge et ce réa- 
ménagement peut aller de l’application d’une 
couche de terre sans régénération du couvert 
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végétal jusqu’a une restauration totale dans un 
but bien précis. Le fait d’admettre que le pro- 
cessus appropr-ié de fer'rn_eture d’une décharge 
contrélée comprend la remise en état du site 
constitue un pas important en vue de satisfaire 
le public soucieux d’esthétique, d’atténuer les 
problémes d’occupation des terres et de ne pas 
dévaloriser les propriétés. 

Conséquences connexes 
La décharge contrélée peut donner naissance £1 

deux sous-produits qui, s’ils ne sont pas pris en 
consideration et surveillés convenablement, ris- 
quent d’avoir des incidences environnementales 
graves sur le sol, sur l’air et sur l’eau: il s'agit 
du percolat et du méthane. La gravité de ces 
deux dangers, sur le site comme sur la région 
environnante, varie au Canada en fonction du 
climat, du sol, de la topographic, de l’hydrogéo— 
logie, de l’altitude, de la composition et de la 
quantité des déchets, du type d’exploitation, de 
l’emplacement, etc. Ces deux dérivés peuvent 
migrer vers les terres adjacentcs et, par conse- 
quent, nuire a leur utili_sat_ion_. L’emploi de cer- 
taines techniques permet de contréler 
ces dangers. 

Percolat 

Le percolat est le liquide résultant de la décom- 
position d’éléments organiques. Il est également 
produit par l’eau qui s’infiltre dans les matiercs 
que la décharge contient. Toutes les décharges 
controlées produisent du percolat, mais la qua- 
lité et la quantité de ce liquide varient d’un 
endroit £1 l’autre. L’eau arrive soit sous forme de 
précipitations direct_e_s ou par l’invasion des 
eaux souterraines et 1’infi1tration ou le ruisselle- 
ment des eaux superficielles en provenance des 
terrains environnants. A mesure que les eaux 
superficielles ou souterraines pénétrent dans la 
décharge, elles dissolvent les éléments solubles 
contenus dans les détritus et entrainent des 
matiéres solides en suspension et des déchets 
microbiens. Ces «matiéres solides en suspension 
et dissoutes transforment l’eau inoffensive en 
migration en un percolat posséd_ant toutes les 
caractéristiques des eaux résiduaires industriel- 
les fortement concentrées...» (Pavoni et al., 

1975). A mesure que le percolat s’infiltre dans 
le sol, la concentration des polluants s’atténue 
grace aux processus naturels. La décharge 
absorbe l’humidité, d’ou qu’elle provienne, 
jusqu’a ce que le point de saturation soit atteint 
(Mooij, 1976), aprés quoi elle élimine le liquide 
sous forme d’un percolat dont la composition 
dépend de celle des déchets. La décomposition 
des déchets produit du méthane, du dioxyde de 
carbone, de l’eau, des acides organiques, des 
nitrates, des chlorures, du calcium, des sulfures 
de fer et de manganese, de l’ammoniac, de 
l’hydrogéne sulfuré, etc. Les eaux souterraines 
et superficielles peuvent étre fortement conta-



minées par le percolat et polluer ainsi l’eau 

potable, celle servant £1 l’irr‘igation, aux loisirs, a 
la faune, aux poissons etc. 

Les études montrent que le percolat migre dans 
les sols adjacents, mais il est trés difficile d’éva- 
luer l’étendue de la migration des contaminants. 
Si nécessaire, on peut éviter la migration du 
percolat en le retenant dans le site et en lui fai- 
sant subir un traitement ou en modifiant la 

nappe phréatique, mais il s’agit la de procédés 
qui peuvent s’avérer cofiteux. Avant de choisir 
et d’élaborer un systéme de controle, il convient 
de repérer et de surveiller les facteurs qui 
influent sur les caractérist-iques qualitatives et 
quantitatives du percolat, le principal étant le 

degré d’humidité qui pénétre le site. 

L’infiltration d’eau peut étre controlée au 
moyen des mesures suivantes: l’application 
d’une couche adéquate de matériau de couver- 
ture qui, une fois compactée, devient presque 
imperméable; le nivellement de la surface pour 
prévenir la formation de mares; le creusage de 
fossés pour faeiliter et diriger le drainage et 
l’écoulement des eaux superficielles vers des 
endroits éloignés de la décharge; l’emploi d’une 
couverture végétale pour atténuer l’érosion et 
améliorer l’écoulement et l’é'vapotranspiration. 

Toutefois, la végétation risque de freiner le ruis- 
sellement et de provoquer une infiltration plus 
prononcée, multipliant par le fait méme les pos- 
sibilités de pro_duire du percolat. La cont,amj_na- 
tion des eaux souterraines peut étre contrélée 
par la col_lecte au moyen de tuiles enfouies, de 
tranchées parafouilles, de fossés couverts, de 
bassins ou de puits collecteurs spécialement 
concus et d’installations de pompage. Ces syste- 
mes de collecte seront situés soit en sous-sol, 
soit autour ou en aval du site. Un tra_itement 
préalable peut étre nécessaire si une partie du 
percolat qui s’échappe risque d’avoir des effets 
nocifs sur la qualité de l’eau souterraine. Il est 

indispensable d’exercer une surveillance qui 
permette la mise en vigueur d’un plan d’urgence 
avant qu’une contamination grave ne se pro- 
duis_e. On utilise fréquemment pour cette sur- 
veillance un groupe de puits, qui sont places a 
différents points en bordure du site. Le percolat 
peut étre traité £1 une usine d’épuration des eaux 
aprés avoir été déversé dans un égout séparatif 
ou, si cela est impossible pour des raisons de 
commodité ou 2‘: cause des caractéristiques du 
percolat, il doit étre recueilli et traité sur place. 
Cependant, la collecte et le traitement du perco- 
lat ne sont généralement pas rentables et 

d’autres solutions, comme la recirculation ou 
des barriéres d’arg?ile, sont plus souvent 
employées. 

Les caractéristiques du percolat peuvent égale- 
m_ent étre controlées par une sélection préalable 
des déchets qui sont déposés dans la décharge. 
Une forte proportion des déchets municipaux 
ordinaires se décomposent pour former des pol- 
luants qui peuvent migrer vers les terrains envi- 

Photo 7. Cette photo montre un bassin de collecte du per- 
colat non traité sur Ie site. 
Direction de la g'e'stion des déchets, Environnemeht Canada 

ron'nan_ts (Pavoni et £11., 1975). «La nocivité du 
percolat des décharges municipales est en 
grande partie attribuable aux textiles, au caout- 
chouc, au cuir, au bois, au papier et au carton 
presents dans les déchets» (Mooij, 1976)., Les 
déchets dangereux ne devraient pas étre déver- 
sés clandestinement dans les décharges contro- 
lées, parce que le percolat risque alors de conte- 
nir des substances toxiques qui, si elles 
s’infi1traient dans les eaux souterraines, nui- 
raient considérablement 21 la santé de 1’homme. 

Le controle du type de déchets et de l’infiltra- 
tion de 1’eau dans la dé_charge s’avére parfois 
impraticable. Lorsque l’environnement risque 
d’étre contaminé sérieusement, il peut étre 
nécessaire de «poser des membranes impermea- 
bles au fond et sur les cétés de la décharge pour 
recueillir les liquides migrateurs ct empécher 
qu’ils pénétrent dans les terres avoisinantes. .. 
Le liquide recueilli peut étre transporté dans 
une usine d’épuration 011 ii sera rendu inoffen- 
sif» (Pavoni et al., 1975). Les mesures préventi- 
ves choisies comprennent, entre autres, l’emploi 
d’argile ou de plastique pour collecter le perco- 
lat, la recirculation et les installations de 
traitement. 

La question de la production de percolat doit 
étre considérée au moment du choix de l’empla- 
cement. Idéalement, la décharge contrélée 
devrait étre située de maniere a éviter tout con- 
tact direct avec les eaux souterraines ou superfi- 
cielles. Certaines formations rocheuses comme 
le calcaire fissuré doivent étre évitées, ainsi que 
les zones ou le sol 51 grains fins est peu profond 
ou inexistant. La proximité des puits, sources et 
cours d’eau a découvert doit aussi étre prise en 
considération. 

‘Méthane 

Le méthane est un produit dérivé de la decom- 
position des déchets organiques d’une décharge 
contrélée. Il importe, au moment dc situer et de 
concevoir une décharge, de prévoir des mesures 
préventives :5 cc sujet. En outre, les dangers 
latents que pose le méthane sont un des facteurs 
qui doivent étre pris en considération lors du 
choix de l’utilisati_on finale d’un site de 
décharge. 
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«La quantité et la qualité des gaz émanant 
d’une décharge dépendent de la nature du pro- 
cessus de décomposition ainsi que des propriétés 
physiques et chimiques des matiéres en pré- 
sence» (Ecologisticsi Limited et al., 1980). De 
plus, la quantité de méthane produit est propor- 
tionnelle au volume de détritus. Dans les 

décharges controlées, le processus de décompo- 
sition des ordures comprend plusieurs étapes. 
En phase initiale,» lorsque l’ox‘ygéne_est présent, 
la décomposition se fait en milieu aérobie; une 
chaleur intense se dégage, le principal gaz pro- 
duit étant le dioxyde de carbone, puis la quan- 
tité d’oxygéne diminue. A mesure que l’oxygéne 
se raréfie, la décomposition organique devient 
anaérobie, et les principaux gaz produits sont le 
méthane, le dioxyde de carbone et l’hydrogéne 
sulfuré (Stone, 1977; Pavoni et a1., 1975). 
L’hydrogéne sulfuré est le principal responsable 
des mauvaises odeurs dégagées par les déchar- 
ges controlées. Au cours du dernier stade de 
décomposition, le méthane représente 50 % ou 
plus de tous les gaz produits. La production de 
méth_ane peut commencer des les premiers mois 
ou de nombreuses années aprés le dépét des 
ordures._ «La production totale de méthane 
dépend de la composition des ordures mais, 
théoriquement, environ six pieds cubes et demi 
de méthane peuvent se dégager de chaque liv're 
de déchets [environ 400 1 de méthane pour 1 kg 
d’ordures]» (Reindl, 1977b). Les matiéres peu- 
vent produfire du méthane méme cent ans aprés 
qu’elles ont été déposées dans une décharge 
(Anon., 1979a). 

Quels sont les dangers que fait» courir ce gaz? 
Le méthane est extrémement combustible; il ris- 
que de causer des incendies ou des explosions 
lorsqu’il se trouve dans l’a_t_mosphere £1 des 
teneurs allant de 5 a 15 % par volume (Ontario 
Ministére de l’Environnement, 1981a, 1981b; 
Stone, 1977; Flower et al., 1977). Lorsqu’il y a 
difference de pression, le méth_ane se diffuse a 
travers les matieres poreuses. «... plus le milieu 
est perméable plus il est facile pour le méthane 
de migrer a travers lui. Par exemple, un milieu 
granulaire non saturé comme le sable et le gra- 
vier offrira peu de résistance au méthane, tandis 
qu’un milieu saturé et dense comme l’a_rgile 

mouillée constituera une barriére» (Ontario 
Ministére de l’Environnement, 1981b). Dans 
cert_a_ine_s conditions, le méthane produit par les 
décharges migrera dans les structures, les tran- 
chées des services publics et les égouts. «L’accu- 
mulation de gaz peut provoquer des explosions 
qui ont, d_ans tous les cas, des effets désastreux. 
L’a1lumage d’un moteur d’automobile ou diffé- 
rentes activités entreprises au sol peuvent 
déclencher une explosion. En outre, les installa- 
tions souterraines des services publics, notam- 
ment les conduites électriques, doivent étre con- 
cues avec soin pour prévenir toute accumulation 
de méthane» (Ontario Ministére de l’Environne- 
ment, 198111).



Toutes les régions du Canada n’envisagent pas 
de la méme maniere les dangers que fait courir 
ce gaz. A l’lle-du-Prince-Edouard, les autorités 
affirment que le méthane n’a pas causé de pro- 
blémes-; il semble que le gaz monte lentement 
vers la surface en traversant la couche de limon 
sableux et ne migre pas horizontalement. Terre- 
Neuve et le Nouveau-Brunswick n’ont signalé 
aucun cas d’accumulation de méthane dans les 
décharges, qu’elles soient désaffectées ou en 
exploitation. En Colombie-Britannique, l’accu- 
mulation de méthane est considérée comme un 
probleme; cependant, la plupart des sites, qui se 
trouvent généralement dan_s des régions assez 
éloignées, sont simplement recouverts ct inutili- 
sés. De plus, des gaz d’hydrogén‘e sulfuré se sont 
dégagés des platras enfouis dans des terrains 
bas et humides. 

D’autres provinces comme le Manitoba, 1’Onta- 
rio et la Saskatchewan font état de difficultés 
éprouvées a cause du méthane. Au Manitoba, 
on a signalé un cas d’accumulation de gaz dans 
le secteur dc Saint-Boniface de la ville de Win- 
nipeg. Un certain nombre d’immeub1es indus- 
triels et commerciaux érigés sur d’anciennes 
décharges on non loin d’elles ont dfi étre éva- 
cués a cause de la présence de méthane. La ville 
a décidé de racheter ces immeubles et de verser 
des indemnités aux propriétaires pour qu’ils se 
relogent ailleurs. Des mesures de cet ordre 
pourraient étre évitées si l’on interdisait la cons- 
truction d’immeubles sur des décharges désaf- 
fectées ou non loin d’elles. 

En Ontario, des problémes dus :1 la migration 
du méthane se sont manifestés a London, Mis- 
sissauga, Ottawa, Hamilton, Oshawa et Whitby 
et, dans tous les cas, des mesures palliatives ont 
été prises, soit sur le site, soit dan_s les secteurs 
environnants. Etant donné les consequences 
multiples de la formation de méthane, le minis- 
tére de 1’Environnement de l’Ontario étudie 
actuellement la production, la migration, le cap- 
tage et le contréle de ce gaz sur l’emplacement 
des décharges. 

Le méthane et d’autres gaz, comme le dioxyde 
de carbone, générés par les ordures ont des 
effets nuisibles sur la végétation, soit parce 
qu’ils sont directement toxiques, soit parce 
qu’ils déplacent et utilisent 1’oxygéne de la rhi- 
zosphére, causant ainsi l’a_sphyxie des plantes 
(Ontario Ministére de l’Environnement, l98ld; 
Flower et al., 1977). 
«Avant I960, il étaitfréquent defaire bru- 
ler les déchets dans de nombreuses 
décharges. Cette méthode était une source 
de pollution de l 'air et de problemes rela- 
tifs aux vecteurs de maladie, mais elle 
avait néanmoins pour résultat de laisser 
dans la décharge Z1 peu pres uniquement 
des matieres résiduelles non biodégrada- 
bles. Cela signifiait également que, une 
fois la décharge fermée, beaucoup moins 
d'affaissements se produisaient et que la 

formation de gaz anaérobies serait E1 peu 
pres nulle. La décharge moderne ne permet 
plus l’incinération E1 ciel ouvert, et c'est 

pourquoi elle est une excellente source 
d’alimentati0n pour les microorganismes. 
Ce sont ces derniers qui engen_drent les 
gaz, surtout le dioxyde de carbone et le 

méthane, nuisibles 21 la végétation» (Flo- 
wer et al., 1977). 

La présence, a forte dose, dc dioxyde de car- 
bone et d’autres gaz dans la rhizosphére des 
plantes peut étre toxique. «Dans tous les cas, 
nous associons la persistance des concentrations 
élevées de gaz combustibles dans le sol au mau- 
vais état et éventuellement a la mort des plan- 
tes» (Flower et al.-, 1977). 
1L’une des propriétés les plus étonnantes du 
méthane est sa facilité a se répandre. Les méca- 
nismes dc déplacement des gaz a travers les 
déchets et le sol sont ex-trémement complexes, 
mais les gaz tendent habituellement a migrer de 
la décharge en empruntant la voie qui offre le 
moins de résistance (Reindl, 1977c). 

«En général, la distance parcourue par le 
méthane dans un matériau Z1 grain fin 
comme l’argile (non saturée) est de l'ordre 
de quelques pieds, tandis que, dans le 
matériau Z1 gros grain comme le gravier 
(non saturé), la distance atteindra parfois 
des centaines de pieds. 
La migration latérale du méthane est faci- 
litée lorsque la couverture est moins per- 
meable que le matériau sous-jacent. Elle 
devrait étre maximale en hiver lorsque le 
sol superficiel est couvert de neige et de 
glace, et au début du printemps lorsqu’il 
est imbibe’ d’eau de fonte. Dans ces condi- 
tions, l’évacuation naturelle du méthane 
par la surface est entravée, ce qui provo- 
que une pression de gaz supplémentaire 
dans la zone de la décharge. Le méthane 
doit donc migrer latéralement et sur une 
plus grande distance dans le matériau voi- 
sin. La migration latérale est particuliere- 
men! prononcée lorsqu’il y a une succes- 
sion de lits dont la perméabilité est tres 
variable» (Ontario Ministére dc l’Environ- 
nement, 1981b). 

«De nombreuses décharges sont construi- 
tes dans le sol 21 des profondeurs supérieu- 
res Zz 50 pieds [15 m/. Cette épaisseur con- 
siderable d’ordures associée a'u tassement 
trés dense et 21 l’application quotidienne 
d’une couche de matériau de couverture 
risque de provoquer une pression élevée 
des gaz, parfois supérieure E1 5 livres par 
pouce carré [environ 35 kPa]. Ces gaz sor- 
tent par la voie la plus accessible, ce qui 
signtfie qu’ils peuvent parfois se déplacer 
sous le sol et s’échapper par les co'te’s de la 
décharge. Les terrains adjacents aux 
anciennes carrieres de sable et de gravier 
se prétent particulierement bien £1 cette 
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migration. Les gaz de la décharge peuvent 
migrer dans des zones 01} ils nuisent aux 
plantes, allant meme jusqu'Ez les faire 
mourir. [ls peuvent aussi migrer dans des 
batiments et provoquer des incendies ou 
des explosions. Les décharges installées 
dans d'anciennes carrieres de sable et de 
gravier sont reconnues pour favoriser par- 
ticuliérem_ent la migration des gaz qu'elles 
engendrent dans les sols environnants, qui 
sont souvent tres poreux et n’opposent pas 
de résistance au mouvement de ces gaz. 
Lorsque les sols adjacents sont formés de 
couches horizontales de sable et de gravier 
intercalées de couches d’argile, la distance 
parcourue est souvent encore plus grande, 
parce que l’argile tend £1 empécher le mou- 
vement vertical et l’échappement des gaz 
du sol. Le gel de la surface terrestre et les 
pluies prolongées semblent aussi favoriser 
la migration latérale de ces gaz» (Flower 
et al., 1977). 

C’est pourquoi les batisses et la végétation ris- 
quent d’en souffrir non seulement sur les sites 
de décharges désaffectées ou encore en service, 
mais fréquemment aussi dans les zones adjacen- 
tes. Dans les cas exposés par Flower et al., la 
migration latérale des gaz dc décharge a 
dépassé 250 m et eu des repercussions sur les 
terres agricoles ct résidentielles environnantes. 

Comment le méthane peut-il étre controlé? Les 
méthodes de contréle varient selon que la quan- 
tité ou le taux de production de méthane doit 
étre réduit ou accru (comme source d’énergie). 
Dans certains cas, une zone tampon est prévue 
autour de la décharge pour laisser une issue 
naturelle, qui permet au gaz de se disperser et 
l’empéche de migrer dans les terres voisines par 
les matériaux sous-jacents. D’au'tres méthodes 
contrélent la migration, la sortie et l’élimination 
du méthane en Pinterceptant. ou en le libérant 
dans Patmosphére par des moyens qui vont des 
systémes passifs aux systémes actifs les plus éla- 
borés, par exemple: 1) les tranchées remplies de 
matériaux trés perméables comme le sable ou le 
gravier; 2) les tranchées découvertes; 3) les 
tranchées creusées da_ns du matériau trés peu 
perméable comme l’argile ou garnies d’une 
feuille de plastique; 4) des tuyaux de ventilation 
ou des puits £1 gaz avec ou sans ventilateurs 
aspirants; 5) toute combinaison de ces systémes 
(Ontario Ministere de l’Environnement, 1981a, 
1981b). 

I1 importe également de surveiller les concentra- 
tions et les pressions du méthane sur le site pour 
établir les gradients de pression autour de la 
décharge et savoir ainsi quelle direction donner 
£1 l’écoulement. 

Lorsque la municipalité de Milton en Ontario 
décida de construire un centre d’accueil pour les 
jeunes sur une ancienne décharge contrélée, elle 
cut la précaution de creuser une tranchée para- 
fouillc de 600 In de large remplie de pierre con-



Photo 8. l_.e méthane a cause des problemes dans |'une des décharges controlees de Kitchener (Ontario). Des tuyaux de mise a |'air Iibre ont été installés sur le site pour contréler et dis- 
perser c_e gaz, operation particu|_iere_men_t importante s'i_I y a des structures a proximité. 
Direction de la gestion des déchets, Environnement Canada 

cassée, puis u_n tuyau col_lecteur perforé de 
100 mm fut installé dans la pierre et mis en 
communication avec Patmosphére par trois che-- 
minées verticales. 

La ville de Kitchener, en Ontario, a eu‘de nom- 
breux problémes avec le méthane des décharges. 
«En 1968, la rnunvicipalité a adopté un arrété sti- 
pulant que, dans les développements futurs 
situés dans un rayon de 200 pieds [61 m] d’une 
décharge, des systémes de drainage et de venti- 
lation des tu_iles suintantes doivent étre prévus 
et que de la peinture époxydique doit étre utili- 
sée pour les fentes des parquets et des murs» 
(Anon, 1979a). Cette ville a dépensé des centai- 
nes de milliers de dollars pour des systémes dc 
misc :1 l’air libre du méthane et la surveillance 
des habitations et du sol entourant une 
déch_a.rge. 

Il est possible de limiter la production de 
méthane en imposant que seuls certains déchets 
soient déposés sur le site afin que, pendant la 

phase dc décomposition, il ne se forme que cer- 
tains sous-produits gazeux. La décomposition 
anaérobie peut étre évitée par l’addition d’oxy- 
géne, de sorte que seul du dioxyde dc carbone 
sera produit-. Cependant, les exploitants doivent 
veiller a ne pas provoquer d’incendies dans la 
décharge. 

Les barrieres d’argi_le (revétement et couver- 
ture) et les systémes de mise a 1’air libre et de 
combustion sont ceux le plus communément 
employés pour controler le méthane. La conver- 
ture argileuse aide a prévenir 1’infiltration 
d’humidité. Le choix judicieux d’un emplace- 
ment, I’ut_ilisation du matériau de couverture 
approprié et une exploitation efficace contri- 
buent également a réduire les dangers que me- 
sente le méthane. 

Certaines mesures, comme une fertilisationradé.- 
quate, l’amendement et l’irrigation du sol, l’éva- 
cuation des gaz de décharge qui se trouvent 
dans la zone végéta_le, l’emploi d’especes végéta- 

les tolérantes et les techniques de plantation 
appropriées, peuvent étre adoptées pour minimi- 
ser les répercussions sur la végétation (Flower 
et al., 1977). 

Les dangers du méthane sont l’une des raisons 
qui expliquent l’existence des zones tampons ou 
zones de séparation prescrites dans les directives 
ou les lois provinciales; L’utilisation ultérieure 
de décharges désaffectées et la dist_ance qui doit 
étre laissée entre ces sites et les batiments situés 
a proximité sont des considérations importantes. 

Récupération du méthane 

Bien que ce gaz comporte des dangers pour les 
utilisateurs des terres adjacentes s’il n’est pas 
correctement contrélé, il peut également étre 
canalisé et servir de source d’énergic pour ces 
mémes utilisateurs. «L’utilisation des gaz de 
décharge comme source d’énergic est interes- 
sante, étant donné la concentration élevée 
(50 %) de méthane présente pendant la derniére 
phase de décomposition, l’augmentation des 
prix de l’éne'rgie...» (Reindl, 1977c). 

Au Canada, l’Ontario sernble étre la premiere 
province 5; avoir évalué le potentiel énergétique 
du méthane. Par exemple, le méthane produit a 
la décharge dc Kitchener est actuellement récu- 
péré et utilisé pour le chauffage des fours d’une 
usine des environs. 

En 1978, on a entrepris a la ‘décharge de 
St. Thomas Collection Services Limited, d’éva- 
luer et de démontrer la faisabilité, sur le plan 
matériel ct économique, de la récupération des 
gaz et des techniques d’utilisation. Cette étude 
débute par une période de trois ans et elle a été 
financée par Environnement Canada et les 

ministéres ontariens de l’Environnement et de 
l’Energie. Le systéme installé sur ce site pom- 
pait le gaz d’un puits creusé dans la décharge et 
l’uti1isait pour chauffer une serre sur les lieux. 
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«Une chaudiére ordinaire a gaz a air pulsé, légé- 
rement modifiée, a servi a chauffer la serre pen- 
dant l’hive'r de 1979. On a fait pousser des 
plants de tomate et des plantes ornementales 
dans la serre a partir de février 1979» (Cones- 
toga-Rovers & Associates, 1979).. 
Le site de cette décharge se divise en deux sec- 
tions. La premiere, de 5,7 ha, a été en exploita- 
tion de 1949 environ a 1967 et elle avait une 
profondeur de 6,1 51 9,2 m. La section 2, de 9,7 
ha exploitée de 1967 a 1978, avait une profan- 
deur moyenne de 12,2 m. Les installations de 
récupération et d’utilisation du gaz étaient 
situées dan_s cette derniére section. 

La serre a été construite tout pres de la pompe 
sur la décharge méme, parce qu’il n’y avait pas 
d’autres terrains disponibles 5 proximité. Cette 
solution a été adoptée parce qu’elle était celle 
qui permettait le mieux de démontrer l’utilité 

des gaz de décharge, étant donné qu’une serre 
exige de grandes qua-ntités dc chaleur ct qu’elle 
a un cofit d’im,mobilisation assez faible. Les 
résultats montrent que la récupération et l’utili- 
sation a |’état brut des gaz de décharge sont 
satisfaisantes tant du point de vue technique 
qu’économique. La récupération des gaz pro- 
duits par les décharges revét une importance 
capitale dans le contexte canadien, notamment 
pendant l’hiver, lorsque la demande d’énergic 
est trés forte. Le chauffage d’une serre n’est pas 
la seule utilisation possible de ce gaz. 

«Les autres utilisations peuvent étre clas- 
sées en fonction du degré de traitement 
que le gaz de décharge brut doit aupara- 
vant recevoir. 

Le gaz de décharge £1 I'état brut peut étre 
briilé directement dans les appareils I1 gaz 
nature] et, dans ce cas, il le remplacera, [1 

condition de corriger sa faible valeur ther- 
mique et sa nature corrosive. Parmi les 
utilisatioris faciles et rentables, ill y a lieu 
de mentionner: le séchage des céréales, le

~



chauffage des appartements et des entre- 
pots, le chauffage industriel et peut-étre 
méme le chauffage des grosses chaudieres 
industrielles. Ces utilisations ne pour- 
raient étre entreprises qu’c‘z une distance 
relativement courte de la décharge, parce 
que le cout d’un pipe-line en anéantirait 
rapidement les avantages économiques. . . . 

Pour obtenir un gaz relativement pur, dont 
la qualité serait comparable £1 celle du gaz 
nature], et pouvoir l'injecter directement 
dans les pipe-lines existants, ilfaudra que 
le gaz de décharge soit débarrassé de son 
humidité, du C02 et des traces de pol- 
luants qu'il contient» (Conestoga-Rovers 
& Associates, 1979). 

Au Canada, ce traiterrient est actuellement trop 
cher pour étre rentable. Toutefois, aux Etats- 
Unis, cette méthode est pratiquée commerciale- 
ment sur les grandes décharges. 

«Le gaz de décharge purifié et liquéfié 
peut également fournir un carburant pour 
les automobiles et les camions. Le procéde’ 
n'est pas encore commercialisé mais la 
technologie existe. . . . 

Les petites centrales énergétiques situées 
dans les endroits éloignés des lignes de 
transport peuvent néanmoins s’avérer ren- 
tables si [e cout des installations de trans- 
port est inclus dans une analyse économi- 
que» (Conestoga-Rovers & Associates, 
1979). . 

Une étude de faisabilité est actuellement en 
cours £1 Toronto afin de voir quelles sont les pos- 
sibilités matérielles, techniques ct économiques 
de l’utilisation du méthane produit par la 
décharge contrélée de Beare Road pour chauf- 
fer le jardin zoologique de cette ville, une serre 
assez grande et un chalet dc ski. La premiere 
étape de cette étude a pris fin en 1982. 
Malgré le fait que le méthane produit par les 

décharges contrélées représente un potentiel 
énergétique, il n’en demeure pas moins une 
menace grave pour l’environnement. Le contréle 
du méthane doit étre pris en considération au 
moment du choix de l’emplacement et de la 
conception, de l’exp1oitation et de la restaura- 
tion des décharges contrélées; il importe de pro- 
téger la santé et la sécurité du public et de 
réduire au minimum les incidences environme- 
mentales. 

Considérations sociales: facteurs 
humains 
Le milieu social est beaucoup plus difficile a 
évaluer et a définir que le milieu physique. 
Cependant, il se peut que des facteurs sociaux 
annulent des décisions prises tant par les hom- 
mes politiques que par les techniciens. Etant 
donné son influence éventuelle sur la prise de 

Photo 9. Le brulage des ordures dans les dépotoirs contribue a rendre le public méfiant a Végard 
des décharges contrélées. 
Direction de la gestion des déchets, Environnement Canada 

décision, il faut tenir compte de la réaction du 
public a 1’égard des décharges. 

Considérations Visuelles et 
esthétiques 

Pour le Canadien moyen, une décharge contro- 
lée évoque l’image d’un dépotoir malodorant, 
poussiéreux, bruyant, peu agréable a la vue, 
parsemé de feux 2‘: ciel ouvert, infesté de rats 
porteurs de maladies et donnant asile a une 
foule de charognards. Pour toutes sortes de rai- 
sons, l’opposition du public est l’un des facteurs 
les plus influents au moment du choix de 
1’emplacement de nombreuses décharges contro- 
lées. L’acceptation ou le refus du public sont des 
éléments essentiels dans le choix d’un emplace- 
ment, et dont l’importance est nettement recon- 
nue dans les manuels et les ouvrages consacrés £1 
l’élimination des ordures. 

«Il faut constamment tenir compte de 
l’opposition du public, tout aussi bien pen- 
dant qu'apres la phase du choix de 
l’emplacement. Toutes choses étant égales 
d’ailleurs, le site qui éventuellement ren- 
contrera le moins (l’opposition de la part 
du public doit étre choisi de préférence E1 

celui qui risque de susciter de nombreuses 
controverses sur le plan local» (Stone, 
1977). 

«ll est douteux qu’un site puisse étre 
choisi et une décharge installée et exploi- 
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tée sans quelque opposition de la part du 
public» (Reindl, 1977d). 

L’opposition aux décharges contrélées a ply; 
sieurs causes: l’ignorance du public quant aux 
méthodes spécifiques d’élimination des ordures, 
ses préoccupations et son manque d’informa- 
tions précises a ce sujet; la mauvaise réputation 
des anciennes décharges contrélées; le manque 
d’intérét des planificateurs et des exploitants 
pour les questions d’esthétique. 

«La crainte qu’ont les gens du traitement et de 
l’élimination des déchets dans leur région 
résulte du fait qu’ils associent cette activité avec 
celle d’un dépotoir» (Générale Electrique, 
1975). A l’annonce de l’installation d’une 
décharge controlée dans leur voisinage, certai- 
nes personnes prennent peur, croyant qu’il s’agit 
d’un dépotoir. Par ailleurs, les sites destinés a 
l’élimination des déchets, y compris les dépo- 
toirs, sont souvent, mais £1 tort, confondus avec 
les décharges contrélées. Il n’est pas rare que les 
dépotoirs soient exploités sans que l’on se soucie 
le moindrement de leur aspect ou de la pollu- 
tion. La majorité de la population ignore les 
directives rigoureuses qui réglementent le choix 
d’un emplacement, la conception et les métho- 
des d’exploitation d’une décharge controlée et 
qui font toute la différence entre celle-ci et un 
vulgaire dépotoir. Peu de gens savent qu’il 

existe une grande variété d’installations, qui 
sont destinées £1 1’enfouissement des ordures 
dans le sol, et dont nous donnons ci-dessous une 
définition:



«Le dégotoir est un site d’élimination E1 

découvert oi: sont déposés les déchets soli- 
des_ou liquides, sans tenir compte des 
questions de pollution ou de l’aspect 
esthétique. Les fumées qui s'en dégagent e_t 
la présence de charognards et d’organis- 
mes porteurs de maladies sont les princi- 
paux problemes associés aux" dépotoirs. 
La décharge est un terrain servant E1 l’éli- 

mination des déchets, mais sans tenir 
compte des effets possibles sur les res- 
sources en eau, et ou les détritus sont 
recouverts £1 certains intervalles d’une cou- 
che de terre pour’ minimiser les problemes 
relatifs aux charognards, Z1 l’aspect esthé- 

' 

tique, aux maladies et 31 la pollution de 
1’air. 

La décharge contro”lée, elle, a recours £1 des 
moyens techniques pour le dépo‘t des 
déchets solides sur le sol, afin de réduire 
les risques de perturbation de l'environne- 
ment. Les ordures sont étalées en couches 
minces, puis compactées le plus possible 
et, 21 lafin de chaque jour d’activite’, un 

Amatériau de_ couverture est ajouté puis 
_ 
compacté. /La décharge contrélée modifiée 
répond 21 la méme définition, 21 la diffé- 
rence que‘ l’application du matériau de 
couverture ne se fait pas quotidien- 
nement./ 

La décharge sécuritaire est un site destiné 
Z1 l’élimination des déchets ou aucun_e 
modification ltydraulique n’est autorisée, 
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ou les détritus sont déposés dans des con- 
tenants pour les isoler du milieu ambiant, 
etc., et dont l'acces est limité et constam- 
ment surveillé. 

Les [quatre/ premiers types d’emplace- 
ment, qui sont concus pour recevoir avant 
tout les déchets municipaux et commer- 
ciaux, peuvent ou non recevoir les boues 
d’égout et, en outre, recevoir des déchets 
dangereux avec ou sans le consentement de 
l’exploitant. . . .» (James, 1977). 

Le deuxiéme facteur contribuant :31, la réaction 
négativedu ‘public est la mauvaise réputation de 
certaines méthodes d’élimination des déchets 
qui ont été utilisées dans le passé. Certaines 
décharges soi-disant controlées n’étaient pas 
exploitées conformément aux normes techni- 
ques en vigueur. I1 arrivait que des décharges 
controlées étaient laissées £1 l’abandon sans que 
l’on se soucie de prévenir la pollution ou les 

incidences sur les terres environnantcs et leurs 
utilisateurs. En l’occurrence, ce peu de respect 
des normes techniques est venu renforcer la 

crainte du public vis-a-vis de toute installation 
-d’éli-mination des ordures dans leur région. 

En troisiéme lieu, le manque de con_sidé,ra_tion 
de la part des planificateurs et des exploitants 
pour les effets de la décharge sur le plan 
humain joue aussi un role. 

«[1 semble que personne ne veuille jamais 
d’une décharge E1 proximité de sa maison. 
En fait, la majorite’ des gens croient 
qu’avec les décharges, il y a éparpillement 
de papiers, pollution des eaux souterrai- 
nes, invasion de rats, dégagement de mau- 
vaises odeurs, bruit et dangers dans la rue 
causés par les camions, réduction de la 
valeur des propriétés, et pis encore» 
(Reindl, l977d). 

Il est évident que ces sujets préoccupent le 

public. Toutefois, les planificateurs, les inge- 
nieurs et autres techniciens chargés du choix de 
l’emplacement ou de l’exploitation des déchare 
ges contrélées les désignent généralement sous 
le nom de «nuisances». «Le public manifeste une 
aversion trés forte envers les nuisances liées a 
n’import_e quelle méthode d’élimination des 
déchets, que ce soit la circulation intense, la 

puanteur, le bruit, la pollution dc l’air et de 
l’eau, les papiers ou l’aspect ignesthétique en 
général. . .» (Graff et Rogers, 1973a). 

Le fait de surestimer l’importance de ces nui- 
sances est souvent £1 l’or‘igi,ne de l’oppositiorj1 

manifestée, notamment dans les secteurs rési- 

dentiels. Toutefois, cette attitude est loin d’étre 
toujours partagée par tous et c’est en fait cette’ 
divergence considérable d’opinion_s qui a cause 
de graves problémes. Cette constatation est par- 
ticulierement évidente quand vient le temps de 
choisir l’emplacement de nouvelles i_r_1_stal1ation_s. 
Il est arrivé parfois que le site qui convenait le 
mieux du point de v_ue physique et écologique 
n’ait pas été retenu a cause de l’opposition du 
public et des pressions subséquentes exercées 
par l’intermédiaire des représentants politiques, 
et qu’un emplacement moins approprié, écologi- 
quement parlant, mais plus acceptable sur le 

plan social, ait été choisi. Quelle ironie de cons- 
tater que, parce qu’un individu craint que sa 
propriété ne soit endommagée ou enlaidie, il 

faille choisir un site pouvant entrainer davan- 
tage de pollution ou de frais pour la collectivité. 

Il n’est donc pas surprenant que l’observation 
suivante ait été faite: 

«L’i_n_d_ustrie continuera d 'avoir de la diff- 
culté E1 installer des décharges, meme si 
l’on peut prouver qu'elles satisfont aux 
normes techniques, car le probléme ne 
releve qu’¢‘z demi de considérations de cet 
ordre. Le reste du probleme se'situe dans 
ce monde mouvant et impondérable des 
perceptions sociales, des enjeux politiques 
et autres facteurs de méme nature» 
(Anon., 1978c). 

Bien que l’in_1portance de ces considérations 
sociales soit admise, trés peu d_e recherches ont 
été entreprises dans ce sens. 

Passons rapidement en revue chacun des fac- 
teurs esthétiques en cause, c’est-a-dire les 

papiers, la puanteur, le bruit et les vecteurs de 
maladies. 
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Papiers. «Les papiers poussés par le vent repré- 
sentent le probleme le plus fréquemment men- 
tionné dans une enquéte menée au sujet des 
décharges par la Société américaine des inge- 
nieurs civils» (Graff et Rogers, 1973a). Pent- 
étre plus que tout autre facteur, les papiers 
éparpillés par le vent sont, sur le plan visuel, le 
sujet d’inquiétude par excellence pour beaucoup 
de gens. Les papiers soulevés par le vent 
n’offrent pas un spectacle agréable a la vue; s’ils 
doivent étre dispersés un peu partout, le voisi- 
nage perdra une partie de son attrait tant pour 
les résidents que pour les acheteurs éventuels. 
La premiere impression est importante et la 
présence de papiers charriés par le vent n’amé- 
liorera pas l’aspect ou la valeur d’une zone voi- 
sine d’une décharge. 
Puanteur. Cette nuisance est celle qui est la plus 
communément associée aux sites destinés it l’éli- 
mination des ordures. La mesure dans laquelle 
le milieu environnant est touché dépend du 
genre de déchets déposés, de la temperature, du 
vent et des méthodes d’exploitation de la 
décharge. Lorsqu’un site est correctement 
exploité, ce probléme est trés atténué.:.C.epen- 
dant, lorsque les déchets se composent d’une 
forte proportion de protéines organiques, que les 
conditions atmosphériques combinent des tem- 
pératures élevées, des inversions et des vents 
dorn_i_nants et q‘u’en plus les méthodes d’exploi- 
tation laissent £1 désirer, les mauvaises odeurs 
peuvent se propager bien au-dela du voisinage 
immédiat de la décharge. Il est normal qu’une 
telle situation provoque des. plaintes, particulié- 
rement de la part des résidents, des commer- 
gants et des r utilisateurs d’installations 
récréatives. 

_l3_r1_1fi. La collecte et le transport des ordures de 
leur point d"origine jusqu’a la décha_rge, et les 
activités sur le site méme nécessitent l’emploi de 
gros camions, de compacteurs et d’engins de 
terrassement. «.;..le bruit des camions est fran- 
chement assommant et il peut entrai_ner des 
troubles auditifs si le nombre de décibels est 
cpntinuellernent excessif. Ce probléme devient 
particuliérement aigu lorsque les secteurs rési- 
dentiels sont situés pres des routes d’accé‘s» 

(Stearns et Ross, 1973). Le bruit est en général 
plus prononcé sur le site meme, mais si le bruit 
des camions ou des machines se propage dans 
les zones résidentielles, commerciales et récréa- 
tives environna_ntes, il peut déranger les person- 
nes qui y vivent ou y t_rava_i,l_lent_. Cette incidence 
n’aura pas la méme portée dans une zone déja 
occupée par l’industr'ie lourde ou l’extraction 
miniére. 

Une fois que la décharge contrélée fonctionne, 
Paccroissement de la circulation a d’importan— 
tes répercussions sur l’utilisation des terres 
adjacentes, elle provoque une augmentation du 
niveau de bruit et du nombre total de véhicules 
qui circulent dans la région et entraine la néces- 
sité d’établir un programme efficace d’entretien 
des routes.



Qualité de l’air. La poussiére constitue un pro- 
bléme constant le long des voies d’accés et 
autour de la décharge, pendant les périodes de 
sécheresse ou de vent, o'u dans les régions 
seches, surtout lorsque le sol et le rn_a,téri_au dc 
couverture sont composés de grains fins. La 
poussiére peut réduire la visibilité dans la zone 
de la décharge, étre une nuisance pour de nom- 
breuses activités des résidents (séchage du l_i_nge 
£1 l’extérieur, lavage des voitures et des fenétres, 
peinture) et géner les activités de plein air. Le 
passage fréquent des camions ct 1’emploi 
d’engins lourds avec les émissions accrues des 
gaz d’échappement peuvent détériorer la qualité 
de 1’air le long des routes d’accés et sur le site 
méme. 
Vecteurs de maladies. Un vecteur est «un ani- 
mal ou un insecte qui transmettent des maladies 
infectieuses d’un homme ou d’un animal a un 
autre, par morsure ou par dépét de germes 
pathogénes sur la peau, la nourriture ou autres» 
(Environnement Canada, 1978). Les mouches, 
moustiques, rats et oiseaux sont les principaux 
vecteurs qui fréquentent les décharges et c’est le 
contréle de ces animaux-, pour des raisons évi- 
dentes d’hygiéne, qui distingue la déchargc con- 
trélée exploitée selon les normes de la déchargc 
ordinaire et du dépotoir. Certains Vecteurs 
comme les rats et les mouches sont parfois 
apportés sur les lieux avec les ordures, mais tous 
les Vecteurs seront attirés par ce genre de site, 
s’i1 n’est pas exploité convenablement. Les 
oiseaux, notamment les mouettes, constituent 
undanger non seulement pour la santé mais 
aussi la circulation aérienne (Solman, 1973»; 
McNeil et al., 1973). 

Prise en_ considération des 
préoccupations d’ordre visuel et 
esthétique 

Quelles mesures prendre pour atténuer les inci- 
dences inesthétiques ct indésirables des déchar- 
ges contrélées? Certains moyens peuvent étre 
mis en place an moment du choix de l’emplace- 
ment ou au stade de la conception et de l’exploi- 
tation. D’abord, le processus de sélection de 
l’emplacement offre la possibilité de tenir 
compte des préoccupations de la population. Les 
sites éventuels devraient étre évalués en fonction 
de leur compatibilité avec les utilisations actuel- 
les et futures. Les effets défavorables sur les 
zones résidentielles, particuliérement sensibles a 
la présence de décharges contrélées, seront 
minimisés en situant la déchargc a une certaine 
distance ou hors de la vue de ces zones. Le 
choix d’un secteur ou sont déja installées ou 
prévues des industries lourdes ou des activités 
d’extraction miniére sera plus acceptable. 

Il est possible qu’une déchargc ait un aspect 
moins désagréable, grace £1 une planification 
soignée du site. Parpexemple une berme ou un 
talus pourrait isoler efficacement ‘la déchargc 
et, une fois plantés d’herbe et debuissons, ils 

Photo 10. Une entrée asphaltée et des camions a benne couverte améliorent |’exp|oitatio‘n d’une décharge cjontrélée 
d’Ottawa (Ontario). 
Direction de la gestion des déchets, Environdement Canada

\ offriraientl a l’oeil un paysage agréable qui 
ferait écran ct amortirait les bruits. Il est égale- 
ment possible de prévoir une entrée décrivant 
une courbe avec un aménagement paysager 
attrayant. 

Le nombre de plaintes formulées au sujet du 
bruit, de la mauvaise qualité de 1’air«, des 
papiers emportés par le vent, de la puanteur et 
des Vecteurs sera moindre si l’on prend certaines 
mesures pendant l’exploitation de la déchargc. 
Par excmple, les problémes causés par le bruit 
seraient atténués si les opérations étaient effec- 
tuées pendant la journée £1 des heures raisonna- 
bles. Les plaintes relatives au bruit, a la pous- 
siére et aux gaz d’échappement des camions 
seront réglées si les voies d’accés ne passent pas 
par les zones résidentielles, récréatives et méme 
commerciales et si l’ihoraire des activités du site 
est établi de telle fagon que les camions ne rou- 
lent pas aux premieres et aux derniéres heures 
de la journée. Les voies d’accés peuvent étre 
améliorées en les arrosant ou_en les asphaltant. 

Un programme efficace dc lutte contre l’épar- 
pillement des papiers devrait comprendre non 
seulement des moyens mis en place au moment 
de la conception comme les bermes, clotures, 
rideaux protecteurs ou buissons, mais aussi tout 
un programme de ramassage manuel ou méca- 
nisé des ordures. Les bennes des camions 
devraient étre couvertes pour que les papiers ne 
s’envolent pas, tant en cours de route que sur la 
déchargc. 

Si la surface de travail n’est pas trop grande et 
si les détritus sont correctement compactés et 
recouverts de terre a la fin de chaque journée de 
travail, le probléme de la puanteur sera moin- 
dre. L’application d’un matériau sur les ordures 
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contribue a atténuer les mauvaises odeurs dues 
51 la décomposition des matiéres organiques ou 
les odeurs fortes dégagées par certaines ordures 
en particulier. 

La méthode élémcntaire de lutte contre les vec- 
tcurs dc maladies consiste a compacter les ordu- 
res et a les couvrir immédiatement. Une couche 
bien compacte de 15 cm de terre appliquée sur 
les détritus 5 la fin de chaque journée de travail 
sera efficace car les mouches peuvent diff1cile- 
ment traverser une épaisseur de 15 cm de sol 
compacté, et les rats seront éliminés si la com- 
paction et la couverture rendent plus difficilc 
l’accés a la nourriture et détruisent leur habitat. 
Ces observations s’appliquent également a 
d’autres animaux (chats ou chiens errants, ours, 
etc.) qui pourraient étre attirés par les ordures 
pour se nourrir. Le nombre de moustiques sera 
moindre si l’on élimine les flaques ou les mares 
d’eau stagnante. Les oiseaux restent un pro- 
bléme, parce qu’i_ls sont bruyants, malpropres, 
porteurs de germes et qu’il est difficile de les 
éloigner d’une déchargc. Pourtant, il est parti- 
culiérement important de les décourager; pour 
cc faire, on peut essayer d’utiliser de petites sur- 
faces de travail, une couverture quotidienne de 
terre, le bruit, les prédateurs, etc. Il est peu pro- 
bable que les oiseaux resteront sur les décharges 
si elles sont effectivement et fréquemment 
recouvertes et, donc, moins accessibles. 

Le souci dc conserver un certain caractére 
esthétique se retrouve dans toutes les lois et 
directives provinciales. Par excmple, toutes les 
provinces prévoient l’établi_ssement de zones 
tampons qui permettent le camouflage du site et 
sa séparation des terres utilisées 5 d’autres fi_ns, 
ou assurent l’espace nécessaire au controle sur 
place des polluants. En Colombie-Britannique,



Photo 11. Les oiseaux qui se rassemblent sur les dépotoirs a ciel ouvert posent de graves problémes de saiubrité et 
d’esthétique et sont une source de dangers pour les avions. L'application quot_idien_ne d’une couche de matériau de cou- 
v_ertu_re dans les décharges controlées éloigne les oiseaux et constitue une grande amelioration dans le processus d’élimi- 
nation des déchets. 
Direction de la gestion des déchets, Environnement Canada 

lorsque la situation le justifie, l’oct_roi d’un per- 
mis peut comporter l’obligation de construire 
une berme ou un écran entre la décharge et les 
terres adjacentes. En Ontario, le réglement 
exige une zone tampon tout autour de la 

décharge ct stipule que le site doit étre soustrait 
51 la vue du public par un écran approprié. Q . 

Loi de la qualité de l’environnement du Québec 
prévoit le camouflage au moyen d’une cléture, 
u_ne rangée de coniféres, un talus, une configu- 
ration topographiquc ou tout autre genre 
d’écran naturel pour que le site ne soit pas visi- 
ble d’une voie publique, d’un immeuble ou d’un 
parc ouvert au public. Ces écrans peuvent par la 
méme occasion réduire les problemes de bruit, 
de dispersion de papiers, de puanteur et de con- 
tlits entre les utilisations des terres. 

Dans d’autres provinces, l’aspect esthétique est 
pris en consideration au moment du choix de 
l’emplacement. Au Nouveau—Brunswick, on 
essaie résolument de situer les décharges con- 
trélées dans les régions les plus isolées. C’est 

peut-étre pour cette raison que les autorités esti- 
ment que l’incidence visuelle est minime. Les 
décharges contrélées n’ont pas fait l’objet de 
plaintes de la part des residents; les préoccupa- 
tions d’ordre écologique concernaient davantage 
la qualité des eaux souterraines que la pollution 
du sol ou Penlaidissement du paysage. A Terre- 
Neuve aussi, un grand nombre de décharges

; 
contrélées sont relativement a 1’ecart des zones 
habitées et, pour cette raison, les incidences de_ 

nature esthétique restent inconnues ou ne sont 
pas étudiées. 

Les sites de l’lle-du-Prince-Edouard n’ont sou- 
levé aucun grief sérieux si ce n’est, a l’occasion, 
au sujet de papiers éparpillés sur les champs 
environnant la décharge de St-E:lea_no_r. A Char- 
lottetown, la décharge de East Royalty qui se 
trouve £1 proximité d’habitations n’a fait l’objet 
d’aucune plainte. En Nouvelle-Ecosse, des ten- 
tatives ont été faites pour situer les décharges 21 

1’abri de la vue, autant que possible dans des 
secteurs boisés. De toute facon, le site sera mas- 
qué afin d’importur_1_er le public le moins possi- 
ble. Il est souhaitable de planter des coniféres et 
des feuillus mélangés, autour d’une décharge. 
Le rideau d’arbres servira autant £1 cacher la 

décharge qu’a‘1 faire obstacle au vent et 51 éviter 
l’éparpillement des papiers. De plus, une bonne 
végétation a tendance £1 protéger une région 
contre l’érosion et contribue a abais_ser la nappe 
phréatique grace 51 la transpiration. Idéalement, 
il convient de planter une nouvelle végétation 
sur les décharges désaffectées pour controler 
l’érosion ct satisfaire aux considérations esthéti- 
ques. 

En résumé, bien que l’aspect esthétique ait été 
quelque peu négligé par le passé, il importe 
dorénavant d’en tenir compte £1 toutes les éta- 
pes, c’est-a-dire: choix dc l’er'nplacement, con- 
ception, exploitation et remise en état. Etant 
donné que 1’approbation d’une décharge contro- 
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lée en général et de certains sites en particulier 
dépend pour une bonne part du consentemcnt 
du public, il est évident que «le fait de rendre 
une décharge agréable a la vue est une oeuvre 
d’embellissement, sans rien de futile» (Reindl, 
1977b).« 

Remise en état et utilisation 
finale 
La remise en état et l’utilisation finale consti- 
tuent l’une des étapes les plus importantes du 
cycle de vie d’une décharge contrélée, et cela 
pour deux raisons. D’abord, le site subit un 
changemcnt réel d’utilisation qui peut avoir des 
repercussions non seulement sur l’emplacement 
meme mais aussi sur l’utilisation des terres 
adjacentes. En second lieu, la remise en état est 
une étape qui i_nflue profondément sur la per- 
ception du public a l’égard dc tout le processus 
de la décharge contrélée. 

Une fois désaffectée et réaménagée, la décharge 
contrélée peut servir >21 une foule de choses: 
parcs, terrains de golf, pistes de randonnéc 
pédestre, pentes de ski, terrains de baseball, pis- 
tes de luge, etc. Voila des exemples concrets 
d’utilisations finales qui ont contribué 5 mieux 
faire accepter les décharges contrélées par le 

public parce qu’il se rend compte de la hausse 
de la valeur sociale et financiére du site. Dans la 
majorité des cas, le site devient un atout pour la 
collectivité parce qu’il forme un espace ouvert 
supplémentaire. C’est en raison des avantages 
offerts par la remise en état que «l’utilisation 
envisagée représente généralement un des points 
forts pour convaincre le public d’accepter la 

création d’une déchargc contrélée dans une 
région» (Mantell, 1975). L’amélioration appor- 
tée par lc comblement de certaines terres basses 
peut aussi se révéler un avantage économique. 
Par exemple, «plusieurs villes ont transformé e_n 
terrains de jeu ou d’athlétisme et en parc d_es 
sites propices £1 l’éc1osion des moustiques. 
D’autres ont utilisé d’anciennes décharges con- 
trélées pour prolonger des pistes d’atterrissage 
ou édifier des bétiments industriels» (American 
Public Works Association, 1970). Un site bien 
restauré peut étre une source d’avantages éco- 
nomiques et sociaux, tandis qu’un autre, ma] 
réemployé entrainera de graves problémes éco- 
logiques (Pavoni et a].;, 1975). 

Avant de procéder au réaménagementv, il con- 
vient d’examiner toutes les caractéristiques phy- 
siques du site d’une décharge controlée. Celles- 
ci exerceront une influence sur la vitesse de tas- 
sement et la production de gaz qui, a leur tour, 
détermineront l’utilisation future du site. Des 
données sur les conditions climatiques et topo- 
graphiques des lieux, la conception de la 

décharge, les caractéristiques et les sortes de 
matiéres déposées sont indi,spe'nsables. Le temps 
nécessaire a la putréfaction totale des matiéres 
organiques d’une décharge varie en fonction de
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Photo 12. Cette ancienne décharge réaménagée de la région métropolitaine de Toronto sert a |'h'eure actuelle a des fins 
récréatjves. 
Direction de la gestion des déchets, Enviro'nr_1e'rne_n_t Canada 

nombreux facteurs, dont les conditions climati- 
ques. En outre, les nombreuses sortes de m_atié- 
res mises en décharge se décomposent ou s’oxy- 
dent toutes a des rythmes différents. Pendant la 
décomposition, la surface de la décharge com- 
mence a se tasser a un rythme variant selon les 
types de déchets. Néanmoins, le tassement est 
également déterminé par: 

«... le volume de matériau de couverture 
utilisé par rapport au volume des ordures 
et a la densité obtenue par _le compactage. 
Plus la quantité de matériau de couverture 
est grande et plus la densité obtenue est 
forte, mains tassement devrait étre 
important. Lorsqu’il y a tassement, Ia sur- 
face doit étre remise en pente et nivelée 
pour que Ie drainage se fasse correctement 
et pour tempécher que des fissures se for- 
ment. Lorsque de larges fissures se pro- 
duisent, les déchets sont exposés aux rats 
et aux mouches, l'eau s’infiltre et les gaz 
s'échappent. Le tassement présente aussi 
des risques pour les structures érigées sur 
les décharges, les canalisations et les 
structures dans le sol des décharges. Les 
risques de tassement doivent done étre pris 
en considération au moment de concevoir 
la construction d’une installation sur une 
décharge ou dans celle—ci» (Mantell,

_ 

1975). 

«Les taux enregistrés de tassement des 
matériaux de comblement varient d’envi- 
ron 2 £1 40 %. 0n ca_lcule approximative- 
ment que Ie tassement correspondra 21 au 
moins 20 % de la hauteur initiale de la 
décharge» (Hagerty et al., 1973). 

En plus du tassement, il faut aussi, au moment 
de planifier l’utilisation finale d’un site, tenir 
compte des teneurs en méthane et du degré de 

contamination par le percolat. L’accumulation 
de méthane risque de poser de graves problémes 
de sécurité et de contraintes pour les bétiments 
et les maisons construits sur une décharge 
désaffectée. En fait, la construction d’immeu- 
bles est rare et interdite la plupart du temps, 
sauf lorsque des dispositifs de contréle particu- 
liers ont été mis en place auparavant. Si des 
structures sont érigées sur d’anciennes déchar- 
ges, «... tous les éléments de fondation comme 
les pilotis ou les piliers enfoncés dans les détri- 
tus doivent étre concus de maniére a supporter 
les effets corrosifs des gaz et du percolat» 
(Hagerty et al., 1973). 
Au moment de planifier l’utilisation finale d’un 
site, il importe aussi de considérer le type de 
couverture végétale qui devrait étre choisi. 
D’abord, la surface doit étre protégée contre 
l’érosion par le vent et l’eau, puis le matériau de 
couverture devra étre nivelé pour empécher 
l’eau de s’accumuler et de pénétrer dans la 
décharge. Si la c_ouverture n’est pas trés épaisse, 
seules les plantes a racine courtes, les fleurs et 
les buissons pourront y pousser. L’accumulation 
de gaz dans la rhizosphére doit étre envisagée, 
car elle risque de freiner la croissance ou méme 
de tuer la végétation. 

«Pour surmonter ces obstacles, il faut 
appliquer une couche suffisamment épais- 
se de terre humide et fertile et installer un 
systeme de mise £1 l'air libre des gaz. Le 
choix de la végétation de couverture 
dépendra du climat, du site, du matériau 
utilisé comme couverture finale et de la 
profondeur possible au-dessus de la der- 
niére couche de détritus pour la formation 
des racines. II faudra évidemmeizt s’abste- 
nir de planter sur une décharge désaffectée 
toute végétation qui demande £1 étre irri- 
guée. 
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Photo 13. La derniére couche de couverture devrait étre 
suffisamment épaisse pour la végétation. et devrait étre 
nivelée pour empécher la formation de mares d’eau. Les 
herbes et les buissons réduisent l’érosion du sol et amelio- 
rent l’aspect du site remis en état. 
Direction de la gestion des déchets, Environnement Canada 

ll convient de se rappeler ces considera- 
tions, quand une ancienne décharge doit 
étre utilisée pour l’agriculture. La encore, 
les gaz produits par les déchets en décom- 
position peuvent entraver la croissance des 
plantes dans le sol ale couverture 21 moms 
que la mise 21 l’air libre de ces gaz n’ait été 
prévue» (Hagerty et al., 1973). 

L’épaisseur de matériau dc couverture néces— 
saire pour réaménager un site a des fins agrico- 
les varie de 0,6 a 3m selon le type de sol, les 

cultures prévues et le climat de la région. Les 
emplacements d’anciennes décharges devant 
servir d’aires récréat_ives ne nécessitent généra- 
lement qu’une couche finale de terre de 0,6 m 
d’épaisseur. 

La remise en état des anciennes décharges a des 
fins d’agriculture et de construction est p'rati- 

quée plus souvent aux Etats-Unis qu’au 
Canada. Dans ce dernier pays, les décharges 
sont principalement réaménagées en aires 
récréatives; rares sont les ca_s ou elles servent a 
la construction. 

Au Canada, lorsqu’une décharge est remplie a 
pleine capacité, la phase dc remise en état se 
divise en deux temps. Premiérement, une cou- 
che finale de 0,6 m de matériau est compactée 
sur toute la surface; en second lieu, une couver- 
ture végétale est mise en place. ‘Mais la facon de 
procéder varie d’une province a l’autre. 

Par exemple, au Manitoba, le réglement 208/ 76 
specific le processus de remise en état des 
décharges désaffectées en ces termes: «... une 
fois terminée la période d’exploitation d’une 
zone de plus de 0,4 ha (1 acre) on an moment 
de la fermeture d’une décharge, une couche 
finale de terre compactée d’une épaisseur mini- 
male dc 0,6 m (2 pieds) doit étre appliquée sur 
la surface de la zone active, ct cette derniére 
doit étre nivelée pour limiter la formation de 
mares d’eau stagnante.» 

A l’lle-du-Prince-Edouard, le processus com- 
prend une étape de plus, c’est-a-dire non seule-



ment l’application d’une couche de matériau de 
couverture de 0,5 51 0,6 m d’epaisseur, le nivelle- 
ment, le terrassement et l’en_semencement ou la 
plantation d’herbes, mais aussi l’inclinaison 
definitive du terrain dc l’ordre de 2:1 a 3:1. 

Une fois que le site a été reensemence, c’est 

generalementia la municipalité ou parfois £1 un 
particulier que revient la decision de laisser le 

sit_e libre ou de'l’utiliser- £1 d’autres fins. 

Au Canada, la decharge controlee desaffectee 
sert frequemment a des fins recreatives, si ce 
n’est pas comme espace libre. Toutefois, 
l’Alberta et le Manitoba songent 2‘: utiliser 
d’anciennes decharges a des fins agricoles tout 
aut_ant qu’a des fins recreatives. 

En Alberta, la decision de l’utilisation finale est 
traitée dans le rapport d’etude technique redige 
avant la mise en exploitation du site. Le minis- 
tére dc l’Environnement de cette province 
supervise le processus dc remise en état pour 
s’assure_r que le site est reamenage conforme- 
ment aux conditions stipulées da_ns le contrat 
avec l’exploitant. La majorite des decharges 
contrélees de l’Alb‘erta doivent etre rendues a 
leur vocation init,ia_le,- bien qu’aucune n’ait 

encore atteint ce stade. 

Aucune province n’a établi de réglement qui 
ggigg un genre determine d’utilisation finale, 
bien que quelques-unes interdisent certains usa- 
ges. Normalement, l’Ontario ne prevoit pas de 
construction residentielle ou d’autres types de 
developpement sur les anciennes decharges con- 
trélees et ne les encourage pas non plus sur les 
terres avoisinantes. L’article 45 de la Loi sur la 
protection de Penvironnement stipule qu’aucun 
emplacement ayant servi a l’elimination des 
déchets (c’est-a-dire la zone de decharge et les 
terres mises en reserve pour le contréle des gaz 
et du percolat) ne peut etre reemploye au cours 
des vingt-cinq années suivant sa desaffectation, 
a moins que l’utilisation envisagée n’ait ete 
autoriséc pa_r le ministre. Les demandes 
d’approbation doivent passer par un bureau 
regional qui étudie les projets pour voir s’ils sont 
realisables. Il est peu probable que le ministre 
donne son consentement :1 un projet, a moins 
que la municipalité ne soit prete 231 fournir les 
moyens de contréle et les mesures correctives. 
Certaines utilisations de courte duree ou de peu 
d’importance, comme le pacage du betail, les 

croisements de routes et l’installationA de 
poteaux électriques (Ontario Ministere de 
l’Environnement, 198ld), peuvent etre ?.1PDrou- 
vees par le ministre, mais la plupart des sites 
ayant reeu cette autorisation avant l’expiration 
de la périodc de vingt-cinq ans ont été transfor- 
mes en aires de loisirs. 

En 1981, le ministére de l’Environnement de 
l’Ontario, conscient des risques que peuvent 
presenter les gaz degages par les dechets en 
decomposition d’une dec_harge, a établi des 
directives provisoires sur l’utili_s_ation des 
decharges desaffectees ou des terrains avoisi- 

nants. Ces directives ont été redigées pour aider 
les fonctionnaires regionaux du Ministere a 
prendre des decisions relatives a la reutilisation 
des sites et a la surveillance de l’amenagement 
des terres avoisinantes. Elles traitent du pro- 
bleme lie a la production du methane, des 
moyens de remédier 5 ce problerne, des dimen- 
sions de la zone tampon a etablir pour empecher 
la migration des gaz dans les environs, de 
l’occup_a_tion du sol de la decharge et de la 

necessite d’installer des systemes de détection ct 
de contréle du methane. L’Ontario procéde 
actuellement a une etude exhaustive sur la 

migration des gaz-, qui servira de base a la 

redaction des directives definitives. 

Le Manitoba n’encourage aucune sorte de cons- 
truction sur une ancienne decharge, a moins que 
des dispositions speciales, comme les systémes 
de detection et de mise a l’air libre des gaz, ne 
soient prevues. I1 envisage meme 1’établissement 
d’une loi a cet effet. La ville de Winnipeg 
n’autorise aucune construction sur les decharges 
désaffectées. 

En 1982-, ni l’lle-du-Prince-Edouard ni la Nou- 
velle-Ecosse n’avaient encore de decharge con- 
trélee desaffectee. Cependant, a l’lle-du-Prince- 
Edouard, les autorites étudient, dans le cadre 
d’une entente 21 sept parties reunissant les muni- 
cipalités, le gouvernement provincial et les pro- 
moteurs prives, la possibilite de reemployer le 

site de Charlottetown. Etant donne que cette 
decharge sera remplie a pleine capacité en 
1984, on s’attend £1 ce que la construction resi- 
dentielle prenne de l’expansion sur les terrains 
adjacents et que d’autres installations recreati- 
ves, comme une marina ou un club nautique, 
soient construites sur la céte. En 1982, des tra- 
vaux d’amenagement ont debute dans plusieurs 
regions. Un enrochement de beton, délimitant le 
cete nord dc Wrights Creek, a ete edifie le long 
du bord i_nit_i‘al de la decharge. Le ministére des 
Forets a mis sur pied un plan de gestion dans le 
cadre duquel les zones tampons existantes natu- 
relles sont améliorees et ou l’on en cree d’autres, 
ou 1’on fait pousser differentes sortes de jeunes 
plants. La partie comblee de la decharge a ete 
recouverte d’une couche supplementaire de 
0,6 m et ensemencee par hydrosemeurs. La sur- 
face plantee d’herbe couvre environ 8 ha et sera 
entretenue en vertu du contrat d’exploitation 
du site. 

A Terre-Neuve, il existe une situation "interes- 
sante sur l’emplacement d’une ancienne dechar- 
ge cont_r6le_e, connue sous le nom de Wishing- 
well. Un important lotissement a été amenage 
sur des parties du site et dans ses alentours; il 

comprend a l’heure actuelle un complexe sportif 
et un centre federal d’imp6t. Les structures ont 
fait l’objet d’essais poussés et elles sont prote- 
gees contre le methane par des systemes de mise 
£1 l’air libre. Six ou sept sites de la provinceont 
ete reaménages en complexes sportifs et en aires 
recreatives. 
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Photo 14. L'aménagemen't d'un terrain de golf est une 
excellente facon de réutiliser une ancienne décharge con- 
trolée. 
Parcs Canada 

En Ontario, les emplacements d’anciennes 
decharges contrélees sont transformes en ter- 

rains de golf, en parcs, en cinemas de plein-air, 
ou meme parfois laisses a l’etat naturel, aprés 
avoir ete couverts d’une derniére couche de 
terre et ensemences. Ainsi, une decharge desaf- 
fectée de 8 ha et d’une profondeur d’environ 
7 m, :21 Milton, est maintenant transformée en 
parc avec un terrain de baseball, un terrain de 
soccer et un centre de jeunes. 

En 1968, la ville de Kitchener a concu un parc 
et une aire recreative sur l’emplacement d’une 
decharge desaffectee, et elle a fait preuvc 
d’imagination puis_qu’il y a une pente de ski de 
33,5 In de hauteur et d’une superficie de 16 ha, 
avec deux pistes de 244 m et une piste de tobog- 
ga-n. Le mont Blackstrap, une pente de ski qui a 
servi aux Jeux d’hiver de 1971 et situee :31 20 km 
de la ville de Saskatoon, est en partie une 
ancienne décharge. L’a_ncien_ne decharge de 
Regina est a l’heure actuelle un parc commu- 
nautaire. Une decharge desaffectée au Nou- 
veau-Brunswick a deja été aménagée a des fins 
recreatives et comprend, entre autres, des courts 
de tennis et des terrains de soccer. 

Sur la cote ouest, dans la ville de Vancouver, un 
dépotoir a été transforme en decharge controlee 
puis, aprés sa fermeture, il a ete converti en ter- 
rain de loisirs. Recouvert d’une couche de cou- 
verture finale de 4,6 m, de beaucoup superieure 
aux 60 cm reglementaires, le site a été amenage 
et contient un terrain de jeu, des courts de ten-



nis, un arboretum et une pépiniere, des aires 
récréatives, des pistes de randonnée pédestre et 
d’équitation et un golf a dix-huit trous. Six a 
sept cents maisons en copropriété se trouvent 
dans un rayon de 1,6 km de la décharge. 
Seules quelques décharges contrélées ont été 
consacrées a des fins industrielles, apres leur 
fermeture. Une décharge controlée municipale 
(a l’emplacement d’une ancienne graviére), 
située pres de Brandon au Manitoba, a été fer- 
mée en 1979. Les industries des environs l’utili- 
sent actuellement pour y jeter des débris de 
matériaux de construction. En fait, ce sont ces 
décombres qui ont donné sa configuration finale 
au site comblé. Au Nouveau-Bru_nswick, une 
décharge privée a été aménagée dans un parc 
industriel. Plus tard, lorsque le site sera rempli 
a pleine capacité, il pourrait étre réainénagé en 
parc de stat_ionnement ou on pourrait y cons- 
truire un batiment n’exigeant pas de fondation 
ou de sous-sol. 

Les décharges éloignées des villes sont en géné- 
ral seulement recouvertes d’une couche de terre 
parfois réensemencée, et souvent il n’y a pas de 
demande de réutilisation immédiate. Par contre, 
comme dans les villes et les banlieues, ou les ter- 
rains sont beaucoup plus en demande, le réamé- 
nagement d’une décharge controléegdevient une 
nécessité pour des raisons éc_ologiques, économi- 
ques, sociales et politiques. Un site bien réamé- 
nagé offre a la collectivité un vaste choix d’utili- 
sations, ce qui constitue un avantage tant pour 
les résidents que pour les utilisateurs. 
Le réaménagement d’anciennes décharges est 
avantageux non seulement pour le site méme 
mais aussi pour les terres environnantes, et il 

leur donne une plus-value. Pour ces raisons, 
l’attitude du public a l’égard des décharges eon- 
trolées évolue; la population ne les considére 
plus comme une dégradation permanente du 
paysage mais seulement comme une utilisation 
provisoire, avec la possibilité d’utilis,er ultérieu- 
rement l’emplacement dans l’intérét de la col- 
lectivité. 

Une décharge contrélée occupe un terrain de 
facon temporaire, mais les préoccupations 
d’ordre social et écologique liées a son exploita- 
tion sont réelles et il importe d’en tenir compte. 
Les questions relatives au percolat, a la produc- 
tion de méthane, au bruit, a la pua_nteur et 
autres nuisances doivent étre examinées bien 
avant la mise en exploitation du site. Pour éviter 
ou atténuer ces problemes, certaines mesures 
peuvent étre prises au moment du choix de 
l’emplaceme'nt et aux stades de conception et de 
planifica_tion.de la décharge. Ces considérations 
seront traitées dans les sections qui suivent. 

FACTEURS A CONSIDERER 
LORS DU CHOIX DE 

L’EMPLACEMENT D’UNE 
DECHARGE CONTROLEE 

Il faut examiner un certain nombre de facteurs 
avant méme d’envisager un emplacement pour 
une décharge contrélée. Ces facteurs doivent 
tenir compte dc l’environnement tant physique 
que social. Les caractéristiques topographiques, 
climatiques, hydrologiques, géologiques, ainsi 
que la nature des matériaux de couverture ser- 
vent a déterminer si l’environ'nement physique 
convient pour une décharge controlée. Beau- 
coup de ces aspects physiques sont facilement 
quantifiables et peuvent étre mesures de facon 
objective. Par contre, l’attitude adoptée par le 
public, et ses réactions, sont beaucoup plus dif- 
ficiles a quantifier. 

Considérations physiques 
Topographie 
La topographic du terrain constitue l’un des 
facteurs les plus importants parce qu’elle influe 
sur les éléments suivants: méthode d’élimination 
des déchets; risque de pollution; cofit pour mini- 
miser les effets sur l’e1_1vironnement; capacité de 
la décharge; besoins de drainage; accessibilité 
de la décharge; et utilisation finale dc l’empla- 
cement de la décharge. «Si nécessaire, une 
décharge contrélée peut étre aménagée dans 
presque n’importe quel type de terrain; cepen- 
dant, bien que la technique de la décharge cons- 
titue un moyen d’élimination de déchets facile- 
ment adaptable, certains terrains conviennent 
mieux que d’autres au dépot de déchets» 
(Pavoni et al., 1975). Comme on l’a mentionné 
précédemment, les terrains plats ave_c une cou- 
verture de sol assez épaisse sont mieux indiqués 
pour la technique de la tranchée. Dans u_ne zone 
au relief plus irrégulier, la technique de surface 
est plus appropriée. En terrain ondulé et acci- 
denté, les techniques de surface et du talus con- 
viennent toutes deux. 

«Certains terrains présentent peu de risques de 
pollution, alors que d’autres peuvent exiger des 
soins et des dépenses considérables pour la pré- 
servation de l’environnement» (Goodings, 
1974). Selon les caractéristiques topographi- 
ques, l’emplacement de la décharge peut étre 
exposé aux inondations ou nécessiter des 
moyens supplémentaires de drainage. La topo- 
graphic du lieu peut également infl_uer sur le 
parcours du percolat. La conta_mination des 
eaux dc surface, résultant soit des inondations, 
soit de la percolation des eaux dans le sous-sol, 
risque d’entrainer des dépenses élevées pour la 
décontamination. En régle générale, les plaines 
inondables ou d’autres depressions qui permet- 
tent l’accumulation d’eaux de surface doivent 
étre évitées aussi bien pour des raisons de conta- 
mination que de cofit. 
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Parmi les terrains les plus favorables £1 l’aména- 
gement d’une décharge, on peut citer les gorges, 
les ravins, et les mines £1 ciel ouvert, tous asse- 
chés, ainsi que les plateaux (Fischer et Wood- 
ford, 1973a). Les pentes trés abruptes sont 
généralement a éviter, car elles rendent diffici- 
les l’exploitation de la décharge et son acces. I1 

ne faut utiliser des sabliéres ou des graviéres 
abandonnées ou épuisées, ou d’autres carriéres, 
qu’a la condition de connaitre toutes les données 
environnementales relatives 51 l’emplacement. 
Pour Vaménagement de la décharge, il faut 
prendre les moyens appropriés pour le drainage 
en surface et sous terre, ainsi que les mesures de 
decontamination nécessaires. La technique de la 
décharge a été utilisée dans des zones de maré- 
cages et de marais, ainsi que dans des regions 
de waddens. La décharge ne devrait étre envisa- 
gée dans des environnements de ce type que si 
les mesures suivantes sont prises: évaluation 
détaillée des conséquences pour l’environne- 
ment; elaboration d’un plan d’aménagement 
complet; gestion efficace de la décharge; suivi 
régulier des systémes de surveillance et de 
contréle. 

Les caractéristiques topographiques détermi- 
nent aussi en partie la remise en état ct l’utilisa- 
tion finale de l’emplacement. Uaménagement 
paysager et le nivellement doivent étre faits en 
fonction du relief environnant la décharge. 

Climat 
«Les conditions climatiques auront des 
effets importants sur l’exploitation de la 
décharge. Etant donné qu’ilfaut empécher 
autant que possible le contact entre les 
eaux de surface et les déchets déversés, il 

est nécessaire d’évaIuer le niveau, la fré- 
quence, l’intensite’ et la durée des précipi- 
tations prévues dans la région Oil se trouve 
la décharge. De méme, la vitesse et la 
direction des vents prédominants ne sont 
pas négligeables, du fait que les papiers et 
les déchets emportés par le vent peuvent 
étre tres génants, dans le voisinage de la 
décharge. Les variations de température 
dans la région proposée jouent également, 
parce qu’il est dijficile de faire des tra- 
vaux d'excavation et autres quand le sol 
est gelé» (Pavoni et al.,, 1975‘). 

L’intensité des odeurs, la quantité de poussieres 
volantes, et l’é'rosion du sol sont elles aussi 
déterminées par les caractéristiques locales de 
la température, des vents, des précipitations et 
de |’évapo-transpiration. L’ensemble de ces 
caractéristiques combinées déterminera si la 
neige, la pluie ou la glace géneront la circula- 
tion et les travaux a la décharge par temps par- 
ticuliérement froid ou humide. «Les conditions 
climatiques peuvent obliger a éliminer certains 
emplacements, a préférer a d’autres des techni- 
ques d’exploitation inhabituelles, et méme 21 

exclure complétement l’utilisation de la



décharge comme méthode d’élimination des 
déchets dans des conditions extremes» (Ameri- 
can Public Works Association, 1970). 

Hydrologie 
Une etude approfondie des emplacements possi- 
bles peut permettre d’eviter un grand nombre 
de problemes de pollution des eaux de surface et 
souterraines. a... l’étude hydrologique (hydro- 
geologique) approfondie d’un emplacement sup- 
pose les démarches suivantes: reunion des don- 
nees relatives au drainage de surface‘ (niveaux 
des précipitations, taux d’infiltration et d’evapo- 
transpiration, capacite de stockage), et de celles 
relatives aux caracteristiques et a la qualite des 
eaux souterraines (niveau de la nappe phréati- 
que, direction ct debit de 1’ecoulement des eaux 
souterraines, localisation des puits d’eaux sou- 
terraines, qualite de l’eau des nappes souterrai- 
nes)» (Hagerty et al., 1973). 

Ce sont ces caracteristiques qui aideront £1 

determiner si la migration des contaminants, y 
compris le percolat, va poser un probleme. Le 
choix, le plan d’amenage'ment et l’exploitation 
d’un emplacement doivent etre envisages avec, 
comme objectifs, la minimisation de l’infiltra- 
tion des eaux de surface dans la décharge, l’éli- 
mination des risques dc drainage de la décharge 
par des eaux provenant d’ailleurs, un nivelle- 

ment approprié en surface, l’u_tiIis,ation de la 

couverture de sol appropriee, et la mise en oeu- 
vre des moyens necessaires pour le drainage en 
surface. Il est également essenticl d’eviter ou dc 
limiter au minimum le contact entre les eaux 
souterraines et les déchets déposes. Si ce contact 
ne peut etre évite, il faut soit se limiter a cer- 
tains types de déchets, soit protéger les eaux 
souterraines des liquides contaminés provenant 
de la décharge. Cela peut etre accompli en ele- 
vant les déchets au-dessus du niveau de la nappe 
phréatique si les sols intermediaires peuvent 
contenir des eaux d’infi_ltration, ou encore par la 
mise en place d’une barriere impermeable, 
comme un revetement en argile ou en matiere 
plastique entre les materiaux de la décharge et 
l’eau souterraine. 

Materiaux de couverture 
Etant donné que les matériaux de couverture 
sont nécessaires a divers egards dans l’exploita- 
tion d’une décharge, ils constituent eux aussi un 
important facteur dans le choix de son emplace- 
ment. La couverture de sol peut modifier le 

taux d’infiltration de l’eau dans les dechets en 
decomposition, prevenir l’apparition de vecteurs 
comme les rats et les mouches, influer sur le 

déplacement des gaz et des odeurs, réduire la 

quantité de papiers et autres residus risquant 
d’etre emportés par le vent, attenuer les risques 
d’ince'ndie, et constituer un support approprié 
pour la couverture végétale lors du reamen,age- 
ment du site. Pour satisfaire a toutes ces condi- A 

tions, il faut disposer d’une quantité importante 
de sol. L’exploitat~ion norma_le d’une décharge 
suppose l’utilisation quotidienne de materiaux 
de couverture, composes d’environ lpartie de 
sol et de 4 parties de déchets tasses. 

Lorsqu’on considere les caracteristiques du sol, 
la qualite est au moins aussi importante que la 
quantité, sinon plus. Chaque type de décharge 
peut necessiter un sol aux caracteristiques diffe- 
rentes. Le gravier constitue un obstacle pour des 
vecteurs de grande taille comme les rats, mais il 
lais_se passer des elements plus petits, comme les 
mouches, ou encore il est permeable aux gaz. 
Une fois saturés, les matériaux a particules 
fines, comme les limons et les argiles, sont peu 
permeables aux gaz, :1 l’eau, et a divers vec- 
teurs, mais par temps chaud et sec, il se forme 
de grandes fissures qui facilitent les déplace- 
ments. A l’état humide ou gele, l’argile est diffi- 
cile £1 travailler, et elle constitue une surface 
trés mediocre pour la circulation d_es camions. 
De plus, l’argile n’est pas un milieu trés favora- 
ble pour la revégétation. Le sable pur est tres 
permeable, il est sujet a l’erosion par le vent et 
peu indique pour la croissance vegetale. 

Lorsqu’on considére l’enser'nble des besoins, le 

sol ideal serait donc un limon sableux, Les par- 
ticules les plus grosses assurent la solidite, alors 
que les particules plus fines empechent le dépla- 
cement des gaz, de l’eau et des vecteurs. Cette 
combinaison constitue également une bonne 
surface de travail, un matériau facile a manier, 
une bonne base pour la revégetation, un moyen 
d’éliminer l’eparpillement des déchets et de 
limiter le déplacement de l’eau et des gaz 
(Hagerty et al., 19731; American Public Works 
Association, 1970; Pavoni et al.«, 1975). 

La presence de ce type de matériau de couver- 
ture, soit a l’emplacement meme de la decharge, 
soit a une courte distance de transport, rendra 
beaucoup plus aisee l’exploitation de la 

décharge et ameliorera sa' viabilite economique. 
Lorsqu’il y a presence de materiaux de couver- 
ture a.l’emplacement meme de la decharge, on 
peut les extraire et avoir en meme temps de 
l’espace supplementaire pour les déchets. 
Cependant, dans certaines regions du Canada, il 
arrive que le sol disponible a l’emplacement 
meme on :5 une distance de transport raisonna- 
ble n’ait pas, et de loin, une valeur «ideale». 
Dansices cas, des changements dans les condi- 
tions d’exp_loitation et le type d’utilisation finale 
de l’emplacement peuvent generalement repon- 
dre a toute carence. 

Geologic 
«La situation géologique globale du lieu 
de la décharge est trés importante pour 
son exploitation. La présence d’une épaisse 
couche de sol de couverture approprié, 
reposant sur une assise rocheuse profonde, 
constitue une situation idéale pour 
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l’exploitation d’une décharge contrélée. 
Les caractéristiques de l’assise rocheuse 
sont également importantes du fait que 
certain_s types de roches sont plus perméa- 
bles que d’autres, et qu’elles contiennent 
donc de grandes quantités d’eau souter- 
raine s’e’coulant rapidement, d'ou des ris- 
ques tres élevés de pollution de l’eau. 

D'autres types de roches (comme les schis- 
tes) sont peu perméables, et l’eau souter- 
raine ne se déplace que lentement et en 
faibles quantités a travers ces matériaux. 
De plus, la nature de l’assise rocheuse 
sous-jacente est importante du fait que 
certains types de roches sont plus sensibles 
E1 l'action chimique et, par conséquent, 
vulnérables E1 l’attaque des eaux percolant 
Z1 travers une décharge contrélée. Enfin, 
des phénomenes géo_logz_'ques comme les 

failles actives, les glissemerzts ou les 

affaissements de terrains, auront évidem- 
ment un effet néfaste sur toute décharge 
contrélée» (Pavoni et al., 1975). 

Les emplacements constitués d’épaisses couches 
dc matériaux relativement impermeables, 
comme les alluvions glaciaires, les limons lacus- 
tres et les argiles, les sols residuels d’alteration, 
et les limons entraines par le vent (loess) sont en 
general une protection naturelle plus efficace 
pour les eaux souterraines que les formations 
plus permeables de sable ou de gravier (Fischer 
et Woodford, 1973a). Les emplacements consti- 
tués d_e materiaux poreux ou fractures, comme 
le gres ou le calcaire, n’empecheront pas le 

déplacement des eaux souterraines, ni du 
percolat. 

Besoins du terrain 
Les proprietes physiques ne constituent pas les 
seuls criteres pour le choix d’un emplacement 
de décharge contrelee. Il existe d’autres criteres 
concernant les besoins du terrain pour la 

décharge comme la situation et l’accessibi1ite de 
l’emplacement, l’existence dc terrains disponi- 
bles, ainsi que la compatibilite entre l’exploita- 
tion d’une décharge contrelée, les autres utilisa- 
tions des terrains, et les divers ecosystemes, Le 
critere foncier est fonction d’un certain nombre 
de facteurs, comme les suivants: caracteristi- 

ques sociales et démographiques; conditions 
économiques; quantites et caracteristiques des 
déchets; duree de vie prevue pour la décharge; 
degre de compactage des déchets; configuration 
dc l’emplacement; et technique de deversement 
des déchets choisis. 

Situation geographique etflaccessibilite. Il est 

conseille de choisir pour la décharge un lieu 

aussi proche que possible de l’endroit ou les 

déchets sont generes. Cela permettra de mini- 
miser la distance dc transport et, par conse- 
quent, les frais (Pavoni et al., 1975). On estime 
que par le passe, 80 % des depenses totales pour 
la gestion des déchets solides étaient consacrees



au ramassage et au transport, et non a l’élimi- 
nation proprement dite. Il y a une forte concur- 
rence de la part d’autres utilisateurs urbains 
pour les emplacements avantageux du point de 
vue cofit, et leur prix est donc trés élevé. Le cofit 
actuel de l’énergie oblige tous les utilisateurs, y 
compris les exploitants des décharges, a trouver 
des emplacements peu éloignés des centres. 

L’accessibilité représente un facteur critique. 
Que les décharges soient situées pres de centres 
urbains ou dans des zones rurales, il faut mini- 
miser aussi bien la distance que le temps de 
transport, en choisissant d_es emplacements pro- 
ches des grandes routes. Ces routes doivent con- 
venir aux poids lourds de toutes capacités et 
charges, par tous les temps. L’utilisation de 
voies d’accés qui passent a l’écart des zones 
d’habitation et des secteurs commerciaux per- 
mettra de réduire le nombre de plaintes au sujet 
du bruit, de la poussiere et de la congestion de 
la circulation. 

Terrains disponibles et compatibilité avec 
d’autres utilisations des terres. A mesure que les 
terrains dans les zones urbaines et les banlieues 
deviennent de plus en plus rares et cofiteux, il 

faut envisager des emplacements plus éloignés 
des sources de déchets. Pour des raisons éviden- 
tes, il est difficile d’obtenir un terrain dans une 
zone résidentielle ou dans des secteurs a voca- 
tion résidentielle réglementée par zonage. Les 
terrains a vocation industrielle et certaines 
zones commerciales peuvent plus facilement 
étre acceptés comme emplacement pour une 
décharge. Un terrain a 1’intérieur de l’agglomé- 
ration, en train d’étre aménagé, zoné a des fins 
industrielles, mais non encore entouré de déve- 
loppements existants, peut constituer un choix 
idéal du point de vue logistique. 
Les zones suburbai_nes de centres métropolitains 
peuvent offrir plus de possibilités pour le choix 
d’un emplacement de décharge, mais i] y a un 
risque considérable d’opposition de la part du 
public. a... les habitants des zones suburbaines 
sont généralement trés réticents et s’opposent 
souvent de facon tres énergique a toute tenta- 
tive d’aménagement de décharge contrélée pour 
l’élimination des déchets urbains dans leur sec- 
teur» (I-lagerty et al., 1973). 

Si elles ne sont pas trop éloignées, les zones 
rurales voisines des centres urbains constituent 
également des emplacements possibles pour une 
décharge. L’oppos_ition des autres utilisateurs 
des terres sera moins forte en raison du faible 
nombre d’habitants et de la densité de popula- 
tion moindre. Bien que certaines zones rurales 
ne soient pas trés sensibles aux effets de 
l’exp1oitation d’une décharge, les activités agri- 
coles et récréatives peuvent étre exposées aux 
risques entrainés par une décharge mal située et 
(ou) mal entretenue. Les membres des commu- 
nautés rurales s’opposent de plus en plus a la 
présence chez eux de décharges pour les déchets 
urbains. De plus, le cofit du transport peut écar- 

Photo 15. Pour tout terrain disponible, il y a une forte con- 
currence entre Pinstallation d’une décharge controlée et 
d’autres utilisations, I'aménager'nent d’habitations ou 
d'entreprises commerciales, le transport. etc. De plus, 
nombreux sont les utilisateurs de terrains urbains qui con- 
siderent les décharges comme «des voisines indésirables». 
NFB—PHOTOTHEOUE—0NF 

ter le choix d’un emplacement rural, méme si 

les autres conditions paraissent acceptables. 

L’emplacement d’une décharge peut aussi étre 
soumis a des restrictions particuliéres, compara- 
tivement a d’autres utilisations des terres. 

«Les plans d'utilisation des terres et les 
objectifs de plantfication doivent étre éta- 
blis par les organismes locaux et régio- 
naux appropriés; il est évident que ces der- 
niers doivent étre consultés avant le choix 
d’un emplacement. Par exemple, un plan 
directeur local ou régional peut exclure un 
emplacement, par ailleurs tout £1 fait con- 
venable. Le zonage actuel et futur des 
aires voisines doit étre pris en considera- 
tion pour le choix d’un emplacement de 
décharge et pour l’utilisation finale de cet 
emplacement. Par exemple, la proximité 
actuelle ou future d’un aéroport est un 
point it considérer du fait que la décharge 
attire les oiseaux, et que ceux-ci représen- 
tent un risque grave pour les avions volant 
£1 basse altitude» (Stone, 1977). 

Transports Canada (1981) propose que les 
emplacements de décharges controlées ou 
d’autres installations d’élirnination de déchets, 
ne soient pas situés a moins de 8 km du centre 
d’un aéroport. 

«Un autre point important du point de vue 
environnemental lors du choix de l’empla- 
cement d’une décharge: éviter les zones 01) 
la présence de la décharge perturberait un 
écosysteme fragile ou d’autres ressources 
de grande valeur, comme l’habitat d’espe- 
ces végétales ou animales en danger, les 
secteurs boisés vierges, les régions sauva- 
ges, les aires de nidification, les voies de 
passage d ’animaux sauvages, les sites geo- 
logiques, historiques ou archéologiques 
uniques. L'aménagement d’une décharge 
dans une zone de ce type peut avoir des 
effets néfastes, qui globalement élimine- 
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ront tous les avantages d’une décharge 
bien gérée. Les décisions relatives 21 ces 
zones sont généralement tres subjectives et 
font l’objet de nombreuses controverses. 
Lorsque c’est possible, il faudrait éviter de 
choisir une zone de ce type comme choix 
d’un possible emplacement de décharge» 
(Reindl, 198le). 

Le choix d’un emplacement de décharge doit 
tenir compte de tous les effets possibles sur 
1’environnement naturel. Le public canadien a 
fort bien compris la nécessité de préserver la 
qualité et la diversité de son écologie. 

Avec toutes les contraintes mentionnées ci-des- 
sus, il n’est pas surprenant de voir que «le pro- 
bléme le plus important lie at l’élimination des 
déchets solides dans les décharges contrélées est 
la rareté croissante di’emplacements pouvant 
convenir :31 ce type d’activités» (Pavoni etal., 
1975). 

Etapes conduisant 23 
l’aménagement d’une 
décharge contrélée 

Facteurs a considérer 
Avant d’entreprendre l’opération, longue et dif- 
ficile, qui consiste a choisir un emplacement 
pour une nouvelle décharge, plusieurs facteu_rs 
doivent étre considérés. Premiérement, le besoin 
d’une nouvelle décharge dans un avenir imme- 
diat ou rapproché doit étre entiérement justifié. 
Deuxiémement, la région desservie par la nou- 
velle déch_arge doit étre bien délimitée. Troisié- 
mement, la quantité et le type dc déchets, ainsi 
que leurs sources, doivent étre parfaitement 
connus, et rnéme faire l’objet d’un inventaire. 
La durée de vie et la capacité prévues pour la 
décharge peuvent étre évaluées d’aprés la taille 
de la population actuelle ou prévue, visée,, ainsi 
que la quantité et le type de déchets £1 éliminer. 
Enfin, il faut examiner l’utilisation ultime de 
l’emplacement et son role par rapport aux 
autres utilisations des terres, d_ans le cadre 
d’une planification a long terme. 

1) Choix de l’emplacement 
En raison de la complexité des critéres du choix 
d’un emplacement de décharge contrélée, on 
n’insis'tera jamais assez sur l’importance et la 
signification a long terme du processus dc sélec- 
tion. Celui-ci comprend trois étapes principales: 
recherche des emplacements possibles, leur éva- 
luation, et le choix ultime (Reindl, 198le). 

Certains des principaux facteurs pour la carac- 
térisation des emplacements possibles et pour le 
choix final sont donnés ci-dessous:



« Principaux facteurs a considérer lors de la 
recherche d’un emplacement pour une 
décharge: 

1. Physiques 
— caractéristiques topographiques 
— qualité, quantité, et type de sol 
— profondeur de la nappe phréatique 
— caractéristiques géologiques 
— climat et microclimat 

2. Services 
— accés par la route 
— distance des égouts, des sources d’appro- 

visionnement en eau, etc. 
— électricité 

3. Administratifs et juridiques 
— droit de propriété 
— zonage actuel ou prévu 
— contraintes particuliéres £1 l’emplace- 

ment 
— directives municipales, provinciales 
— reglements municipaux, provinciaux 
— autorisations municipales, provinci_a_les 

4. Sociaux 
— perception et réactions du public 
— réactions des milieux politiques 

5. Economiques 
cofits d’acquisition du terrain 
cofits de preparation de l’emplacement 
cofits di’exploitat_ion de la décharge

l cofits du ramassage et du transport 
cofits de la remise en état et de l’entre- 
tien 51 long terme de l’emplacenj1en_t 
valeur de l’utilisation ultime du terrain 

6. Terrain_s 
— recherche d’un terrain satisfaisant quant 

a la qualité et a la quantité 
— autres utilisations de l’emplacement visé 

et de la zone voisine 
— effets possibles sur l’utilisation, la valeur 

et la qualité du terrain 
— risque de conflits avec d’autres utilisa- 

teurs des terrains 
— utilisation ultime de l’emplacement de la 

décharge 

Le processus de sélection de l’emplacement 
final, généralement parmi plusieurs lieux accep- 
tables, est conduit différemment d’une province 
et d’un organisme concerné a l’autre (Sexsemqith 
et al., 1974). Le choix final peut faire appel a 
diverses méthodes d’évaluation. Un classement 
numérique ou une pondération de chaque cri- 
tere permettra d’aboutir a une évaluation finale. 
Une autre méthode consiste a dresser une liste 

et a évaluer les avantages et les inconvénients 
des emplacements possibles. Quelle que soit la 
méthode, une proposition finale est faite en vue 
de la preparation des plans d’aménagement. 

2) Conception et plan 
d’arnénagement 

«Souvent l’emplacement choisi pour 
l’aménagement d’une décharge contrélée a 
des caractéristiques qui sont loin d’étre 
idéales. Dans la conception d’une 
décharge, on fait appel :71 diverses techni- 
ques d 'ingénierie pour surmonter les diff- 
eultés inhérentes £1 l’emplacement, et pour 
satisfaire it certains criteres ou objectifs. 
En fait, la sélection d’un emplacement va 
de pair avec la conception et le plan 
d’amé'nagement. 

Le plan d’aménagement commence des 
qu’un entame le processus de sélection de 
l’emplacement. Chaque lieu examine’ pos- 
sede différentes caractéristiques, qui sup~ 
posent un plan d’aménagement particulier 
pour chaque décharge. La technique de 
surface peut tres bien convenir £1 un 
emplacement, alors qu’un autre sera plus 
efficacement exploité par la méthode de la 
tranchée. Certains emplacements peuvent 
s'opposer naturellement 2: la percolation, 
alors que d’autres nécessiteront une cou- 
che d’argile ou une couverture artiflcielle, 
utilisées conjointement avec des dispositifs 
permettant de recueillir le percolat. La 
facilité d'aménagement d’une décharge 
constitue l’un des facteurs du choix d'un 
emplacement, du fait que cette facilité 
d’aménagement déterminera en partie les 
cofits et les techniques rdfexploitation» 
(Reindl, 1981f). 

Reindl a décrit les cinq étapes qui constituent la 
phase de la conception: définition des buts et 
des objectifs; caractérisation des données de 
base pour le plan d’aménagement; autres plans 
d’aménagement possibles; évaluation de ces 
plans et choix de la meilleure solution; descrip- 
tion détaillée et calculs théoriques. 

3) Autorisation 

Les réglements régissant l’élimination des 
déchets varient d’u_ne province a l’autre, mais 
toutes les conventions ou lois exigent que les 

plans d’une décharge contrélée soient examinés 
par l’organisme compétent et recoivent son 
approbation avant le début des travaux. Une 
demande d’autorisation est soumise par le can- 
didat-exploitant d’une décharge contrélée, et il 

peut s’agir d’un particulier, d’une municipalité, 
ou encore d’un organisme du gouvernement pro- 
vincial. Lors dc l’examen de la demande, le plan 
est évalué selon les directives on les réglements 
provinciaux, qui précisent souvent comment la 
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demande d’autorisation doit étre présentée ainsi 
que la nature des renseignements devant accom- 
pagner les plans. La plupart des provinces ont 
un systeme de permis ou d’autorisation, avec 
émission d’un docu/ment officiel par l’organisme 
responsable. Les conditions rattachées au per- 
mis, bien que décrites en termes trés généraux 
dans les reglernents ou les directives, peuvent 
néanmoins avoir un lien étroit avec les condi- 
tions particulieres a chaque emplacement, et 
elles sont souvent négociées et acceptées par 
toutes les part_ies. L’organism'e responsable peut 
exiger unilatéralement que les conditions soient 
conformes a certaines normes relatives 2‘: 

l’emplacement et a l’e'xploitation de la décharge 
contrélée. 

Alors que ce sont des architectes, des ingénieurs 
et autres experts qui s’occupent du choix de 
l’emplacement ainsi que de la conception et des 
plans d’amé'nagement de la décharge, l’autorisa- 
tion finale pour a_ménager une décharge fait 

généralement intervenir un grand nombre de 
décisionnaires qui ne sont pas des techniciens. 
En plu_s des procedures administratives norma- 
les liées, dans chaque province, a l’obtent_ion 
d’un permis, il faut compter avec les milieux 
politiques, le public et des groupes de pression 
qui ont souvent une voix prépondérante quand 
vient le temps de décider de l’ouverture d’une 
décharge controlée. Dans la plupart des provin- 
ces, le ministre responsable a prépondérance sur 
n’importe quel organisme, commission ou autre 
décisionnaire officiel; il peut autoriser ou refu- 
ser l’aménagement d’un emplacement particu- 
lier. L’opposition du public peut, elle aussi, étre 
assez forte pour obliger a renoncer a un empla- 
cement qui avait été accepté officiellement. Il 

est d’ailleurs déja arrivé maintes fois qu’un 
emplacement ait été rejeté en raison de l’opposi- 
tion du public, en faveur d’un autre lieu, moins 
indiqué du point de vue environnemental, mais 
plus acceptable pour des raisons politiques. 

4) Preparation de l’emplacement 
A l’a»ide des plans d’aménagemen't détaillés et 
approuvés, l’emplacement doit étre préparé de 
facon £1 permettre une exploitation efficace. La 
preparation comprend: le déblaiement et le 

nivellement préalable de l’emplacement; l_a 

construction de routes reliant les voies publiques 
2‘: la décharge; la construction d’un batiment 
permanent ou, plus généralement, la fourniture 
d’abris temporaires; la pose des clétures et 
l’aménagement de bermes; le raccordement aux 

’ services publics; l’excavation de fossés de drai- 
nage ou l’ajout de ponceaux; l’installation de 
panneaux de signalisation; l’aménagement d’un 
terrain de stationnernent; la mise en place des 
balances (Mantell, 1975)».

V 

A quoi ressemble un emplacement qui est main- 
tenant prét pour l’exp1oitation? La figure 6 
représente schématiquement une décharge con- 
trélée type.



FIGURE 6. 

Plan d’une décharge ciontrolée 
Zane péllphérique prooodant Zone imerieure: 
Iesutjliaatioits liml_troph9‘_s batlmems, amiormemont, 
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Adaptée avec la permission det 
solid Wastes Management Journal, 1 977. 

Résumé 
L’élimination des déchets constitue un proces- 
sus complexe. Tout commence par la constata- 
tion d’un besoin de décharge, se continue par 
l’évaluation des techniques et des emplacements 

Photo 16. Cette photo illustre des activités types dans 
I'aire de travail d'une décharge controlée 3 Ottawa 
(Ontario). 
Direction générale des térres, Environnernent Canada 

possibles, se poursuit par la phase de sélection 
suivie dc l’aménagement et de l’exploitation de 
la décharge, et se termine par le réaménage- 
ment de l’emplacement pour qu’il serve a 
d’autres fins. 

Beaucoup de communautés canadiennes éprou- 
vent des difficultés dans la gestion des déchets, 
et particuliérement lorsqu’il s’agit de les élimi- 
ner. Elles sont confrontées 51 la question sui- 

vante: «or; va-t-on les mettre?». Pour répondre 
partiellement £1 cette question, on peut examiner 
les facteurs techniques, environnementaux, éco- 
nomiques et juridiques. Cependant, les décisions 
ne peuvent étre fondées uniquement sur des fac- 
teurs objectifs; les influences politiques et socia- 
les joucnt souvent un role important. 

I1 existe beaucoup de voies différentes pour y 
parvenir. Trois études de cas, portant sur trois 
régions différentes, ont été choisies, non seule- 
ment pour illustrer les diverses facons dont on 
peut aborder la question, mais également pour 
mettre en lumiere di_ffé‘r‘ents aspects du pro- 
bléme d’élimination des déchets. La ville de 
Winnipeg montre comment un esprit innovateur 
peut résoudre a la fois la questionde l’élimina- 
tion des déchets et la mise en place d’in_stalla- 
tions récréatives. Dans l’étude du cas de Keele 
Valley, on passe en revue les procédures admi- 
nistratives nécessaires pour obtenir l’autorisa- 
tion d’aménager une grande décharge contrélée 
au nord de Toronto. L’étude du cas de la route 
101 (Highway 101) met en lumiére les efforts 
d_e Halifax-Dartmouth pour trouver un empla- 
cement acceptable permettant de se débarrasser 
des déchets urbains. Une section intitulée «Eli- 
mination des déchets dans le Nord du Canada» 
conclut en décrivant les méthodes spéciales 
d’élimination des déchets, utilisées dans le nord 
du Canada. 
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Etude de cas - Décharge controlée 
de Keele Valley 

Introduction 

Personne ne veut d’une décharge controlée der- 
riere chez soi, et les citoyens de Maple, en 
Ontario, n’ont pas fait exception 5. la régle. Ils 

se sont opposés énergiquement a un projet de 
décharge controlée dans leur secteur, et ils ont 
fait savoir aux autorités gouvernementales, ainsi 
qu’aux propriétaires de Pemplacement et aux 
exploitants qu’ils avaient des inquiétudes quant 

a la same, a la sécurité des personnes, et a la 
protection de l’environnement. Le résultat de 
toutes ces démarches ne fut pas une an_nul,ation 
pure et simple du projet, comme les citoyens 
l’avaient espéré, mais la décision d’aménager 
une décharge controlée a cet emplacement avec, 
cependant, le strict respect des normes environ-

‘ 

nementales. Ce n’est qu’apres des contréles trés 
stricts qu’un certificat d’autorisation sera_it émis 
par le ministére ontarien de ]’Environnement 
pour Paménagement et l’exploitation de la 

décharge. 

La décharge de Keele Valley, mieux connue 
sous le nom de Maple Landfill Site, est située a 
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10 km au nord de Toronto, dans la municipalité 
de Vaughan, 2‘: 1,5 km au nord et a l’est de la 
communauté de Maple. «Uemplacement est 
Iimité au nord par la route secondaire de Tes- 
ton; 2‘: Pest, par une parcelle boisée, le complexe 
de ski Honey Pot et les terres agricoles; au sud, 
par une zone d’extraction d’agrégats; et enfin a 
l’ouest, par des terres agricoles et industrielles» 
(Waste Management of Canada Inc., 1980). 

Parmi les utilisateurs des terres et les principa- 
les activités le long de la périphérie de l’empla- 
cement, on peut citer des compagnies de bois de 
construction-, des fabricants de blocs de ciment,



Emplacement de‘ la décharge de Keele Valley 
CARTE 1 . 

HWY. 9 

DECHARGE DE 
KEELE VALLEY 

KING seat). I ‘ 

HWY 

27 
MAJOR MACKENZIE DR. 

HWY. 7 ~ 
xx“ 

>1 

TORONTO 
METROPOLITAIN 

“WY. 

400 

U) 

‘C 

KEELE 

s7 

5’:
Q

U
3 m

. 

'- 9 Z 
'

3 

HW

.

- 

Wooosws 

AVE’ 

Lac Ontario 

HWY. 

12 

Hwy. 7H 

km2 O 2 4 6km 

Source: Waste Management of Canada, Inc. 1980. 

|’extraction d’agrégats, une usine de béton pré— 
paré, des établissements industriels, un centre 
de recherche en pécheries, un club équestre, une 
usine fabriquant des produits en acicr, des fer- 
'mes, quelques habitations, et des activités com- 
merciales. 

Le site était celui d’une ancienne exploitation 
forestiére qui, une fois déboisé, a été tran_sformé 
en terre agricole. Etant donné que l’emplace- 
ment se trouve dans un kame, des 1908 on a 
commence a en extraire du sable et du gravier. 
Avec le temps, l’extraction continue de sable et 
de gravier a laissé de profondes carriéres d’une 
superficie de plusieurs centaines d’hectares. Ce_s 
carrieres sont entourées dc pentes tres abruptes; 
elles renferment peu de végétation et sont sou- 
mises :1 une forte érosion par le vent. On pense 

actuellement qu’avec 1’aménagement et l’exploi- 
tation d’une décharge contrélée, on pourrait 
convertir ces carriéres a ciel ouvert en terrain dc 
loisirs de plein air. 

Cet emplacement particulier a fait l’objet de 
nombreuses tractations politiques. ‘La premiere 
demande de permis d’exploitation d’une 
décharge contrélée a été soumise en 1973, et 
pendant 9 ans elle a été exposée aux diverses 
influences politiques. L’autorisation finale pour 
l’aménagement dc l’emplacement a été obtenue 
aprés de nombreuses difficultés. Au printemps 
de 1983, on attendait encore le permis final 
pour enfin ouvrir la décharge. 

Les problémes environnementaux qu’une 
décharge contrélée de cette taille pourrait cau- 
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ser ont sérieusement préoccupé le rninistére 
ontarien dc l’Environnement ainsi que les 
citoyens de Maple, voisins de la décharge. Pour 
obtenir l’autorisation d’aménager et d’exploiter 
l’emplacement, le propriétaire, Waste Manage- 
ment of Canada Inc., a fait appel aux services 
d’experts qui ont prouvé qu’il ex_iste des techni- 
ques d’ingénierie permettant de surmonter des 
problémes environnementaux comme la produc- 
tion de gaz méthane et la contamination des 
eaux souterraines. 

Cette étude de cas montre quelles sont les consi- 
dérations environnementales, assoeiées £1 l’amé- 
nagement et a l’exploitation d’une décharge 
controlée, et combien de temps pe'ut s’écouler 
avant qu’o_n obtienne l’aut0risation finale 
d’exploitation.



Photos 18 a, b, c Ces trois photos aériennes montrent le site projeté pour la décharge de 
Keele Valley, 2‘: trois époques différentes. Photo 18a, en 1946 avec seulement de petites 
c_arri_e_res de sable et de gravier en activite. Les terres environnantes etaient cultivees ou 
boisees. La ville de Maple se situe dans la partie inférieure gauche de la photo. Photo 18b, 
méme région en 1960; ales carrieres de sable et de gravier ont empiété sur les zones agrioo- 
les et forestiéres. La ville de Maple a aussi pris de l'expansion. Photo 18c, la région en 
1981. Les carriéres de sable et de gravier envisagées comme emplacement de la décharge 
de Keele Valley sont maintenant de grands espaces creusés et il n’y a plus ni champs ni 
forét. La ville de Maple s'est agrandie et les v'oies d'acces au site sont bien marquees. 
A10110-21, A17185-149, A25648-59. Ces photographies aériennes © 1946. 1960 et 1981. Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada sont tirees de la collection de la Phoiotheque nationale de Pair. Elles sont reproduites aveclaimable autorisa- 
tion d'Energie, Mines et Resources Canada.



Historique 
C’est en 1967 que cette zone fut repérée pour la 
premiere fois comme emplacement possible 
d’une décharge contrélée, comme en fait foi uh 
rapport préparé par la municipalité de Toronto. 
A cette époque, les deux bureaux d’experts-con- 
seils, soit James F. MacLaren Ltd. dc Toronto 
et Black & Veatch de Kansas City, conseillé- 
rent aux autorités de Toronto d’acquérir 
l’emplacement pour l’élimination des déchets, a 
une date située entre 1976 et 1986. 

«En janvier 1968, le Conseil municipal de 
Toronto accepta la demande de permis de 
la ville de Vaughan pour faire de l’empla- 
cement dit «Maple Site» an lieu d’élimi- 
nation des déchets, et le méme conseil vota 
un budget de 1,5 million de dollars pour 
l’acquisition et l’aménagement préalable 
de l’emplacement. Les négociations en vue 
de l’acquisition n’a'boutirenI pas. Un rap- 
port du service des travaux de la ville de 
Toronto mentionnait qu'a cette époque la 
tendance était a'u recyclage des déchets, le 
ministere ontarien de l’Environnement 
prévoyant méme que vers I985 presque 
85 % des déchets urbains seraient recy- 
clés» (Globe and Mail, du 2 septembre 
1981, p. 5). 

Ensuite, en 1973, les cinq compagnies qui 
étaient propriétaires du secteur des carriéres 
décidérent de faire une demande en vue d’y 

aménager une décharge contrélée. Les intéréts 
des cinq propriétaires fonciers étaient represen- 
tés par deux compagnies, a savoir Superior 
Sand Gravel & Supplies Ltd.et Crawford 
Allied Industries Ltd. Ces deux compagnies 
firent chacune appel aux services d’ingénieurs 
conseil différents pour le plan d’a_ménageme'nt 
des décharges, et chacune était représentée par 
ses propres avocats lors des audiences publiques. 
Les deux compagnies proposerent des plans 
d’amé'nagement différents et des techniques 
anti-pollution originales. 

«La principale contrainte dans Ie plan 
d’aménagement de la décharge était la 

protection des eaux souterraines. La car- 
riere constituait une partie de la zone 
d’alim_entation d’une importante nappe 
souterraine. L’é,limir'zation locale de sol 
superficielfait de till, et le creusement des 
carriéres résultérent en une alimentation 
beaucoup plus abondante de la nappe sou- 
terraine. II était essentiel que la qualité et 
la quantité des eaux souterraines soient 
conservées» (Poland, 1981). 

Superior Sand Gravel & Supplies Ltd. soumit 
en aofit 1973 une demande pour l’exploitation 
d’une décharge controlée s’étendant sur‘ 157 ha, 
propriété de J. Cheffero Sand & Gravel Ltd'., 

Disposal Services Ltd., et Superior. Par la suite, 
Crawford Allied Industries Ltd. présenta en 
mars 1976 une demande d’exploitation d’une 

décharge contrélée d’une superficie de 71 ha, 
propriété de Crawford, Downtown Sand & Gra- 
vel Ltd. 

L’existence dans le méme secteur d’une 
décharge déja aménagée et de deux autres 
décharges déja en activité compliquait encore 
davantage les demandes de ces deux permis 
séparés d’exploitation dc décharge et parmi ces 
trois décharges, deux contaminaient les eaux 
souterraines. En dépit du fait que les deux 
demandes étaient accompagnées de plans 
d’aménagement totalement différents, le minis- 
tére de l’Environnement décida que, en raison 
de leur proximité, elles seraient étudiées concur- 
remment lors d’une seule audience d’évaluation 
environnementale. La période d’examen s’étala 
de juillet 1976 a novembre 1977. Dans un rap- 
port du 5 avril 1978, le ministére rejeta les deux 
demandes pour les raisons suivantes: 

—-les renseignements techniques fournis a la 
commission étaient insuffisants; 

—-les candidats partageaient une limite com- 
mune de 2 135 m; les techniques de protec- 
tion des eaux souterraines proposées par les 
candidats étaient incompatibles avec le 

milieu et ne pouvaient étre surveillées de 
facon autonome. Il existait déja un pro- 
bléme de contamination de l’eau souter- 
raine par d’anciennes décharges, situées au 
nord de l’emplacement proposé, et cette 
contamination risquait de fausser les ré_sul- 
tats obtenus avec les nouvelles installations; 

—la durée de vie et la capacité prévues pour 
la nouvelle décharge semblaient excessives 
a la lumiére des progrés prévisibles dans le 
domaine de la récupération de ressources a 
partir des déchets. 

Finalement, il fut impossible de s’entendre avec 
la municipalité quant a la fourniture des servi- 
ces nécessaires £1 l’emplacement (Poland, 1981). 

A la suite de ce rejet de leur demande, les res- 
ponsables de Crawford Allied Industries Ltd. et 
de Downtown Sand & Gravel Ltd. ab'andonné- 
rent le projet. Superior Sand Gravel & Supplies 
Ltd. acheta leur part et, avec Waste Man_age- 
ment of Canada, Inc., décida d’en appeler de la 
décision. La proposition fut modifiée spéciale- 
ment pour tenir compte des raisons invoquées 
pour le refus des permis: 

0 «on ferait appel a une seule stratégie anti- 
pollution pour la protection de l’eau sou- 
terraine sur tout l’emplacement. Waste 
Management of Canada Inc. serait 1e seul 
exploitant de la décharge, et tout le ter- 
rain utilisé pour cette décharge serait l_a 

propriété de Superior, ou sous son con- 
tréle; 

0 des puits de décontamination seraient 
creusés pour empécher que les contami- 
nants sortent des décharges; 

0 un accord fut conclu avec la municipalité 
pour la construction et le financement des 
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installations de services publics 2‘: la 

décharge; 

0 la superficie dc l’aire de décharge fut 
réduite, de fagon a diminuer la durée de 
vie prévue pour son exploitation» (Poland, 
1981). 

Une équipe multidisciplinaire dc consultants et 
de chercheurs fut réunhie pour évaluer les tra- 

vaux accomplis jusque-la, et améliorer la qua- 
lité des caractéristiques techniques de la propo- 
sition. A la date 011 l’appel fut entendu, environ 
21 firmes et particuliers avaient participé au 
projet. La majeure partie des études préparatoi- 
res concernait l’é'valuation du revétement 
d’argile proposé pour la déch_arge, et celle des 
conséquences hydrogéologiques pour l’emplace- 
ment. 

Les plans de la décharge de Keele Valley mon- 
trent qu’elle allait étre utilisée comme un 
emplacement «fermé». La mise en place d’un 
revétement de till de tres faible perméabilité 
était prévue a la base de l’emplacement avant la 
mise en exploitation de la décharge. «Ce revéte- 
ment empéchera les gaz de sortir de la 

décharge, et limitera la migration des produits 
d’inl“iltration a un poi_nt tel que les pertes a par- 
tir de la décharge auront des conséquences 
négligeables pour l’eau souterraine» (Waste 
Management of Canada, Inc., 1980). Ce méme 
revétement permettra aussi d’arréter les liquides 
produits par les déchets ou traversant ces der- 
niers, et de les traiter avant leur évacuation. 

«L'emplacement serait aussi aménagé 
pour fonctionner comme une décharge 
«humide». Les déchets allaient étre humi- 
diflés de facon £1 stimuler l’activité micro- 
biologique et 61 accélérer leur‘ décomposi- 
tion. Cela aurait pour but de stabiliser la 
décharge pendant les périodes d’efficacité 
maximale du revétement. . .» (Poland, 
1981).

» Un systéme dc récupération des gaz a l’echelle 
commerciale était prévu pour l’utilisation éven- 
tuelle des gaz produits par la décharge comme 
source d’énergie; la ventilation ou le brfilage a 
la torche étaient également envisagés. Le reve- 
tement d’argile permettrait de contenir le gaz, 
et celui-ci serait recueilli et vendu sur le mar- 
ché. De cette facon, la migration des gaz et des 
odeurs de la décharge serait contrélée efficace- 
ment. 

«L’audition de l’appel commenca en 
novembre 1978 et se poursuivit jusqu'en 
janvier 1980. Le 1” avril 1980, an régle- 
ment favorable fut émis par la Commis- 
sion d'appel La décision qui ordonnait 
au ministére d’émettre le permis d’exploi- 
tation de la décharge renfermait I8 condi- 
tions, et la plupart d'en_tre elles étaient 
nouvelles et trés strictes. La décision dans 
son ensemble fut considérée comme une 
victoire mitigée par ceux qui s’étaient



opposés 21 la venue de la décharge» 
(Poland, 1981). 

Parmi les dix-huit conditions précisées dans lc 
permis, six étaient particuliérement significati- 
vcs, et ellcs étaient décrit_es en détail par le 
ministére dc l’Environnement dans le certificat 
provisoire d’acceptatio'n. 

1. Invcntaire complet et détaillé pcrmcttant 
d’évaluer les effets de l’exploitation de 
cette décharge sur la faune ou la végéta- 
tion. L’étudc devait étre faite avant la 
mise en service dc la décharge, et servir de 
base de donnécs £1 l’évaluation de toute 
dcmande dc dommages et intéréts qui 
pourrait étre intentée a la décharge. 

2. Mesures pour mettre fin a la contamina- 
tion dc l’eau soutcrrainc, causéc par les 
décharges cxistantes (au nord dc l’empla- 
cement proposé). 

3. Aménagcment et vérification sur place du 
rendement d’un rcvétement de till, dc 
1,2 m d’épaisseur. 

4. Désignation d’un géotechnicicn pour 
superviser tous les aspects de la misc en 
place du revétement-; engagement d’un 
ticrs expert pour surveiller toute la cons- 
truction du revétement, ct effectuer des 
essais pour le ministére dc l’Environne- 
mcnt. 

5. Préparation et mise en oeuvre d’un pro- 
gramme pour intcrdire lc dépét dc pro- 
duits dangcreux dans la décharge. 

6. Divulgation dc tous les renscignements et 
documents techniques, recucillis par le 
ministére, aux parties qui s’étaient oppo- 
sées a l’implantation dc la décharge lors 
des audiences relatives 51 l’environncmentv. 

Aprés les discussions avec lc ministére pour 
interprétcr l’ordonnance de la Commission 
d’appel, des programmes furent mis au point 
par Waste Management of Canada Inc. précise- 
mcnt pour satisfaire aux conditions imposées 
par la province (Poland, 1981). 

Les résultats des programmes, les étudcs techni- 
ques, et les éléments requis pour que les 18 con- 
ditions soient remplies, figurent da_ns les huit 
volumes des Kcele Valley Landfill Design 
Reports, achevés en décembre 1980 (voir 
l’annexe 1).

\ La premiere condition significative a remplir 
était l’inventaire environnemental. On étudia les 
points suivants: qualité ct quantité dc l’eau sou- 
terrainc; qualité et quantité de l’eau de surface; 
migration des gaz ct odeurs dues a la déchargc 
existante; végétation, faune dc vertébrés et 
d’invertébrés, bruits, déchets éparpillés, ct 
aspect visuel. 

« Des photographies aériennes sur une 
superficie d’env_iron 10 milles carrés 
/26 km2/ ont permis d’obtenir une mosai- 
que de l’aire étudiée, et de rassembler des 

documents de référence dans l’éventualité 
de futures réclamations pour dommages. 

On a répertorié les puits situés hors des 
limites de l’emplacement, sur une superfi- . 

cie de 4 milles ca_rre’s [10 km’/ en vue de 
déterminer leur état et leur niveau (eau). 
De plus, des analyses qualitatives comple- 
tes de l'eau ont permist defaire le point sur 
ce qui s'était passe’ jusque-la. Les mesures 
eurent lieu en 41 points d’observation sur 
l’emplacement de la future décharge, et 21 

environ 50 endroits & l’extérieur des limi- 
tes _de cet emplacement. Sept stations de 
jaugeage de cours d'eau ont été installées 
E1 l’intérieur de la zone étudiée. X1 chaque 
station, on a mesuré mensuellement pen- 
dant un an le débit et la qualité de l'eau» 
(Poland, 1981). 

Des sondes devaient étre installées au voisinagc 
des décharges cxistantcs pour mesurer la migra- 
tion des gaz produits. De plus, on a évalué la 
production dc particules de matiércs et d’odeurs 
£1 partir des gaz, des déchets bruts ct des fumées 
libérées, afin d’cn déterminer les effets sur la 
qualité dc l’air. La végétation a été cartogra- 
phiéc sur une superficie de 10 km2 par photo- 
graphic aérienne infrarouge ct des vérifications 
au sol, en vue d’établir le nombre et le type 
d’espé.ces et les contraintes qui s’exergc_n_t sur 
cette végétation. 

« La caractérisation des espéces ani- 
males et de leur densité se limitait génér'a- 
lement 21 la zone limitrophe immédiate de 
l’emplacement, mais certaines études por- 
tant sur les oiseaux s’étendirent sur une 
région de dix milles carrés [26 km’] La 
diversité des espéces a été répertoriée et la 
densité de la flore aquatique a été déter- 
minée Z1 chacune des sept stations de jau- 
geage. Les invertébrés, les poissons et les 
amphibiens ont fait eux aussi liobjet de 
recherches 21 chacun de‘ ces endroits. l. 

Le bruit ambiant a été rnesuré en ‘llix 
points voisins de la future décharge et ‘des 
voies d 'acces. 
Des échantillonnages transversaux et 
ponctuels, ainsi que des photographies 
aériennes ont servi £1 déterminer le mode 
de dissemination des déchets au voisinage 
de la décharge L’in_ventaire environne- 
mental a nécessite’ les services de quatre 
firmes d’experts-conseils pendant une 
période de douze mois, dont le cout appro- 
chait les I00 000 dollars» (Poland, 1981). 

La seconde préoccupation était la régé'nération 
des eaux souterraines. La nappe souterrainc, 
exposée a la base des carriéres, était considérée 
comme une ressource importante devant étre 
protégéc», La migration de contaminants prove- 
nant des décharges existantcs avait entrainé une 
grave détérioration de la qualité dc l’eau souter- 
rainc au-dessous de l’emplacement prévu pour 

70 

la nouvcllc décharge. Le ministére dc l’Environ- 
nement a fait savoir que la contamination de la 
nappe souterraine était excessive, et qu’elle pou- 
vait encore étre aggravée par une contribution 
toujours possible dc la nouvelle décharge, ou lc 
risque d’infiltration a travers lc revétement argi- 
leux n’était pas écarté dc facon absolue. Il 

aurait fallu done, comme le précise le docu- 
ment, que des puits dc décontamination soient 
aménagés en amont de l’emplacement proposé, 
pour cmpéchcr toute autre migration dc conta- 
minants a partir des décharges cxistantcse. 

On prévoit construire toute une série de puits de 
décontamination. Cinq puits aménagés a la 
lirnite nord dela no_uvelle déchargc sont desti- 
nés a rccueillir toutes les eaux s’écoulant au- 
dcssous des décharges. Ces puits qui sc trouvent 
en amont de la nouvelle décharge scront utilisés 
jusqu’au moment ou la qualité dc l’eau attein- 
dra ou dépasscra les normes qualitatives éta- 
blies pour les puits cn aval dc la nouvelle 
décharge. Le contenu des puits sera déversé, si 

possible, sur les déchets, dc facon an en accélérer 
le processus dc décomposition; sinon, il sera éva- 
cué dans l’égout séparatif. Des puits d’obscrva- 
tion scront aménagés en méme temps que les 
puits dc décontamination dc facon £1 pouvoir 
évalucr leur rendement. 

En vue des audiences portant sur l’cnvironne- 
ment, dc nombrcux essais ont été cffectués pour 
s’assurer dc l’cfficacité des sols argileux dc 
l’endroit, comme matériaux dc rcvétement de la 
décharge. On a égalemcnt analysé le till en vue 
de trouvcr la valcur des paramétres suivants: 
limites dc contraction; solubilité dans le perco- 
lat; acide carbonique ct acide chlorhydrique; 
minéralogie des fractions fines et grossiéres; ct 
capacité d’échange cationiquc. Des tills dc dif- 
férentcs teneurs en argile furent soumis aux 
essais. Lc revétement d’argile est un élément 
important du plan d’aménagcment dc la 
décharge, car il est destiné £1 retcnir le pcrcolat 
ai_nsi que le méthane gazeux ou le gaz carboni- 
que produits par les déchets. En outrc, un sys- 
téme collecteur sur le revétement dc fond cap- 
tera le percolat, et pcrmettra d’cnvoyer les gaz 
soit 5 la torchc pour étrc brfilés, soit £1 un dispo- 
sitif de stockage pour servir de source d’énergie 
future. Commc la couchc protectrice d’argile 
constituait l’élément le plus important de la pro- 
position, un laboratoire d’analyse des sols com- 
plétemcnt équipé a été insta_llé sur place, et on a 
élaboré un programme de controle de la qualité. 
Un technicien en géotechnique, responsable du 
programme de controle de la qualité, a été assi- 
gné a plein temps sur les lieux. 

Conformément aux exigences du ministérc dc 
l’Environnemcnt, l’cxploitant dc la décharge a 
fait appcl a un spéci_alis'te des sols pour supervi- 
ser l’cnsemble dc la misc en place dc la couchc 
protcctrice. De plus, le spécialiste étudic tous les 
rapports établis par le laboratoire installé sur 
place, il effectue des essais deb controle de qua-
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Photo 19. Cette photo montre les dimenslonsiconsidérables du site proposé pour la 
déchets provenant de Toronto. 
Waste Management of Canada. lnc., Weston (Ontario) 

lité, et vérifie les mesures portant sur les pro- 
priétés des matériaux. Le ministére de l’Envi— 
ronnement a fait appel a un autre pédologue 
pour superviser les travaux effectués par le geo- 
technicien du service de gestion des déchets, et 
par l’autre pédologue. Il fallait pour obtenir 
l’autorisation d’exploiter la décharge, démon- 
trer sur place Pimperméabilité de la couche pro- 
tectrice. 

Autre condition: seules les déchets classés 
comme non dangereux seraient acceptés a la 

décharge, tous les matériaux devant étre inspec- 
tés, avant leur déversement, pour s’assurer de 
leur conformité. On établirait un contrat pour 
tout client désirant utiliser la décharge. Dans le 
contrat, le client devait s’engager a ne pas dépo- 
ser de déchets dangereux dans la décharge. 

On a inventorié les circuits suivis par les 

déchets, et on a créé un programme d’échantil- 
lonnage et d’analyse des matériaux suspects 
avant toute autorisation de déversement. Un 
programme était prévu pour l’inspection des 
déchets amenés a la décharge. 

Si l’exploitation de la décharge de Keele Valley 
est autorisée officiellement, elle sera une des 

plus grandes décharges d’Amérique du Nord. 
Le permis d’exploitation vise une superficie 

- totale de 375 ha; cependant, la décharge elle- 

méme n’occupe que 99 ha. Elle desservira la 

région de Toronto, d’Etobicoke a Pickering, sur 
une distance de 50 km, et elle aura une capacité 
annuelle de plus de l 0.00 000 t de déchets. 

On prévoit que les activités s’étendront sur 15 a 
20 ans, avec une capacité de décharge d’environ 
20 millions de tonnes. Chaque jour, £1 peu pres 
500 camions y déverseront leur chargement, ce 
qui correspond a une moyenne d’un camion par 
minute qui franchit le portail pour se rendre a 
la balance. La décharge recevra donc environ 
5 000t de déchets parjour, et sera en service 5 
jours et demi par semaine. 

Chaque jour, apres la fin des operations, les 

déchets seront recouverts de 15 51 23cm de 
sable, ce qui aidera 2‘: éloigner les rongeurs et les 
oiseaux et a éliminer les odeurs et autres nui- 
sances. La décharge est divisée en quatre par- 
ties; une cloture de chaines sera mise en place 
autour de chacune de ces parties avant le début 
du déversement de déchets. Ce n’est qu’a la fin 
des opérations dans l’une des parties que les 
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décharge de Keele Valley. Elle devrait pouvoir contenir 20 millions de tonnes de 

activités pourront commencer dans une autre, 
ce qui assurera une progression ordonnée et 

réguliére. «Aprés la mise en place de la couche 
d’argile protectrice et l’_i_nstallation du systeme 
permettant de recueillir les produits d’infiltra- 
tion, le dépot des déchets se fera par la techni- 
que du talus, avec une hauteur d’élévation 
maximale de 3 m» (Waste Management of 
Canada Inc., 1980). 

Il faut tenir compte d’un certain nombre de fac- 
teurs si on veut minimiser les effets d’une 
décharge au-dela de son emplacement. Les rou- 
tes sans revétement seront traitées au chlorure 
de calcium, aux hydrocarbures ou a l’e'au pour 
éviter le soulévement de poussiéres. 

«Des clétures pour arréter les déchets et 
autres débris emportés par le vent, seront 
érigées du co‘té de la décharge sous le vent. 
Un dispositif d’aspiration sous vide, monté 
sur tracteur, servira £1 collecter les déchets 
éparpillés par le vent. Les odeurs émananl 
des secteurs aclzfs de la décharge seront 
éliminées par application de matériaux de 
couverture et (ou) d'eau. Les gaz nuisibles 
seront brfilés 21 la torche, ce qui éliminera



les odeurs déplaisantes. Une compagnie 
d’extermination sera engagée par contrat 
pour inspecter mensuellement Ia décharge,- 
et prendre toute mesure requise pour 1'éli- 
mination des rongeurs Si Ie rassemble- 
ment saisonnier d’oiseaux & l’emplacement 
de la décharge pose un probléme, un pro- 
gramme sera mis en oeuvre pour les en 
éloigner» (Waste Management of Canada 
Inc., 1980). 

Dans le cadre du plan d’amenagement, une voie 
d’accés distincte sera construite pour contourner 
la zone residentielle et empecher ainsi les 
camions, le bruit, les odeurs et les déchets épar- 
pilles de gener les gens habitant dans ce secteur. 
Deux routes permettront d’acceder a la 
décharge. Les trois quarts des camions Vien- 
dront de l’ouest, le long de la voie de deviation 
nord-ouest, le dernier quart viendra du sud, en 
utilisant les routes principales pour y acceder.- 

Apres son utilisation comme décharge, il est.‘ 

prévu que Pemplacement sera aménagé en zone 
récréative ou en parc, avec couverture vegetale, 
pour des jeux de plein air. Une fois l’exploita- 
tion de la décharge terminee, elle sera recou- 
verte de 1,05 In de sol, sur lequel on ajoutera 
15 cm de couche arable; de l’herbe et des arbres 
selectionnes a l’avance y seront ensuite plantés. 
L’altitude maximale de l’emp1acement est de 
305m au-dessus du niveau de la mer, et il 

domine de 30 m la route secondaire de Teston. 
Le plan d’am_enagement final prevoit des cretes 
lineaires, semblables au relief original, avec des 
pentes, dont la plus abrupte aura une inclinai- 
son de 65 degres. 11 y aura des pentes beaucoup 
moins raides, qui prolongeront les pistes de ski 
du centre Honey Pot, ainsi qu’une piste pour 
randonnées a pied. L’emplacement comprendra 
egalement un systeme de drainage pour diriger 
les eaux de ruissellement provenant des precipi- 
tations vers les bassins d’alimentation de la 
nappe souterrairie. En plus de la mise en valeur 
du relief, les plans prevoient la revégetation a 
long terme de l’emplacement, Des coniferes et 
des feuillus serviront a proteger du vent les 
futures aires récreatives. Un peuplement mixte 
d’arbustes e_t d’arbres_, plantés le long des pentes 
laterales, formera écran et abritera de la vue les 
terres voisines. Une troisiéme sorte de vegeta- 
tion, constituee de petits arbustes et de plantes 
recouvrant le sol, servira £1 creer des habitats 
pour la faune, et fournira toute une gamme de 
couleurs, de formes, d’abris et d’aliments. La 
selection definitive des espéces végétales dans 
chaque groupe sera faite aprés l’etude des 
caracteristiques techniques de la décharge, 
comme la recuperation du gaz methane, la pro- 
duction de chaleur, et les effets lies a la survie 
des végétaux (Hough et al., 1980). 

Les calculs et les plans tiennent compte de tous 
les facteurs qui interviennent dans l’amenage- 
ment d’une décharge controlee, a savoir: les 
voies d’acces, l’augmentation du trafic, le bruit, 

les odeurs, la poussiere, les déchets éparpillés, 
_les rongeurs, les dommages a la vegetation, la 
faune, la contamination de l’e'au souterraine et 
de l’eau de surface, la migration du methane, 
les services necessaires a l_a décharge, la mise en 
valeur de l’emplacement, son reamenagement, 
et son utilisation finale. 

Cependant, apres tous les rapports, echanges et 
études, le ministere de l’Environ,nement n’a tou- 
jours pas, en mars 1983, donne l’autorisation 
finale d’exploiter la décharge. Au début de sep- 
tembre 1981, le Globe and Mail parlait une fois 
de plus en gros titres de la décharge «Maple». 
Cette fois-ci, Particle precisait que Toronto 
avait entrepris des negociations pour acheter 
l’emp1acement dit «Keele Valley Site» 5; la com- 
pagnie Superior Sand & Gravel pour la somme 
de 38 millions de dollars. I1 était prévu en mars 
1983 que l’emplacement serait vendu a Toronto 
en mai 1983. Mais comme l’acquisition n’est 
pas encore officielle, l’exploitation et la pro- 
priete future de l’emplacement demeurent 
incertaines. Le projet Keele Valley devait 
demarrer dans les quatre ans, mais a la fin de 
1982 i1 y avait deja neuf ans que les choses trai- 
naient et les cofits avaient quadruple. 

En resume, l’etude du ca_s de Keele Valley a 
montre la complexite des procedures de 
demande de permis d’amenagement et d’exploi- 
tation d’une décharge contr61ee_._ En raison des 
dimensions enormes de la décharge prevue dans 
le cas de Keele Valley, certains problemes, 
habituellement d’ordre mineur, se sont ampli- 
fies. Néanmoins, les difficultés rencontrees et 
les solutions apportees ressemblent a celles que 
l’on retrouve dans le cas de toutes les decharges 
contrélées, a savoiri: 

0 les decharges contrelees demeurent un 
objet de controverse po_ur le public; 

° les negociations pour obtenir le permis 
d’exploiter une dech_arge contrélee ris- 

quent de durer tres longtemps; 
0 il existe des moyens de protection tres 

efficaces de l’en'vironnement permettant 
de minimiser les effets néfastes possibles 
des decharges contrélées. 

Appendice I 

Rapports et plans pour la 
décharge de Keele Valley 

Volume I: Executive Summary (Waste Mana- 
gement of Canada, Inc.) 

Volume II_: Water Resources (International 
Water Consultants Ltd,-, Saskatoon- 
Barrie-Montreal) 

Volumelll: Site Development Report (Cones- 
toga-Rovers & Associates Consulting 
Engineers, Waterloo, Ontario) 

72 

Volume IV: Geotechnical Aspects of Clay Liner 
System (Golder Associates, Missis- 
sauga, Ontario) 
Accelerated Stabilization and Gas 
Control and Recovery (Emcon Asso- 
ciates) 

Site Servicing (Proctor & Redfern 
Group Consulting Engineers & Plan- 
ners) 
Site Finishing (Hough, Stansbury & 
Michalski Limited) 

Environmental Baseline Study 
Design (Ecologistics Limited, Onta- 
rio Research Foundation and Val- 
coustics Canada Limited) 

Volume V: 

Volume VI: 

Volume VII: 

Volume VII]: 

Etude du cas de la décharge 
contrélée regionale de la 
route 101 

Introduction 
L’ouverture en 1977 de la décharge contrélée 
regionale de la route 101 a marque le point cul- 
minant de cinq ans d’efforts pour trouver un 
emplacement pour une décharge contrélee 
devant desservir la region Halifax-Dartmouth 
et pour l’amenager. 

Tout commenca en octobre 1972, lorsqu’une 
etude commandee par le MAPC (Metropolitan 
Area Planning Committee)‘ permit de conclure 
qu’u_n_e «décharge contrélee se revelait neces- 
saire pour recevoir la totalite des déchets solides 
de la zone en pleine croissance d’Halifax-Dart- 
mouth» (Ca_n‘p_lan Consultants Ltd., 1972). Une 
etude des modes existants d’elimination des 
dechets solides revéla qu’ils etaient tout a fait 
inefficaces et inacceptables du point de vue 
environnemental. D’autres systemes, comme 
l"incineration, le recyclage, et la production 
thermique d’electricite, furent aussi examines 
en vue de voir quelle était la meilleure solution. 
On en arriva a la conclusion que, meme si l’inci- 
neration et le recyclage pouvaient fournir une 
réponse partielle au probleme de l’elimin_ation 
des dechets, les cendres et les déchets non recy- 
clables necessitaient une decha_rge contrélee. 
L’utilisation des déchets solides pour la produc- 
tion d’energie thermique a ete serieusement 
envisagee, mais, c’est la décharge contrélée qui 
a ete retenue, car un systeme de production 
d’en'ergie thermique ne deviendrait operationnel 
qu’ap'res un temps trés long, et son cofit serait 
tres eleve. De plus, on encourageait l’entreprise 
privee a s’equip'er pour recycler le papier et 
autres déchets. 

Des le debut, on se rendit compte de la necessite 
d’un programme d’inform_ation du public pour 
faire face aux mouvements d’opposition. Cepen- 
dant, on ne pensait pas que l’opposition du 
public pourrait avoir un effet limitatif sur le 
choix final d’un emplacement, mais, en fait, 
c’est la reaction du public qui a constitue le fac-



teur determinant dans le processus de selection 
de l’emplacement de la décharge. 

La situation eni1972 

En 1972, les villes de Halifax et Dartmouth 
exploitaient chacune une installation d’élimina- 
tion de déchets solides. Lorsque c’etait possible, 
les secteurs limitrophes du comté de Halifax 
utilisaient l’incinerateur de cette ville en payant 
une redevance. On estime qu’en 1972, la ville de 
Halifax ramassait et éliminait annuellement 
135 000 t d’ordures. Sur cette quantité, 82 000 t 

(60%) étaient traitees par incineration (Can- 
plan Consultants Ltd., 1972). Le reste etait 
transporte au depotoir de Halifax £1 l’extremité 
nord de la peninsule, La, aussi bien les déchets . 

.bruts que les résidus de l’incinerateur etaient 
déversés dans le bassin de Bedford et servaient 
dc matériaux de remplissage. 

La ville de Dartmouth exploitait aussi un inci- 
nerateur et une décharge contrélee. Depuis 
l’installation de l’incinerateur en 1968, on eva- 
lue a 23 000 t la quantite dc déchets solides bru- 
lee annuellement. D’une capacité de l36t par 
jour, l’incinerateur fonctionne avec trois equi- 
pes, cinq jours par se_maine. Les résidus de 
l’incinérateur etaient deverses dans la décharge 
avec d’autres types de déchets secs. On pre- 

voyait que cette décharge atteindrait sa pleine 
capacité de fonctionnement en l’espace de quel- 
ques annees. 

Dans les deux endroits, les incinerateurs fonc- 
tionnaient a leur pleine capacité ou presque. Le 
vieil incinerateur de Halifax avait besoin de 
reparations importantes, et la capacité supple- 
mentaire necessaire pour repondre aux besoins 
du comté ne pouvait etre obtenue sans la mise 
en oeuvre de tout un programme de reparations 
majeures. Aucun des incinerateurs, que ce soit a 
Halifax ou a Dartmouth, n’etait equipe d’un 
dispositif eflicace pour empécher la c_ontamina- 
tion de l’air, ni d’une installation de traitement 
des eaux us_ees. La mise en décharge brute dans 
les deux decharges contrélees entraina des pro- 
blémes d’ordre esthetique et environnemental. 
Voici ce que dit le rapport Canplan: «Lors de 
chaque mise en décharge brute, le risque de 
migration du percolat jusqu’au bassin est 
éleve... Avec l’utilisation permanente de la 

décharge de Halifax, il y aura entrainement de 
produits d’in_filtratio’n aussi bien £1 partir des 
déchets transportes directement £1 cet endroit 
que des résidus de l’incinera_teur qui y sont 
déversés.» (Canplan Consultants Ltd., 1972). 
En plus des problemes d’ordre environnemental 
et esthetique, le cofit unitaire de l’elimination 
etait trés eleve. 

II a done été propose de cesser d’ut_i1iserrles inci- 
nérateurs des que la décharge contrélée serait 
ouverte, et de fermer la décharge de Halifax. 
On a envisage d’enlever une partie des déchets 
et de les remplacer par des matériaux rocheux 

de facon a créer une assise stable pour l’amena- 
gement du depét de conteneurs de Fairview 
Cove. On a étudié plusieurs autres solutions de 
remplacement pour eliminer les vieux déchets, 
et l’une d’elles consistait a les amener £1 la 

décharge contrélee de la route 101. La firme 
d’experts-conseils Beasy Nicoll Engineering 
Ltd. (1980) fournit des renseignements detailles 
51 cc sujet. 

Choix de l’emplacement 

Fondé sur des etudes préliminaires, le rapport 
Canplan de 1972 en arrivait a la conclusion que 
l’emplacement dit «Beaverbank-Windsor Junc- 
tion» (egalement appele «Sackville Landfill») 
devait faire 1’objet de recherches supplémentai- 
res. La carte n° 2 montre la situation geographi- 
que de l’emplacement propose. Cet emplace- 
ment avait ete choisi en fonction des 
caracteristiques suivantes: a) elements geologi- 
ques, pedologiques et hydrologiques; b) accessi- 
bilite par les camio_n_s transportant les dechets, a 
partir de Halifax-Dartmouth; et c) superficie de 
terrain requise. 

En novembre 1973, le MAPC fit appel aux ser- 
vices de Canplan Consultants Ltd. pour etudier 
le site de fagon plus detaillee. Un rapport prece- 
da_nt le plan d’aménagement, date du mois de 
novembre 1974, decrivait les travaux effectues 
dansle cadre de la phase d’etude technique. Les 
conditions physiques de l’emplacement conve- 
naient bien a l’amenagement d’une décharge 
contrélee. Les resultats des essais effectues sur 
les sols montraient que tout le secteur etait 
recouvert de matériaux allant de l’argile au till 
sableux contenant peu de galets; des sondages a 
une profondeur de plus de 6 m ne revelerent pas 
d’assise rocheuse. Le drainage en surface de 
l’endroit se faisait par deux cours d’eau qui 
encerclaient presque completement l’emplace- 
ment; l’amenagement d’etangs de décantation et 
le maintien d’une zone tampon eviterait la pro- 
gression de l’envasement. 

L’opposition la plus vigoureuse a l’amenage- 
ment de cette décharge venait de proprietaires 
fonciers et de l’ensemble de la communauté 
locale. Aprés des audiences publiques, tenues 
par le Environmental Control Council de la 

Nouvelle-Ecosse, le Planning Appeal Board 
donna le feu vert pour commencer l’amenage- 
ment de la décharge. Tous les obstacles juridi- 
ques furent leves, et on autorisa le rezonage du 
secteur pour permettre l’amenagement de la 

décharge. Enfin, le droit d’expropriation des 
terres fut accorde. 

Mais, en raison de l’opposition persistante, le 

gouvernement provincial décida d’interrompre 
temporairement les demarches. Ce faisant, la 

province s’engageait a etudier un autre empla- 
cement possible, aprés avoir abandonné le projet 
de Beaverbank. Le ministere de l’Environne- 
ment de la Nouvelle-Ecosse fut charge par le 
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gouvernement provincial de trouver d’autres 
emplacements pour l’amenagement d’une 
décharge. En avril 1975, on mit sur pied u_n 

comité de cinq membres, choisis parmi le per- 
sonnel du ministére, charge de preparer un rap- 
port sur des emplacements possibles pour une 
décharge contrélee devant desservir la région 
metropolitaine. Ce comité etablit une liste de 
huit emplacements et attribua a chacun d’eux 
des cotes fondees sur les elements suivants: 
a) superficie des terrains disponibles; b) bassins 
hydrographiques touches; c)caractéristiques 
physiques; d) consequences sociales; e) facteurs 
econorniques. L’emplacement qui obtint la cote 
la plus elevee fut celui de Jack Lake, pres de la 
municipalite de Bedford (voir la carte n° 2). 
C’est la Housing Commission de la Nouvelle- 
Ecosse qui detenait les droits sur cet emplace- 
ment. Comme dans le cas de l’emplacen'1ent 
Beaverbank-Windsor Junction, les habitants de 
l’endroit protestérent energiquement contre le 

choix de I’em_pla_cement propose. Un dessin 
humoristique dans un journal local illustrait 

clairement les inquietudes des habitants. 

En automne 1975, un plan de la décharge con- 
trélée proposee fut presente lors d’une audience 
publique du Environmental Control Council de 
la Nouvelle-Ecosse. Un groupement d’habitants 
de la région . de Bedford témoignerent a 
l’audience, et tous firent savoir, unanimement, 
qu’ils s’opposaient au projet de Jack Lake. 
D’aprés les opposants, l’utilisation de cet empla- 
cement pour l’amenagement d’une décharge 
contrélee etait contraire au réglement de zonage 
municipal en vigueur, au plan de developpement 
regional, ainsi qu’aufx desirs du public. Cette 
prise de position fut contree par l’argument vou- 
lant que la décharge ne soit utilisée que tempo- 
rairement, et qu’aprés cette utilisation, l’empla- 
cement soit aménagé en zone de detente. Parmi 
les autres problémes souleves, il y avait les sui- 
vants: presence des rongeurs et des mouettes, 
risque d’incendie, bruit, odeurs, arrét des tra- 
vaux dfi a des conflits syndicauxz ou a des con- 
ditions meteorologiques defavorables, et 
accroissement du trafic. On craignait aussi que 
la valeur des biens immobiliers ne subisse une 
baisse sensible. 

En depit du fait qu’il manquait certaines don- 
nees techniques, l’emplacement fut accepté du 
point de vue environnemental, tant par le gou- 
vernement federal que par les autorites provin- 
ciales. 

Le ECC de Nouvelle-Ecosse proposa en decem- 
bre 1975 de «suspendre toute nouvelle demarche 
en vue d’amenager cet emplacement en 
décharge contrélee, jusqu’a ce que les autorites 
municipales, provinciales et federales aient 
accorde leur autorisation» (Nova Scotia Envi- 
ronmental Control Council, 1975). L’autorisa- 
tion requise fut accordee et, a la demande du 
MAPC, Canplan Consultants Ltd. effectu_a en 
1976 d’autres etudes portant sur les caracteristi-
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"Pardon Sit could ” thou slay another dragonl? 
Légende ' La compagnie de bois Barrett était propriétaire du site de Beaverbank-Windsor Junction et a joué un role déter- 
minant dans la reconsideration de cet emplacement. 
Bedlord-Sackville News, 3 mars 1976 

ques physiques de l’emplacement, comme la 
profondeur de l’assise rocheuse, le type de cou- 
verture, l’état dc ll’e_au souterraine et de 1’eau de 
surface, ainsi que la présence de matériaux de 
remblai. 

Les fortes pressions sociales et pol_itiques pour 
empécher 1’ouverture de la décharge subsis- 
taient. Par la suite, la Société centrale d’hypo— 
théques et de logement (SCHL) retira a la 
Housing Commission de la Nouvelle-Ecosse 
l’autorisation d’utiliser l’emplacement com_me 
décharge contrélée. Il fallut done, aprés cette 
décision, envisager la recherche d’un troisiéme 
emplacement. 

Tous les habitants de la région étaient parfaite- 
ment au courant que l’on recherchait un empla- 
cement approprié pour une décharge devavnt 
desservir les villes dc Halifax-Dartmouth. Aprés 
le rejet de l’emplacement de Jack Lake, un cer- 
tain nombre de propriétaires fonciers offrirent a 
la province d_e lui vendre leurs terres. En 1977, 
la province acheta £1 un particulier, a un prix 
raisonnable, un emplacement proche de la 
route 101. Cet emplacement devint un bien de 
la Couronne, et comme tel fut exempté des 
réglements de zonage. 

Description de l’emplacement 
L’emplacement de la route 101 est situé entre 
Upper Sackville et Mount Uniacke dans la cir- 
conscription dc Halifax, a 30 km au no'rd-o'uest 
de Halifax. La route 101 forme la limite nord- 
est, et la riviére Sackville borde l’emplacement 
5 l’ouest et au nord-ouest. La décharge contro- 
lée régionale se trouve dans une zone trés boi- 
sée, et Paménagement a été réduit au strict 
minimum. On estime que l’emplacement de 
144 ha répondra aux besoins du secteur ude 
Halifax-Dartmouth en pleine croissance, et de 
la majeure partie de l_a circonscription de Hali- 
fax jusqu’en 1990. L’emplacement, acquis par 
la province de Nouvelle-Ecosse est actuellement- 
exploité par cette méme province, et géré con- 
jointement par les autorités de la région métro- 
politaine de Halifax-Dartmouth, ainsi que par 
celles de la circonsc'ription_ dc Halifax. 
En juillet 
Ltd. et HJ. Porter & Associates Ltd., deux fir- 
mes d’experts-conseils, entreprirent des études 
préliminaires d’ingénierie et d’analyse du sous- 
sol de l’emplacement de la route 101. La carte 
n° 3 montre les limites de l’emplacement. Si on 
le compare aux deu_x emplacements envisagés 
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1977, Beasy Nicoll Engineering. 

précédemment, cet emplacement-ci est plus 
éloigné de la région métropolitaine de Halifax- 
Dartmouth que les deux autres, et ses caracté- 
ristiques physiques sont moins intéressantes. Le 
niveau élevé de la nappe phréatique dans une 
zone de tourbe, la profondeur relativement fai- 
ble d’une couverture impermeable, et la proxi- 
mité de la riviére Sackville rendraient tres 
complexes les problémes d’ingénierie, et 
augmenteraient considérablement les cofits 
d’améhagement et d’exploitation. En plus du 
cofit élevé d’aménagem’ent et d’exploitation, les 
frais de transport pourraient grimper en fléche 
en raison de la distance supplémentaire a partir 
de la station de transfert de Halifax. Bien que 
l’éloignement du nouvel endroit ait eu comme 
conséquence d’atténuer sensiblement lA’opposi- 

tion du public, celle-ci ne disparut pas comple- 
tement. Un comité local formé de résidents, 
créé au départ pour s’opposer a l’impl_antation 
de la décharge, ne servit ultérieurement qu’a 
véhiculer les craintes locales. I! y eut peu de 
problémes et le comité fut dissous peu aprés. 

Tout au long de ces années dc controverse, les 
événements ont été abondamment commentés 
dans les journaux locaux. Rien n’illustre mieux 
la force de 1’opposition qu’une série de manchet- 
tes dans les journaux-. 

Caractéristiques physiques de 
l’emplacement 

Les études géotechniques ont divisé nettement 
le site en quatre zones géologiques distinctes: 
deux drumlins surplombant de plus de 25 m le 
secteur environnant; une créte de roche de fond, 
recouverte de till; et une zone basse de tourbe. 
Les sols prédominants, du limon sableux brun et 
de l’argile limoneuse grise, conviennent généra- 
lement bien comme matériaux de couverture. 
La perméabilité plus faible de l’ar'gile limoneuse 
grise, comparativement au limon sableux, en 
fait un matériau de c_ouverture des couches 
journaliéres particuliérement efficace. Les 
dépéts de limon sableux brun se trouvant en 
surface renferment des systémes radiculaires 
qui augmentent la pern_1éabi,I_ité. II a done été 
proposé que ce type de sol soit mis de cété pour 
étre utilisé comme couche arable dans le te‘rras- 
sement final. 
I] y a présence de dépéts de tourbe dans les 
zones basses. Avant l’utilisation de l’emplace- 
ment comme décharge controlée, il a été pro- 
posé qu’une couche de lm de matériaux de 
couverture tassés soit étalée sur la tourbe dc 
facon a réduire la pcrméabilité et £1 augmenter 
la densité de cette tourbe. Cela apparaissait 
nécessaire pour réduire le risque de contamina- 
tion de l’eau souterraine, due 2: la migration de 
contaminants, et pour augmenter la solidité du 
revéternent pour le passage des camions. 

Des grauwackes (sédiments marins déposés, 
partiellement triés) de la formation de Golden-
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CARTE 3.
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Emplacement de la décharge controlée de la route 101 at zones 
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Source: Beasy Nicol! Engineering Ltd., at H.J. Ponorand Assoc. Ltd.v, 1 977. 

CARTE 5_. 

Echelonnement des activités de décharge 

Source: Bessy NicolI'EngIneering Ltd. 91 H.J. Ponorami Assoc. Ltd.. 1977.



‘A Iandfill is as different from a dump as a horse is from an airplane!’ 

/"K 

- Edmund Morris, ctober, 1977. 

-BEWARE or HALIGONIANS Bsixmne ‘GIFTS !!i A DUMP av ANY omen NAME-IS STILL A oumpu 
'«H y a autant de différence e’ntre une décharge et un dépotoir qu’entre un cheval et un a_vio_n!» 

Edmund Morris, octobre 1977 
Méfiez-vous des cadeaux que vous font les HaIigoniens_!, Un dépotoir. méme si on Iui donne un autre nom. 
reste un dépotoirl! 
Bedjord-Sackville News, 2 ndvern_bre 1977 

ville étaient presents a l’emplacement. L’as_sise 
rocheuse ne révélait aucun signe de faille; lors- 
que la nappe est profonde de plus de 2 m, le 

mouvernent de l’eau souterraine est extreme- 
ment lent. Au début de Paménagernent de la 

décharge contrélée, une partie de l’a,s.sise 

rocheuse de l’endroit a été utilisée comme maté- 
riau de revéternent pour les routes. 

Des foréts de coniféres et de feuillus, de densité 
moyenne, constituent la couverture végétale 
prédorjninante au voisinage de l’emplacement. 
Une petite superficie de terres a été préparée 
pour un lotissement le long de la route 1; il se 
fait un peu de coupe de. bois a proximité. La 
zone de la décharge a été complétement déboi- 
sée depuis le début de son aménagement. Sur 
les photographies aériennes, prises en 1975 et 

1981, on distingue nettement un type de végéta- 
tion forcstiére. Cette couverture forestiére cons- 
titue une zone tampon naturelle trés efficace, 
qui a été maintenue intacte tout .autour de 

l’emplacemer'it (elle est représentée 51 la ca_rte n° 
3). 

Avant l’aménagement, les eaux de ruissellement 
en surface s’écoulaient directement dans la 

riviére Sackville. Un systéme de fossés et de 
bermes a été aménagé pour diriger les eaux de 
surface dans les bassins de décantation sur 
l’emplacement meme (voir la carte n° 4), ou la 
majeure partie des matiéres solides en suspen- 
sion se déposent. 

Le niveau de la nappe phréatique se trouvait 2‘: 

la surface de la zone ba_sse de tourbe, ou trés 
pres d’elle, et a 1 In de profondeur sous la sur- 
face, dans les drumlins. Les points de déverse- 
ments initiaux se situaient soit dans la riviére 
Sackville, soit dans la zone de tourbe. La conta- 
mination des eaux souterraines était le souci 
m_ajeur lors de l’ar_nénagement de la décharge. I1 
fallut une quantité supplémentaire de till imper- 
méable a texture fine pour réduire la migration 
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et la percolation des contaminants. Un systéme 
de prélévement des eaux d’infilt'ration fut ins- 
tallé pour les intercepter avant leur migration, 
et des bassins d’aération furent construits pour 
les traiter avant leur déversement dans le milieu 
environnant récepteur. 

Les facteurs climatiques constituent un élément 
important dc l'exploitatio'n d’une décharge. Les 
difficultés d’exploitation connues a cet emplace- 
ment étaient dues :31 l’humidité, aux températu— 
res de gel, au cycle de gel-dégel, ainsi qu’au 
vent. Par exemple, il était plus difficile d’obtenir 
une couche de remblai bien tassé et bien uni- 
forme lorsque les matériaux étaient gelés. Autre 
probléme lié 2‘; l’utilisation de matériaux gelés: 
la teneur élevée en humidité de la couverture la 
fait glisser facilement vers le bas, et les pertes 
par érosion du sol peuvent étre trés importantes. 
Parfois, des pluies anormalement tiédes pendant 
les r_nois d’hiver font dégeler la surface du sol. 
Une humidité excessive risque également de 
géner le déplacement des poids-lourds et autres 
véhicules lourds. Avant que les déchets ne soient 
recouverts, le vent peut entrainer des débris; les 
statistiques climatiques montrent que le vent est 
assez fort tout au long de l’année pour provo- 
quer ce phénoméne. La vitesse des vents est 
légérement plus élevée en hiver. 

Exploitation et gestion de la 
décharge 
Comme mentionné précédemment, la décharge 
contrélée de la route 101, dont l_a province est 2‘; 

la fois l’exploitant et le propriétaire, se trouve 
étre gérée conjointement par les autorités de la 
région métropolitaine de Halifax-Dartmouth, et 
pa_r la municipalité du comté dc Ha,li_fa_x3. Les 
travaux a la décharge sont dirigés par un super- 
viseur qui reléve du directeur de la gestion des 
déchets, responsable de l’ensemb1e du systeme. 
Les autres composantes de ce systéme compre_n- 
nent la station de transfert dc Halifax, et le 

transport. 

Les ordures d’origine domestique et commer- 
ciale sont amenées a la station dc transfert, on 
elles sont tassées dans des camions fermés pour 
leur transport jusqu-’a la décharge. Cette 
décharge devrait satisfaire aux besoins de la 
région pendant 12 ans, si on suppose que le 

volume traité passera do 195 500t en 1978, 2‘: 

319 100t en 1990 (Beasy Nicholl Engineering 
Ltd. et H.J. Porter & Assoc. Ltd., 1977). 
C’est la province qui a payé le terrain, les cofits 
d’aménagement et d’équipement de la décharge 
étant partagés a part égale par la province et le 
DREE. Le DREE a accordé son aide financiére 
sous forme de subvention. La contribution pro- 
vinciale était un prét remboursable par la région 
métropolitaine sur une période de 5 ans. L’aide 
financiére par les niveaux siupérieurs de gouver- 
nernent était liée £1 l’obligation d’utiliser la 

décharge comme projet expérimental dont pour-
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d’exploitation du systéme de déchets solides 
sont couverts par les municipalités qui 1’utili- 

sent, et chacune d’elles paye proportionnelle- s 

Photo 20. Remplissage des cellules, 30 juin 1981. Des cendres volantes de la centrale ther- 
mique de Tuft Cove sont déchargées; une autorisation spéciale du ministére de l'Environne- 
ment de la Nouvelle-Ecos_s_e a do étre obtenue a cet effet. 
E. Kienhotz, Direction générale des terres, Region atlantique 

merit a la quantité (en tonnes) de déchets soli- 
des qu’elle déverse. En 1981, le cofit de 
l’é1imination (immobilisation et frais d’exploita- 
tion) était de 9,70 $/t. 

Exploitation de la décharge 

Comme le montre la carte n° 3, environ 40 % de 
la surface totale de l’emplacement seront en fait 
utilisés pour l’élimination des déchets solides. 
Les courbes de niveau dans ce secteur s’éléve- 
ront de 25 m, et l’altitude finale au-dessus du 
niveau de la mer ne sera pas supérieure a 
125 m. Une zone tampon, variant en largeur de 
75 m an sud 51 au moins 125 m le long de la 

riviére, a été créée tout autour de l’emplace- 
ment. Cette zone permettra de protéger la qua- 
lité dc l’eau de surface se déversant dans la 

riviérc Sackville, et atténuera l’effet visuel dfi :5 

la décharge. Un centre administratif a été cons- 
truit sur l’emp1acement, avec des bureaux, des 
balances, ainsi qu’un atelier dc réparation pour 
les équipements. Le reste de Pemplacement de 
la décharge est utilisé principalement pour les 
installations dc traitement des eaux dc ruisselle- 

~ ment en surface et des eaux d’infiltration (per- 
colat), ainsi que pour les voies d’accés. 

Avant tout déversement de déchets, le terrain 
servant de décharge a été nettoyé pour étre 
exploité comme zone de remblayage. Seront 
également aménagées des installations de 
mesure et de prélévement pour les eaux de ruis- 
sellement de surface, les eaux d’infi1trati0n, 
ainsi que le gaz méthane. Pour augmenter 
Pimperméabilité, la surface du sol sera nivelée 
et tassée, excepté dans la zone de tourbe. Une 
couche d’au moins 1 m de rembl_ai sera déposée 
sur la tourbe et dans les endroits o1‘1 l’assise 

rocheuse affleure ou presque. Des aires d’élimi- 
nation spéciales pour l’hivcr et les périodes 
humides sont préparées $1 1’avance. 

Bien que la majeure partie des déchets soit 

transportée par des véhicules spéciauix (camions 
gros porteurs fermés) 21 partir de la station de 
transfert de Halifax, certaines entreprises

~ 

Photo 21. Décharge initiale a demi-remplie, 30 juin 1981. L'enfouissement de pneus a 
cause des probiemes particuliers aux exploitants. 
E. Kienholz. Direction génerale des terres, Region atlantique
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ind_ustrielles et commerciales transportent par- 
fois elles-mémes leurs déchets jusqu’a la 
décharge. Chaque jour, les déchets solides sont 
tassés et recouverts de matériau de remblai, le 
tout constituant une couche unique. 
La carte n° 5 montre a quel rythme les déchar- 
ges se sont succédées. On a d’abord progressé le 
long d’une bande parallele 2‘: la route 101, la 
bande de décharge ainsi constituée servant 
d’écran secondaire pour les activites futures. La 
couche supérieure de matériau de couverture 
aurait au moins 1m d’épaisseur; suivrait une 
couche de sol arable étalée sur les matériaux 
precedents, le tout étant ensuite nivelé. Comme 
l’utilisation finale de l’emplacement n’a pas 
encore été déterminée, il a été impossible dc 
planifier Paménagement paysager des sections 
comblées de la déch_arge. 

L’exploitation de la décharge suppose certaines 
mesures de sécurité. Des precautions ont été 
prises pour éviter les risques d’incendies et les 
combattre le cats échéant; l’accés de la décharge 
n’est possible qu’a certaines heures; l’accés au- 
dela du secteur administratif est généralement 
interdit au public; tout l’emplacement de la 
décharge est cloturé. 

Protection de l’environnement 

La protection des eaux de surface et des eaux 
souterraines constitue l’une des préoccupations 
majeures de l’exploitation et de la gestion d’une 
décharge. Comme mentionné précédemment, 
un systéme de ‘bermes et de fossés de drainage 
dirige les eaux de ruissellement de surface vers 
des étangs de décantation. Un probléme mineur 
a été celui de l’érosion des matériaux de couver- 
ture des pentes a nu de la premiere sect_ion de la 
décharge comblée. Cela a eu comme effet 
d’augmenter la charge de sédiments dans les 
bassins de décantation et de laisser le percolat . 

suinter a partir des pentes les plus basses. Le 
probléme n’a pas été jugé assez grave pour que 
l’on prenne des mesures correctrices, comme 
l’ensemencement, qui sera effectué aprés le 
nivellement final. 

En réduisant la perméabilité de la décharge, et 
en appliquant quotidiennement une couche de 
matériaux de couverture, on évite partiellement 
la contamination des eaux souterraines, due a la 
migration de contaminants, y compris les pro- 
duits de lessivage. De plus, les éléments suivants 
ont été aménagés: a) important systéme de drai- 
nage souterrain, en-dessous de l’aire de la 

décharge; b) drain de captage tout le long du 
périmétre en aval de la décharge, sous l’extré- 
mité des pentes latérales; c) bassin aéré a débit 
réglé; d) systéme de puits de surveillance repar- 
tis dans toute la décharge. La Carte n° 6 montre 
le systérne de captage et de traitement du perco- 
lat. 

Jusqu’au printemps de 1981, la quantité de per- 
colat ne justifia pas la mise en service de l’ins- 

Photo 22. Lagunes de traitement du percolat, 30 juin 
1981. Les bassins de traitement du percolat se situent au 
premier plan et les bassins de décantation. a_u second 
plan, 
E. Kienholz, Direction générale des terres. Region atlantlque 

tallation de traitement. L’utilisation des bassins 
de traitement au printemps de 1981 montra que 
l’aération réduisait efficacement la demande 
biologique en oxygéne du percolat. Si néces- 
saire, il aurait été possible de retourner par pul- 
vérisation sur la décharge les produits de perco- 
lation. Cependant, il a surgi, depuis, un 
probléme dfi a ces produits. En mars 1983, la 
quantité de percolat était trop grande pour le 
systeme existant. On a done décidé de mettre au 
point un nouveau systeme permettant d’empé- 
cher la migration des produits. 

Il se peut que l’installation de traitement des 
produits de lessivage soit encore nécessaire quel- 
que temps apres la mise hors de service de la 
décharge; par contre, l’utilité des étangs de 
décantation pourrait diminuer rapidement une 
fois Pensemencement et la revégétation entre- 
pris_. En 1982, 12 ha furent réensemencés, dont 
certaines zones de remblai et de couches finales. 
Un programme d’essais fut mis en oeuvre a la 
fin de 1977 et au début de 1978 pour recueillir 
des données de base sur les caractéristiques chi- 
miques et bactériologiques des eaux de surface, 
des puits domestiques, et des puits de surveil- 
l_ance répa,rt_i's dans la décharge. La comparaison 
des données obtenues avec les résultats 
d’analyses futures permettront de dire s’il y a eu 
contamination. De nouvelles ana1ySc_s des puits 
de surveillance en 1979 nc révélérent aucune 
contami_nation par le percolat‘. D’autres 
analyses effectuées en 1982 par le ministere de 
la Santé de Nouvelle-Ecosse ne révélérent 
aucune contamination des puits d’eaux domesti- 
ques dans la région. Le programme dc surveil- 
lance sera maintenu pendant et aprés la période 
d’exploitation de la décharge, aussi longtemps 
qu’il y aura du percolat en quantités non négli- 
geables. 

La décomposition des déchets solides entraine la 
formation de méthane gazeux. Un systéme de 
captage du gaz a été installé £1 l’intérieur de la 
décharge et le long de son périmétre (carte n° 
7). Un programme a été mis en oeuvre, qui 
devrait permettre d’uti:lise_r le gaz pour chauffer 
les installations équipant la décharge. Le DREE 
et le ministere des Mines et de l’Energie de 
Nouvelle-Ecosse ont accordé une Subvention a 
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cette fin. Dans le cadre de ce programme, on a 
rendu étanche le dispositif périphériquc d’inter'- 
ception des gaz, de fagon £1 pouvoir utiliser 
ceux-ci sans pertes. Cependant, en mars 1983, 
la quantité dc méthane générée ne suffisait pas 
pour produire la quantité de chaleur requise; 
mais, l’emplacement fait toujours l’objet de 
mesures de surveillance. 

Les nuisances, comme certains animaux et les 
papiers épars, qui sont fréquentes dans les depo- 
toirs £1 ciel ouvert, ne constituent pas un pro- 
bleme grave du fait des mesures anti-pollution 
prises a cette décharge. Il est peu probable que 
des rongeurs s’installent dans la décharge en 
raison de la mise en place quotidienne des maté- 
riaux de couverture. Un programme d’extermi- 
nation des rongeurs, comprenant l’in'stallation 
de piéges, a été mis en oeuvre pour éliminer 
tous les rats pouvant pénétrer dans la décharge 
avec les déchets solides5. Les mouettes consti- 
tuent plus ou moins une nuisance; elles sont 
attirées par la décharge qui leur offre nourri- 
ture, chaleur et ab_ri. Ce's oiseaux s’habituent 
tres vite aux activités de la décharge, y compris 
a la présence d’équipement lourd. Pour diverses 
raisons, y compris les conditions meteorologi- 
ques, les mouettes sont nombreuses sur les lieux 
de la décharge. On s’est aussi préoccupé du fait 
que des mouettes en aussi grand nombre ris- 

quent de polluer les sources d’approvision_ne- 
ment en eau de surface du bassin de Pockwock. 
Un probléme similaire a été signalé 2‘: Saint- 
Jean, au Nouveau-Brunswick. Les conditions 
venteuses sur le site aggravent le probleme des 
papiers épars, qui sont en grande partie arrétés 
par les clotures qui entourent l’emplacement et 
celles-ci sont nettoyées quand besoin est. Enfin, 
la mise en place quotidienne d’une couche de sol 
réduit la dispersion des papiers. 

En raison de la quantité excessive d’humidité 
dans la zone de tourbe pendant le printemps et 
l’été de 1981, il a été difficile d_e recouvrir com- 
plétement les déchets chaque jour. On prévoyait 
remblayer cette zone le plus rapidement possi- 
ble pour permettre le déplacement de l’équipe- 
ment lourd, nécessaire a la couverture complete 
des déchets. 

Utilisation des terres 

Ac-tivités terrestres 

Un avantage important de la route 101 est son 
éloignernent_. ll s’agit d’une region a croissance 
relativement lente. Le développement se limite 
pratiquemment a quelques lotissements pour la 
construction de maisons le long de la route 1, et 
a des residences secondaires (Springfield Lake). 
L’absence de développement est due en partie £1 
l’éloignement de cette région des principaux 
centres urbains, ainsi qu’au zonage municipal 
qui empéche la penetration urbaine £1 l’intérieur 
de la «zone verte» du comté de Halifax.
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Source: Bessy Nicol! Engineering Ltd., at H.J. Portarand Assoc. Ltd, 1977. 

Dans le cadre du plan de développement de la 
région métropolitaine de Halifax-Dartmouth, 
on a fait appel a plusieurs réglements pour res- 
treindre la construction en bordure des villes et 
limiter les lotissements en zone rurale. Par 
exemple, £1 l’exception des zones désignées pour 
le développement urbain, ou des secteurs ou le 
remblai est permis entre des quartiers d’habita- 
t_ions et des établissements commerciaux, admi- 
nistratifs, etc., aucun lotissement ne sera auto- 
risé lorsque les lots ont moins de 2,02 ha de 
superficie. Les résidences secondaires d’été 
constituent une exception. A l’intérieur des vil- 
lages ou des hameaux, le remblai est limité a 10 
lots par année, quel que soit le développement 
résidentiel; chaque lot doit avoir au moins 
1 350 mi et doit satisfaire aux réglements du 
ministére provincial de la Santé en ce qui con- 
cerne les fosses septiques, ou étre relié a un sys- 
téme central d’approvisionnement en eau et a 
un réseau d’égout. 

La, route 101, construite au milieu des 
a_nnées 70, constitue un excellent moyen dc 
communication entre la région métropolitaine 
et la zone de la décharge. Des lignes électriques 
suivent le tracé de la route. 11 y a prédominance 
d’une zone forestiére productrice, et il s’est fait 
de la coupe de bois d’oeuvre £1 prox_imité. Parmi 
les autres utilisations on types de terres on peut 
citer: l’exploitation de carriéres et l’extraction 
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d’agrégats; des zones forestiéres non productri- 
ces; des marais; des paturages £1 l’état brut; et 
des terres agricoles. Jusqu’en 1977, il ne semble 
pas que l’emplacement de la décharge actuelle' 
ait été utilisé pour une quelconque activité°. Les 
photos montrent les changements d’utilisation 
des terres entre 1975 et 1981. 

Utilisation future 

I] reste encore a décider de l’utilisation finale 
qui sera faite de l’emplacement occupé par la 
décharge. I1 semble probable que cet emplace- 
ment servi_ra a des fins récréatives; la Lake Dis- 
trict Recreation Association et la Chambre de 
commcrcede Sackville y voient un futur terrain 
de golf. Autres utilisations possibles: centre de 
ski; aire récréative de jour. I1 sera interdit de 
construire dans la zone de décharge proprement 
dite en raison du peu dc stabilité des couches 
accumulées. 

Propriétés et valeur fonciéres 

Le terrain de l’emplacement a été acheté par la 
province de Nouvelle-Ecosse en 1977. Une 
grande partie des terres limitrophes, au sud de 
la route 101, appartiennent actuellement sous 
forme de grandes parcelles, £1 deux compagnies 
privées (entreprise dc construction et graviére). 
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Source: Bessy Nieoll Engineering Ltd., at H.J. Portarand Assoc.l.xd..1977. 

L’une de ces compagnies était antérieurement 
propriéta_i_re de tout le terrain occupé par la 
décharge. Le long de la route 1, ce sont des par- 
ticuliers qui possédent la plupart des terres, sous 
forme de petites parcelles. 

Les renseignements fournis par la Division de 
l’évaluation, du ministére des Affaires munici- 
pales de la Nouvelle-Eiicosse (L. Croucher, com- 
munication personnelle, 1981), montrent que la 
valeur des biens immobiliers de ce secteur n’a 
pas été sensiblement modifiée par la présence de 
la décharge. En fait, la valeur des terres est 
demeurée faible parce que la municipalité 
décourage tout développement urbain et limite 
la fourniture de services. Avant 1977, les ventes 
-de terrains ont été si peu nombreuses qu’il est 
difficile de déterminer leur valeur moyen_ne. 
Excepté la vente de quelques petits lots résiden- 
tiels, cette activité commerciale se limitait aux 
terres forestiéres. La région n’offre pas beau- 
coup d’intérét, excepté les ressources forestiéres, 
et la présence d’une décharge n’a pratiqucm- 
ment eu aucun effet sur les transactions de 
ce type. 

Les décharges contrélées et l’opinion 
pubflque 

On peut facilement constater par la description 
du processus dc choix d’un emplacement que les
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tant, avec quelques maisons le long de la route 1. 
Service de gestion des ressources maritimes. 1974. Amherst, Nouvelle-Ecosse 

décharges contrélées ne sont généralement pas 
vues d’un bon oeil par le public lorsqu’elles sont 
aménagées a proximité des zones résidentielles. 
On peut s’attendre a de nombreux conflits lors- 
que Pemplacement proposé pour une décharge 
est prochc d’une zone habitée, comme c’était le 
cas des emplacements de Beaverbank-Windsor 
Junction et de Jack Lake. Les opinions et les 

préoccupations du public s’exprimaient souvent 
et avec force dans des articles et des lettres 

publiés dans les journaux loca'ux¢. Cette opposi- 
tion peut étre attribuée a la combinaison de plu- 
sieurs facteurs: a) état déplorable des dépotoirs 
existants et, par a_ssociation, crainte de retrou- 
ver les memes conditions avec la venue de la 

décharge controlée; b) le vaste programme 
d’information mis en oeuvre 5 l’intention du 

Photo 23. Mosalque — Site de la décharge controlée sur la route 101, 1974. En 1974, Ie développement était peu impor- 

public ne suffit pas £1 dissiper les préoccupations 
locales; c) il existait des données techniques 
détaillées dans le cas de la décharge de Beaver- 
bank-Windsor Junction, mais nondans celui de 
Jack Lake (en présence d’une opposition tres 
forte, les considérations politiques prenaient le 
pas sur les déficiences techniques ou environne- 
mentales mais celles-ci auraient pu étre atté- 
nuées par 1’apport de fonds supplémentaires); 
enfin, peut-étre le facteur le plus important, 
d) les petites communautés de Bedford et de 
Sackville avaient l’impression que les villes de 
Halifax et de Dartmouth profitaient d’elles. 

Etant donné que la question prenait une tour- 
nure trés émotive, les considérations sociales et 
politiques ont joué un role trés important dans 
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le choix final de l’emplace_ment_. Pour s’assu_rer 
que les normes environnementales seraient res- 
pectées a la décharge de la route 101, des som- 
mes considérables furent consacrées a l’amélio- 
ration des caractéristiques physiques et a 
1’aménagement de 1’endroit. L’éloignement aug- 
menta encore le cout total d’exploitation de 
l’ensemble du systéme d’élimin‘ation des 
déchets. 

Résumé et conclusion 
La décharge de la route 101, qui sert mainte- 
nant de‘ modéle a d’autres municipalités, est 
entrée en service 51 la fin de 1977, aprés cinq ans 
de vives controverses au sujet du choix d’un 
emplacement approprié pour répondre aux 
besoins d’élimination de déchets ‘de la région 
Halifax-Dartmouth. Le choix d’un emplace- 
ment relativement éloigné a apaisé l’oppos‘ition 
du public, mais a augmenté les frais globaux 
d’exploitation du systéme. Comme les caracté- 
ristiques physiques de cet emplacement étaient 
moins bonnes que celles des deux emplacements 
envisagés précédemment, il y eut des dépenses 
supplémentaires au début de Paménagement de 
la décharge, et ensuite, en permanence, pendant 
son exploitation. Les considérations environne- 
mentales, comme la contamination possible de 
la riviére Sackville et du bassin hydrographique 
Pockwock voisin, par le percolat ou le ruisselle- 
ment de surface jouérent en fa_it un role moin- 
dre dans le choix de l’emplacement. On était 
davantage préoccupé par l’absence ou la pré- 
sence de drumlins, qui devaient servir de mate- 
riaux dc couverture. La décision fut d"ordre 
politique, prise a un moment oil on était au bord 
de la crise du fait de 1’insuffisance des systémes 
existants, qui ne pouvaient répondre aux besoins 
d’é1imination des déchets de la région de Hali- 
fax-Dartmouth. 

L’exploitation de la décharge de la route 101 a 
entrainé quelques problémes d’ordre environne- 
mental et esthétique. Parmi les difficultés ren- 
contrées, on peut citer les suivantes: a) aména- 
gement des bassins de traitement du percolat; 
b) érosion du sol sur les pentes a nu avec, 
comme consequence, le suintement du percolat’ 
a partir des pentes latérales; c) déplacement dif- 
ficile de l’équipement lourd dans les zones 
hurnides; d) misc au rebut de pneus; e) pro- 
bleme d’éloignement des mouettes. Cependant, 
le dispositif d’interception du rnéthane, installé 
sur place, semble avoir minimisé les problémes 
environnementaux associés aux gaz. De plus, la 
mise en place quotidienne de matériaux de cou- 
verture sur la couche de déchets a permis de 
limiter les nuisances dues aux papiers éparpillés, 
aux animaux et aux odeurs. 

Si on excepte la décharge elle-méme, on peut 
affirmer que l’utilisation et la valeur des terres, 
ainsi que le type de propriété fonciére, n’ont 
pratiquemment pas été modifiés par suite de 
l’exploitation de la décharge. La région ou est



Photo 24. Mosaique - Site de la décharge controlée su_r Ia route 101. Les ai_res de depot et de trajtement des ordures ont 
complétement été dégagées depuis 1974 et une voie d’accés a été construite de la route 101 jusqu’a Ia zone d'adminis- 
tration. Une ligne de transport de |’é'ne'rgie électrique suit plus ou moins parallélement Ia route 101._ Le nombre de maisons 
Ie long de la route 1 s'est Iégérement accru. Des arbres ont été coupés au sud-est du site. 
Service de gestion des ressources maritimes. 1981. Amherst. Ncuvelle-Ecosse 

située la décharge n’avait connu qu’une crois- 
sance trés lente avant 1977, et il n’y a pratique- 
ment pas eu de changement depuis cette date. 

Notes 
‘ En 1973, le Metropolitan Area Planning 

Committee devint la Metropolitan Area 
Planning Commission.

_ 

2 La majeure partie des déchets de Halifax- 
Dartmouth sont ramassés, transportés a la 
décharge, et enfouis par des travailleurs 
syndiqués-; une gréve pourrait entraincr 
des problémes d’hygiéne, et ceux—ci 
s’ajouteraient :31 des problémes d’odeur, de 

déchets éparpillés, et de présence d’ani- 
maux nuisibles. 
Avant 1978, la Metropolitan Authority 
s’appelait Halifax-Dartmouth Regional 
Authority. 
Au moment de la rédaction de ce docu- 
ment (aofit 1981), i1 n’y avait pas d’autres 
résultats d’analyses, mais le ministére de 
l’Environnement de la Nouvelle-Ecosse 
envisageait d’effectuer des analyses pen- 
dant l’été. 
Depuis sa mise en service en 1977, un seul 
rat a été vu a la décharge; aucun rat n’a 
été repéré a la station de transfert, ofi des 
piéges ont été posés. 
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5 La cartographic de l’uti1isation des terres 
a été effectuée par la Direction des terres, 
dans le cadre du programme de surveil- 
lance de l’utilisation des terres au 
Canada, 2‘: l’aide de photographies de 
1976. 

GESTION DES DECHETS 
DANS LE NORD DU CA.NADA 
Introduction 

Ces derriiéres années, de vives inquiétudes se 
sont manifestées au sujet des contraintes exer- 
cées par l’homme sur 1’environnement arctique. 
Méme une traversée trés rapide du nord cana- 
dien permet de repérer les traces, parfois vieilles 
de 40 ans, laissées par l’homme, ainsi que des 
monceaux de déchets abandonnés. Dans les 

régions au clirnat plus tempéré, la plupart des 
traces laissées par l’activité et les habitudes de 
l’homme disparaissent avec le temps sous l’effet 
des forces naturelles; mais, l’échelle du temps 
n’est pas la méme dans le nord. Cela est parti- 
culiérement vrai pour l’élimination des déchets, 
probléme qui existe depuis des décennies. Méme 
si l_a situation s’est améliorée récemment, 
l’enfouissement des déchets dans des décharges 
controlées, comme on le pratique dans le 

Canada méridional, n’existe pas dans le nord 
pour des raisons économiques, climatiques, 
pédologiques et géologiques. 

Les méthodes d’élim_ination des déchets d_ans le 
nord va_rient en fonction des éléments suivants: 
nature du pergélisol; temperatures annuelles; 
matériaux de couverture disponiblesi; services et 
transport. I1 n’existe aucune décharge controlée 
dans le nord, car les longues périodes de froid 

’rendent pratiquement impossible le déplace- 
ment de la terre; le sol, comme matériau de cou- 
verture quotidienne, est rarement disponible et, 
dans certaines régions, la terre est gelée en per- 
manence. De plus, le ramassage et le transport 
des déchets jusqu’a des endroits désignés sont 
souvent difficiles et cofiteux. 

Selon la définition qu’on Iui donne, le «nord 
canadien» peut représenter plus d’un tiers de la 
superficie totale du Canada, avec seulement 
0,5 % de la population du pays. Ces deux faits, 
combinés aux conditions climatiques les plus 
dures au Canada, constituent des obstacles 
majeurs a l’élimination des déchets. 

Lorsqu’on songe que plus de 55 % des Cana- 
diens vivent dans le corridor reliant Windsor et 
la ville de Québec, qui représente 2% de la 

superficie du pays, il n’est pas" surprenant que 
peu de Canadiens soient sensibilisés aux proble- 
mes d’une région aussi éloignée, et méme un 
peu inaccessible pour eux (Simpson-Lewis et 
al., 1979). Les concepts de vie sociale, culturelle 
ct technologique, qui apparaissent comme nor- 
maux pour les Canadiens du sud, ne sont géné- ‘
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ralement pas valables dans le nord, Il est donc 
essentiel de comprendre qu’il existe des facteurs 
qui si_ngularisent le nord avant d’évaluer ou de 
juger les questions relatives :31 l’élimination des 
déchets. 

Définition du Nord 
Les limites géographiques et climatiques ne cor- 
respondent pas aux frontiéres politiques. Les 
entités politiques du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest sont généralement considérées 
comme étant le nord, mais il ne s’agit la que de 
divisions administratives. Certains géographes 

considérent que le nord canadien est la région 
du pays qui s’étend au nord de la limite de végé- 
tation arborescente. D’autres définissent le nord 
comme étant la zone oi‘: se trouve le pergélisol. 
Il se trouve que la région située au nord de la 
limite de végétation arborescente coincide plus 
ou moins avec la zone de pergélisol. Au sud de 
cette zone se trouve une région 01‘: 1e sol n’est 

que partiellement gelé; i_l s’agit de la zone de 
pergélisol discontinu (Brown, 1969). En fait, £1 

la limite méridionale de cette derniére zone, 1e 
pergélisol ne subsi_ste parfois que dans des 
poches éparpillées, de quelques metres carrés ou 
quelques hectares de superficie, et souvent d_ans 
certains types de terrains seulement. Vu les con- 
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ditions climatiques, culturelles et demographi- 
ques, et les difficultés communes rencontrées 
avec le pergélisol, le nord canad_ien est considéré 
ici comme étant la zone comprenant les deux 
types de pergélisol (carte n° 8). Ainsi, le nord 
englobe le Yukon et les Territoires du Nord- 
Ouest, ainsi que les parties septentrionales de 
chaque province, excepté les provinces Mariti- 
mes et Terre-Neuve. C’est une vaste région qui 
s’étend sur plus de 4 700 km d’ouest en est, soit 
de la frontiére Yukon-Alaska jusqu’a la cote 
orientale du Labrador et sur au moins 3 500 km 
du nord au sud, £1 partir de l’ex-trémité septen- 
trionale de l’l1e Ellesmere 

_ 

jusqu’a The Pas, au 
Manitoba.



Peuplement du Nord par l’homme 
Longtemps avant la découverte de l’Amérique 
du Nord par les Européens, ce pays était habité 
par des Asiatiques qui avaient passé de Sibérie 
en Alaska par un isthme, formé durant la der- 
niére glaciation. Des fouilles archéologiques 
laissent supposer que l’homme occupe le Yukon 
depuis 27000 ans. D’autres découvertes ten- 
draient a prouver l’existence, il y a 12000 21 

8 000 ans, de trois cultures en Alaska, dont les 
descendants forment aujourd’hui les civilisa- 

tions inuites et indiennes (Laughlin, 1975; 
Schledermann, 1981). 

Les tribus indiennes peuplérent tout le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest, et leurs descen- 
dants devinrent des métis par m_ari_age_avec les 
colons européens qui arrivérent beaucoup plus 
tard. On pense que les autres Indiens d’Améri— 
que du Nord descendent eux aussi d’Asiatiques 
qui étaient passés par l"isthme de Béring. 

A partir de l’Alaska, les Inuit se déplacérent 
vers l’est, et ils auraient atteint l’Ile Ellesmere il 
y a 4 500 $1 4 300 ans. Les Indiens et les Inuit 
étaient des chasseurs d’animaux terrestres, mais 
seuls les Inuit péchaient en haute mer (la 
baleine par exemple). Aujourd’hui, une ligne 
allant dc Churchill au Manitoba a Old Crow 
dans le Yukon sépare grossierement les commu- 
nautés indiennes de l’ouest des Inuit a l’est. 

Excepté quelques rares rencontres avec des 
explorateurs, les Indiens et les Inu_it n’établirent 
de réels contacts avec les Européens que vers le 
milieu du XIX‘ siécle. Dans le Yukon, ‘des pos- 
tes de traite de la Baie d’Hudson apparurent 
pendant cette période pour le commerce des 
fourrures. Vers la fin du siecle, des baleiniers 
venaient pécher dans la mer de Beaufort. La 
péche 21 la baleine et la trappe d’anima_ux a 
fourrures permirent a l’économie de prospérer 
jusqu’aprés la Deuxiéme Guerre mondiale. Un 
grand nombre de chercheurs d’or envahirent la 
région de 1870 £1 1900 environ». Cela permit dc 
développer des rés_eaux de communication et de 
transport des marchandises, et de fonder des 
centres habités permanents. dont plusieurs 
étaient et demeurent encore associés a 1’extrac- 
tion de minéraux et d’autres ressources naturel- 
les. 

Dans la région qui correspond aux Territoires 
du Nord-Ouest actuels, Inuit ‘et Indiens vivaient 
en nomades, en suivant dans leur migration les 
animaux qu’ils chassaient. Pendant la demiére 
moitié du XIX‘ siécle, des postes de traite des 
fourrures apparurent dans la vallée du Macken- 
zie, suivis par d’aut_res dans les régions arctiques 
orientales durant les 30 premieres années du 
XX‘ siécle (Lysyk, 1977; Berger, 1977a, 
1977b). 

En 1934, on découvrit de l’or sur les cétes de la 
Baie de Yellowknife, pres de l’endroit ou se 
trouve maintenant la ville de Yellowknife. Cette 

découverte attira des chercheurs qui vinrent du 
sud du pays; de grands efforts furent déployés 
pour l’exploration et l’extraction des ressources 
naturelles, activités qui se poursuivent encore de 
nos jours. 

Les missions, la GRC et la compagnie de la 

Baie d’Hudson devinrent les principaux admi- 
nistrateurs de la région jusqu’a la fin des 
années 1940 et le début des années 1950. Les 
Inuit et les Indiens s’habituérent peu a peu aux 
postes de traite, et commencérent £1 établir des 
campements a proximité; pendant les périodes 
ofi il n’y avait ni chasse ni péche, ces campe- 
ments leur servaient de base pour leurs activi- 
tés. De cette facon aussi, ils purent profiter des 
services d’éducat_ion et de santé; enfin, lorsque 
les divers organismes gouvernementaux leur 
offrirent des maisons préfabriquées, les campe- 
ments se transformérent en centres habités per- 
manents. 

Les populations autochtones des parties septen- 
trionales des provinces de l’ouest et de l’Ontario 
sont surtout constituées d’Indiens et de Métis. I1 
y a des Inuit dans le nord du Québec. Ils ont eu 
a faire face aux memes problémes que leurs voi- 
sins du nord, et ont connu les mémes conflits 
culturels avec l’introduction d’un mode de vie 
différent par des communautés non autochto- 
nes, établies dans le voisinage. 

Elimination des déchets 
Pour de petites bandes de nomades, l’élim,i,na- 

tion des déchets ne constitue pas un probleme 
du fait que les campements sont souvent aban- 

donnés avant que la masse de déchets ne 
devienne excessive, ou ne puisse plus étre élimi- 
née. Un mode de vie auto—suffisant suppose 
généralement l’utilisation de tous les produits 
dont on dispose, y compris la peau, les os, etc., 
que les sociétés ordinaires rejettent habituelle- 
ment. 

L’élimination des déchets dans le nord ne devint 
un probléme qu’a partir du moment oil des gens 
arrivérent d’ai1leurs en apportant leurs approvi- 
sionnements et leur mode de vie. Le probléme se 
-compliqua avec la sédentarisation des autochto- 
nes. Les Indiens et les Inuit ont dfi s’adapter £1 

un nouveau mode de vie, avec des techniques et 
des concepts qui ne leur étaient pas familiers. 
La médecine constitue un trés bon exemple de 
ce changement. Certains principes d’hygiéne et 
_de santé, ancrés depuis longtemps dans les 
moeurs des peuples du sud, apparaissaient aux 
yeux des autochtones comme des éléments tout 
a fait nouveaux. Ces vingt derniéres années, un 
grand pas en avant a été accompli. Cependant, 
dans certainbs domaines, ct particuliérement 
dans celui du traitement des déchets humains et 
de l’élimination des déchets solides, les habitu- 
des du passé demeurent encore assez fortes. 

Gestion des déchets dans les 
Ter-‘ritoires du Nord-Ouest 
D’énormes obstacles environnementaux doivent 
étre surmontés, £1 grands frais, pour approvi- 
sionner en eau potable et équiper de réseaux 
d’égout_s des communautés éloignées, ofi tout est 
gelé pendant 7 a 10 mois par année. Cela signi- 

Photo 25. Sur ce dépotoir du Nord, les déchets et les sacs d’excrémen,ts sont jetés ensemble. 
RC. MacKenzie © Image Communicators, Edmonton (Alberta)
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CARTE 9. 

Localités choisies des Territoires du Nord-Ouest 
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fie que, dans beaucoup de comrnunautés, on uti- 
lise encore des «tinettes» pour satisfaire les 

besoins naturels. De grands sacs en plastique, 
appelés ici «sacs a tilnettes» servent a recueillir et 
a transporter les déchets ju'squ’a un dépotoir qui 
est souvent utilisé pour toutes les autres ordn- 
re's. Il n’est pas toujours facile d’arriver jusqu’a 
ce dépotoir, surtout lorsque la neige atteint le 
toit des maisons, comrne c’est souvent le cas 
dans le District de Keewatin (carte n° 9). Au 
cours des années, des bassins d’eaux usées et des 
systémes dc pompage ont peu £1 peu remplacé 
les «sacs 5 tinettes», mais un nombre assez élevé 
dc collectivités ne disposant pas des fonds néces-' 
saires pour se moderniser, utilisent encore les 

vieilles méthodes. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, l’élimina- 
tion des déchets solides doit étre étudiée en 
méme temps que l’élimination des déchets en 

sacs, car les deux types dc déchets sont souvent 
déversés ensemble dans les dépotoirs. Les _bac'té- 
ries présentes d_ans Ies.deu_x types d_e déchets 
peuvent survivre trés longtemps dans les condi- 
tions climatiques arctiques (Alter, 1972). Ainsi, 
si les déchets arrivent en contact avec les eaux 
de surface ou avec l’ihornr’ne, il peut y avoir con- 
tamination et propagation de m:al_ad_ie_s.~ Cela est 
particuliérement vrai pour les maladies entéri- 
ques on intestinales, communes dans les régions 
arctiques, et dans d’autres endroits ofi les condi- 
tions hygiéniques ‘sont loin d’étre bonnes, par- 
fois en raison d’ur'fe population troppnombreuse. 
La contamination peut se produire aprés des 
déversements accidentels ou des fuites dans les 
«sacs £1 tinettes». En presence de pergélisol, il n’y 
a pas percolation des liquides dans le sol, méme 
si la température de l’air est au-dessous du 
niveau de congélation. Par temps chaud, la forte 
teneur en hurnidité du pergélisol provoque un 
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engorgement, ce qui complique encore le pro- 
bléme. 

Des études effectuées en Alaska révelent que le 
coliformc fécal a mic période de survie trés lon- 
gue; les analyses dans une riviére de 1’Alaska en 
février donnent des périodes dc survie de 3 a 5 
fois plus longues que dans des climats plus tem- 
pérés (EPA, Etats-Unis, 1972). De méme, les 

déchets solides ne sont pratiquement pas 
décomposés dans les régions arctiques, ce qui a 
amené certains chercheurs £1 proposer l’inciné- 
ration.-et anon la décharge des ‘déchets putresci- 

’bles. Les déchets abandonnés dans une fosse 
ouverte ou sur le sol sont peu a peu entrainés 
par le vent, et servent de nourriture aux oiseaux, 
aux animaux domestiques ou sauvages, etc. 

(Straugh_n, 1972; Cohen, 1973; Fair, s.d.). ll est 
donc recommandé de recouvrir les déchets avec 
de la terre ou de la neige, méme ’s’il est admis



que la décomposition bactérienne ne sera pas 
facilitée par la mise en place de matériaux dc 
couverture, contrairernent 23 Ce qui se passe dans 
les climats plus chauds. Dans beaucoup de col- 
lectivités arctiques, les roches et le gravier sont 
les seuls matériaux de couverture accessibles. 
Dans ces conditions, il serait tentant de brfiler 
les déchets £1 l’air libre dans «certaines condi- 
tions». Il faut, par exemple, brfiler les déchets 
pendant des périodes oft il n’y a pas d’in'ver'sion 
de température; le dépotoir doit étre situé du 
cété sous le vent par rapport au village; enfin, il 

faut s’assurer de la présence d’un coupe—feu 
efficace lorsqu’il y a des arbres a proximité. 

Dan_s les collectivités or) on utilise encore des 
«sacs a tinettes» pour les déchets humains, il 

devrait y avoir de fréquents rarnassages. Un ser- 
vice de ramassage est généralement fourni a rai- 
son de cinq ramassages par semaine, ce qui 
évite deux jours consécutifs sans ramassage. Au 
dépotoir, ces sacs devraient étre de préférence 
déversés dans des fosses ou dans des aires sépa- 
rées des sections dc déversement des déchets 
solides. 

Les communautés isolées dont les ressources 
économiques sont faibles comptent sur le gou- 
vernement des Territoires du Nord-Ouest pour 
subvenir aux cofits de lafourniture de services 
municipaux. Comparativement £1 des services 
semblables dans le sud, le cofit du ramassage 
des déchets solides peut étre sensiblement plus 
élevé pour les raisons qui suivent. Un temps trés 
froid peut empécher le r'arn_a_ssage, car les sacs 
d’ordures sont alors gelés au sol avec leur con- 
tenu. Les bancs de neige peuvent bloquer l’accés 
aux maisons ct au lieu de déversement. L’équi- 
pement mécanique risque d’étre paralysé pen- 
dant trés longtemps, jusqu’a ce que les pieces de 
rechange arrivent et que les réparations soient 
faites. Par contre, le ramassage des déchets 
donne du travail et crée des emplois. La 01‘: il 

existe des services de ramassage, celui-ci est 
effectué par des véhicules de transport allant de 
remorques ouvertes, utilisées dans certains cen- 
tres tres éloignés, au cla_s_sique camion de 
ramassage a ordures dans les grands centres. 

Autrefois, beaucoup de gens brfilaient leurs 
déchets dans des tonneaux placés sur le terrain 
devant leur maison. Cette pratique existe encore 
dans certains villages, mais on encourage main- 
tenant les gens a faire brfiler leurs déchets au 
lieu de décharge, mais, malheureusement, les 
conditions climatiques rigoureuses les en empé- 
chent souvent. 

Au cours des années, les systémes de gestion d_es 
déchets se sont sensiblement améliorés (go,uver- 
nement des Territoires du Nord-Ouest, 1981). 
Par exemple, dans la ville de Yellowknife, qui 
compte une population d’environ 10000 habi- 
tantse, le service de ramassage des déchets se fait 
£1 l’aide de cam_ions a benne tasseuse. Les 
déchets sont déversés dans un lieu de décharge, 
ou ils sont recouverts de sol une fois par 

Photo 26. Ces barils dans une cour a Inuvik servent a bruler les ord_ures. 
RC. MacKenzie © Image Communicators. Edmonton (Alberta) 

semaine. A l’exception d’une vingtaine d’entre 
elles, toutes les maisons dc 1_a ville sont reliées a 
un égout ou disposent d’un service de pompage. 
Pour les maisons non équipées, une machine 
installée au lieu de déversement permet de sec- 
tionner les sacs, exposant ainsi leur contenu £1 

l’atmosphére et, en particulier, a la lumiere 
solaire pour faciliter la decomposition. D’autres 
centres utilisent cc procédé, et il a été proposé 
ailleurs. 

Hay River, avec une population d’environ 3 400 
habitants, utilise une technique de tranchée pro- 

E. Wiken, Environnement Canada 
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fonde pour llélimination des ordures. Lors- 
qu’elle est pleine, la tranchée est recouverte de 
sol. Ce procédé, parfois avec des variations 
mineures, est utilisé dans d’autres centres des 
régions méridionales des Territoires du Nord- 
Ouest. 

Inuvik, avec une population d’environ 3000 
habitants, doit se limiter au déversement a la 
surface du sol, en brfilant les déchets pour pro- 
longer la durée de vie du dépotoir. Des essais de 
broyage des déchets furent conduits a Inuvik 
vers le milieu des années 70 (Forgie, 1976). 

Photo 27. Barils de pétrole laissés sur le dépotoir de Baker Lake.



CARTE 10. 
Localités choisies du Yukon

I 

I’ klII1?£| l_‘ I-3 
100 20Okm 

. I

I 

I i 

I 5 

I’ 
0'6 Crow 

1‘ 

I 5- 
'

I 

I 
- ---- --e 

'
2 

I 1 

I ‘2, 
‘I 

'- :/5 

l I 

I
A 

. Z

N 

> Ross River \‘ 

‘I 
Johnson‘s -‘ 

Watson Lak°.__’_____.-——--J’ 

Carte de i_ourn_ie par Energie, Mines at Ressources. 

Comme on pouvait le prévoir, il y eut des pro- 
blémes de fonctionnement de l’équipement, 
mais ces difficultés n’étaient pas insurmontables 
et le broyage dans les conditions du climat arc- 
tique est done possible. De plus, les déchets 
broyés se décomposaient plus faeilement, 
comme l’attestent les mesures effectuées, méme 
lorsqu’ils étaient déversés sur le pergélisol. 

‘ Dans d’autres collectivités arctiques de l’ouest ~ 

et du centre, comme £1 Tuktoyaktuk et a Cop- 
permine, on utilise un lieu de déversement a la 
surface du sol 01‘: sont déchargées les ordures 
ensachées ou non. Les déchets sont brfilés au 
méme endroit, ou encore dans des tonneaux 
devant les maisons. 

A Baker Lake, dans le district de Keewatin, ofi 
l’hiver est trés rigoureux avec des blizzards fré- 

quents, la technique proposée de mise en balles, 
sous abri, des déchets n’a pas été retenue, prin- 
cipalemcnt en raison du cofit élevé et de la com- 
plexité de l’opération (Stanley Associates Engi- 
neering Ltd., 1974). 

Frobisher Bay, avec une population d’environ 
2 700 habitants, se trouve sur un affleurement 
rocheux. La ville a connu toute une série dc 
dépotoirs 2‘: ordures, dont aucun ne fut utilisé 

trés longtemps; celui qui est en service actuelle- 
ment est qualifié de «ter‘_nporai‘re». L’incinéra- 
tion des déchets a été proposée pour des collecti- 
vités de cette région, y compris Pangnirtung, ou 
un projet d’iutili,sation d’un incinérateur £1 débit 
d’air variable, a été suspendu jusqu’a ce qu’on 
obtienne des renseignements plus complets sur 
le rendement et le fonctionnement de ces appa- 

86 

reils. Il est possible de construire un incinera- 
teur 2‘: débit d’air variable, capable dc brfiler 
aussi bien des déchets solides que des déchets 
d’égout, comme l’a montré une étude de 1978 
d’Environnement Canada (Zaloum et a_l.», 

1978), mais le cofit de fonctionnement 
($/tonne) serait probablement trop élevé en rai- 
son du petit volume de déchets générés par de 
petites collectivités, et l’appareil serait sous-uti- 
lisé. 

Resolute, sur l’ile Cornwallis, a été concue 
comme une agglomération arctique modéle, et 
on y a adapté certaines des plus récentes techni- 
ques pour climats froids. Des déchets solides, 
ramassés dans des tonneaux £1 l’extérieur des 
maisons, sont transportés jusqu’:-T1 une remorque 
centrale d’entreposage. Lorsq'u’e,l]e est pleine, 
on l’améne jusqu’a la décharge 01‘: on la vide. 
Des graviers et des roches constituent les seuls 
matériaux de couverture disponibles dans le voi- 
sinage. 

Depuis 1957, le seul contréle des déchets dans 
les Terri‘to‘i‘res~du Nord-Ouest se fait selon les 
General Sanitation & Public Sewerage Systems 
Regulations (réglementation sur l’hygiene et les 
réseaux d’égouts publics), conformément 51 la 
Public Health Ordinance (Ordonnance sur l_a 

santé publique). Cette réglementation est com- 
plétée par des guides pratiques, élaborés par le 
Département du gouvernement local des Terri- 
toires du Nord-Ouest pou_r promouvoir des nor- 
mes de fonctionnement éclairées. En plus des 
changements fonctionnels mentionnés, les 
Codes favoriseront l’aménage‘ment d’air'e's dc 
stockage séparées pour les matériaux récupéra- 
bles, comme les métaux. Il s’agit la d’un pro- 
bléme particuliérement ennuyeux car les maté- 
ria_ux expédiés vers les Territoires du Nord- 
Ouest (et le Yukon) restent généralement sur 
place. Des machines, des barils et des véhicules 
abandonnés ne se retrouvent pas seulement dans 
des agglomérations, mais également a des bases 
militaires, et sur des chantiers d’exploration 
miniére. Dans la partie ouest de l’Arctique, il 

existe maintenant la possibilité d’entasser des 
déchets volumineux, puis d’en transporter une 
partie par la route Dernpster-. Un certain nom- 
bre de compagnies d’exploration et de construc- 
tion se servent maintenant d’incinérateurs mobi- 
les, en évitant de plus en plus de déverser leurs 
déchets a mémc le sol, comme c’était pratique 
courante par le passé. 

Gestion des déchets dans le 
Yukon 
Les traces de deux grands projets de construc- 
tion sont encore visibles au Yukon. Pour éviter 
l’isolement et écarter le risque d’invasion de 
l’Alaska par le Japon pendant la Deuxiéme 
Guerre mondiale, on construisit la route Canol 
et un pipeline pour relier le sud du Yukon la 

raffinerie d’Imperial Oil a Norman Wells dans



\ 

Photo 28. Pres de Whitehorse en 1968. les déchets qui étaient jetés par- 
fleuve Yukon en-dessous. 
Transports Canada 

dessus Ie bord de ce dépotoir tomb 
~~ 

aient dans le
~ 

Photo 29. Le méme dépotoir prés de Whitehorse, en 1982. a été eonsidérablement amélioré grécea |'appIication d'une 
couche de terre. 
R.C. MacKenzie © Image Communicators, Edmonton (Alberta) 
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les Territoires du Nord-Ouest. Simultanément, 
on construisit la route de l’Alaska a partir de 
Dawson Creek, en Colombie-Britannique, 
jusqu’a Fairbanks, en Alaska. L’équipement de 
construction ayant servi aux deux projets, et 
souvent encore en bon état, fut abandonné dans 
le Yukon. Furent également abandonné's des 
véhicules militaires, des barils pour le carbu- 
rant, des avions, et diverses fournitures. Le 
Canol Pipeline a été enlevé et vendu a la fer- 
raille il y a quelques années; les restes dc camps 
de t_rava_il abandonnés, de dépéts d’approvision- 
nements et de stations de pompage le long de la 
route ont été transportés jus‘qu’a des aires de 
stockage centrales. 

Ces restes sont devenus des attract_ions touristi- 
ques, particuliérement pour les gens qui s’inté- 
ressent £1 l’aspect historique des routes et des 
pipelines. Beaucoup de tentatives ont été faites 
pour débarrasser le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest de leurs débris métalliques, mais 
toutes ont échoué en raison du cofit élevé de~ 
transport. Méme dans le sud, les rnétaux usés ne 
peuvent étre transportés trés loin, car le cofit du 
transport risque alors d’étre supérieur £1 la 
valeur de revente de ces métaux. Néanmoins, 
divers organismes gouvernementaux ont mis en 
oeuvre des programmes de broyage de barils, 
grace 2‘: des broyeurs mobiles servant a compri- 
mer les barils utilisés antérieurement pour le 
carburant, avant di’enfouir les éléments ainsi 
obtenus ou de les transporter jusqu’a des aires 
de stockage centrales. On tente maintenant de 
procéder de la meme facon pour tous les déchets 
volumineux, en les entassant provisoirement. 

Dans tout le Yukon, meme s’il n’existe pas de 
décharge controlée avec, chaque jour, compac- 
t_age et mise en place d’une couverture de terre, 
le traitement des déchets et les pratiques d’éli- 
mination se sont sans cesse améliorés ces der- 
niéres années. A Old Crow, le pergélisol est pré- 
sent de fagon permanente (carte n° 10); ailleurs, 
la plupart des agglomérations utilisent les tech- 
niques d’élimin_ation en tranchée, méme s’il 

cxiste du pergélisol discontinu a certains 
endroits. De plus, le degré de traitement des 
eaux usées et les services d’élimination sont 
supérieurs it ceux que l’on trouve dans les Terri- 
toires du Nord-Ouest; on a éliminé le probléme 
causé par l’élimination simultanée des déchets 
ensachés et des autres ordures. 

A la suite de la publication en 1978 d’un rap- 
port officiel sur l’élimination des déchets, divers 
organismes du gouvernement du Yukon et du 
gouvernement fédéral s’entendirent pour une 
politique de gestion des déchets solides, qui fut 
mise en oeuvre en 1981. On recherche un mode 
dc fonctionnement normalisé, avec l’élaboration 
de plans d’amé'nagement et d’amélioration pour 
tous les Iieux d’élimination, ainsi que la mise 
hors de service de certaines décharges mal 
situées.



L’ancien dépotoir de Whitehorse, en service 
depuis les années 1940, était l’un des endroits 
les plus étonn_ant_s au Canad_a_, car les déchets 
étaient poussés par-dessus une berge élevée et 
tombaient parfois dans le Yukon. Ce lieu fait 

actuellement l’objet de travaux de remise en 
état pour améliorer son apparence et minimiser 
la contamination de la riviére. La ville, avec une 
population d’envir'on 16000 habitants, utilise 

maintenant pour l’élimination de ses déchets 
une mine a ciel ouvert abandonnée. 

Une berge-dépotoir était également uti_l_i_sée 21 

Watson Lake depuis dc nombreuses années, et 
la aussi i] y a eu des travaux de réaménage- 
ment. Aujourd’hui, au meme endroit, c’est la 
technique de déversement en tranchée qui est 
appliquée. Il est aussi permis de brfiler les 

déchets £1 ciel ouvert. Parfois, les déchets sont 
tassés et recouverts lorsque la tranchée est rem- 
plie. Les déchets volumineux sont déversés dans 
une aire séparée. Cette facon de procéder est 
assez fréquerite au Yukon. Etant donné que le 
territoire est fortement boisé et que les precipi- 
tations sont faibles, des précautions spéciales 
doivent étre prises pour empécher les feux de 
foréts causés par la combustion des déchets a 
ciel ouvert. Les visites impromptues de la faune 
(ours) représentent un risque, qui est néanmoins 
considéré comme accceptable en attendant que 
des techniques plus avancées soient introduites. 

Comme dans les Territoires du Nord-Ouest, un 
certain controle est assuré dans le cadre des 
Rubbish Disposal Regulations de 1962 (régle- 
mentation sur l’élimination des déchets), de la 
Public Health Ordinance (Ordonnance sur la 

santé publique). Certaines collectivités assurent 
cc contréle par Pintermédiaire des réglements 
municipaux. 

Gestion des déchets ailleurs dans 
le nord 
Les villages isolés des parties septentrionales 
des provinces éprouvent généralement des diffi- 
cultés de gestion des déchets, comparables :5 cc]- 
les existant dans le sud des deux territoires, les 
raisons financiéres, géologiques et sociales étant 
comparables. Les réserves indiennes des iles et 
districts lacustres de la Saskatchewan, du 
Manitoba et de l’Ontario, ne disposent que des 
terres de ces iles. Leurs traditions et leur mode 
de vie, liés a la chasse et a la péche, ne font pas 
grand cas de l’élimination des déchets. Souvent, 
1’arriére-cour des maisons se transforme en lien 
de déversement. 

Le fait que la faune, et particuliérement les 

ours, sont attirés par les ordures est une source 

permanente de problémes. Le cas des ours 
polaires fouillant dans le dépotoir de Churchill 
est bien connu. Cependant, mérne sa_ns le dépo- 
toir, les ours représenteraient une nuisance pour 
Churchill qui est situé sur leur route migratoire. 

Résumé 
Il est urgent d’améliorer les méthodes d’élimi- 
nation des déchets dans le nord. Le climat rude, 
les caractéristiques physiographiques irrégulié- 
res, ainsi que 1’éloignement et la dispersion des 
agglomérations dont les habitants dépendent 
des gouvernements centraux pour leurs services 
publics, se combinent pour créer des conditions 
dans lesquelles il est particuliérement difficile 
d’assurer une bonne gestion des déchets. 

Ce texte a eté revu en anglais par 
K.A.Childs, Direction des services techni- 
ques-, Service de la protection de l’Environne- 
ment, Environnement Canada, Ottawa 
(Ontario). *

A 

Chaque province a revu sa contribution -au 
document, pour vérifier Pexactitude des ren- 
seignements présentés.
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L’AMENAGElVIE_NT DES 
AEROPORTS FEDERAUX ET 
LA VOCATION DES TERRES 

Introduction 

Définition du terme contrainte 
L’aménagement de l’aéroport de Mirabel a 
marqué les années 70, et continue, dans les 

années 80, a faire les manchettes. Qu’une entre- 
prise comme l’aménagement d’un aéroport 
capte ainsi l’attention du public pendant plus 
d’une décennie térnoigne de l’importa-nce que 
tient la protection de llenvironnement dans 
notre société. Tout comme de nombreux autres 
grands travaux d’aménage'ment du territoire, la 
construction d’aéroports touche la population de 
pres en modifiant son milieu de vie, et suscite de 
sa part des protestations qui ménent parfois aux 
débats publics. 

Les répercussions d’un aéroport sur 1’environne- 
ment en débordent largement les limites physi- 
ques. Les incidences directes de la construction 
de l’aéroport sur les terres se font sentir sur les 
lieux mémes, mais les effets de l’exploitation de 
cet aéroport sont plus vastes. Bien que 
l’influence d’un aéroport sur sa région environ- 
nante puisse étre considérée de plusieurs facons 
comme positive et conforme aux objectifs de 
développement économique, l’opposition crois- 
sante de la population locale £1 Paménagement 
des aéroports confirme le type de contraintes 
auxquelles les aéroports donnent lieu. 

Les aéroports peuvent exercer des contraintes 
sur les terres de plus d’une facon; certains de 
ces facteurs sont immédiatement discernables, 
tandis que'd’autres se présentent comme les 

effets indirects de l’activité aéroportuaire. 
Ainsi, la construction des installations d’un nou- 
vel aéroport en un lieu donné perturbe inévita- 
blement le milieu ambiant et modifie le relief et 
le mode d’utilisation des terres. ll existe un rap- 
port de cause a effet évident entre l’aménage- 
ment aéroportuaire et les modifications de l’uti- 
lisation du sol, mais cc rapport est plus difficile 
£1 discerner entre les activités aéroportuaires et 
leurs répercussions indirectes, bien que ces 
répercussions n’en soient pas moins multiples. 
Les aéroports stimulent indirectement l’activité 
économique dans les environs immédiats et, du 
coup, ceci donne lieu a des changements dans 
l’utilisation, la valeur et les possibilités des ter- 
res. Ce type d’effet indirect est évident aux 
endroits oi‘: les aéroports ont stimulé l’urbanisa- 
tion des zones rurales, ce qui a soustrait certai- 
nes terres a l’agriculture. 

Photo 1. Les aéroports occupent de grandes superficies et 
comprennent notamment des zones tampons. des pistes 
de décoliage et d'atterrissage. des aérogares, des terrains 
de stationnement, des installations pour les telecommuni- 
cations et des hangars. Une superficie d'environ 35 600 ha 
a été achetée originellement pour I'aéroport de Mirabel. La 
superficie actvueiiement utilisée est d'environ 6 920 ha, la 

plus vaste au Canada. 
G. Thomas, Transports Canada 

A une époque ou des activités aussi nombreuses 
que variées se disputent l’utilisation des terres 
du Canada, il est normal que notre intérét aug- 
mente au sujet des contraintes exercées par les 
aéroports sur l’utilisation du sol. Les aéroports 
monopolisent de grandes étendues. Transports 
Canada, ministére fédéral responsable de 
l’Administration canadienne des transports 
aériens (ACTA) posséde 160 aéroports et en 
exploite 90 parmi les 875 qui détiennent un per- 
mis au Canada. Ces aéroports fédéraux com- 
prennent tous les grands aéroports internatio- 
naux du pays ainsi que les principales 
installation_s commerciales touchant le transport 
aérien. L’exploitation fonciére fédérale liée aux 
installations aéroportuaires englobe pas moins 
de 98 765 ha, suivant les données du Répertoire 
immobilier central (R_IC) pour l’année 1981. 
Et, bien sur, une zone d’influence aéroportuaire 
dans une région s’étend bien au-dela des limites 
de son emplacement. Le tableau 1 precise 
l’étendue des exploitations fonciéres réservées 
aux aéroports qui tombent sous la juridiction 
fédérale suivant chacune des provinces ou terri- 
toires du Nord. 

Pour étudier les divers problémes «de contrain- 
tes sur les terres» liés a l’activité aéroportuaire 
du gouvernement fédéral, il peut étre utile de 
les envisager £1 partir de deux points de vue dif- 
férents. Le premier, qui fera l’objet de plus 
amples considérations plus tard au cours de la 
présente étude, est celui qui a trait a la qualité 
de l’environnement et aux répercussions des 
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TABLEAU l. 

Terres liées a l’existence des installa- 
tions aéroportuaires 

sousjuridiction fédérale 

Province ou territoire hectares 

'_l‘erre-Neuve 
’ 

17 443,4 
lle-du-Prince-Edouard 330,1 
Nouvelle-Ecosse 1 928,4 
Nouveau-Brunswick 3 059,7 
Québec 10 777,4 
Ontario 20 014,8 
Manitoba 4 876,7 
Saskatchewan 2 634,2 
Alberta 8 409,5 
Colombie-Britannique 12 406,3 
Yukon 2 074,9 
Territoires du Nord-Ouest 14 809,7 

Total du Canada 98 765,1 

Source: Calculs effectués a partir des données du Répertoire 
immobilier central (RIC), 1981. 

aéroports sur le milieu naturel des terres affec- 
tées. Ceci comprend les contraintes exercées 
sur les terres par des niveaux de bruit élevés 
dans les localités environnantes, la perturbation 
du milieu naturel et des écosystémes, les dan- 
gers pour l’environne'ment, la pollution, ainsi 
que les atteintes portées aux plus beaux paysa- 
ges. I1 convient de souligner que ces craintes 
pour 1’environnement ne doivent étre conside- 
rées qu’en fonction de leurs liens avec les con- 
traintes exercées sur les terres. 

Le second point de vue est celui qui a trait aux 
questions plus précises d’utilisation des terres 
liées a l’activité aéroportuaire. Les répercus- 
sions directes des aéroports sur l’utilisation du 
sol englobent l’imp1antation de certaines instal- 
lations aéroportuaires et de leur infrastructure, 
les restrictions d’utilisation du sol qui en décou- 
lent, les problémes d’expropriation ainsi que les 
changements de zonage dans les environs imme- 
diats des aéroports. Les effets indirects de 
Paménagement des aéroports avec répercussions 
sur l’utilisation des terres sont les suivants: sti- 

mulation des activités économiques régionales, 
contraintes sur les chemins vicinaux et régio- 
naux par suite du volume plus élevé de circula- 
tion, contraintes exercées sur d’autres infra- 
structures de surface comme c’est le cas pour 
les services d’électricité et d’égout, pressions sur 
le marché immobilier local et la valeur des ter- 
res et, finalement, climat favorable créé pour les 
utilisations industrielles, commerciales et autres 
utilisations urbaines du sol.



Amenagement et infrastructure 
aéroportuaires 
Comme point de depart des contraintes d’utili- 
sation du sol decoulant des amenagements aero- 
portuaires, on peut parler du changement des 
infrastructures sur les terres. Les reseaux de 
transport viennent se surimposer sur les terres 
et perturber a la fois le milieu naturel et les uti- 
lisations du sol deja en concurrence; En outre, 
l’addition d_e l’infrastructure de soutien a ten- 
dance 5 favoriser et 51 accelerer le processus de 
developpement dans les environs des aéroports 
en y attirant des activités susceptibles de faire 
appel aux nouveaux services disponibles. Dans 
une etude des effets des aéroports sur l’écono- 
mie et l’urbanisation, l’Organisation pour la 
cooperation et le developpement économique 
(OCDE) a fait observer qu’il existait un effet 
«favorable» bien distinct exerce par les aéroports 
sur leur milieu environnant. Les aeroports con- 
tribuent généralement a rehausser le potentiel 
de developpement d’une région en assurant cer- 
tains services automatiques et en apportant une 
infrastructure toute faite qui autrement ne ver- 
rait jamais le jour. La construction d’un aero- 
port donne done lieu a l’amelioration du reseau 
routier regional et entraine l’i_nstalla_tion 

d’autres services publics comme l’aqueduc, 
l’electricite, le gaz et les égouts (OCDE, Secré- 
tariat, 1975). D’apres Young (1974), 1’infra- 

structure de soutien d’un aéroport peut repon- 
dre a bien d’autres besoins que ceux de 
l’aviation comme telle; en effet, elle joue le réle 
de «complement» aux lieux amenages et elle 
contribue a accelérer le processus de déve1oppe- 
ment d’une region en stimulant sa croissance 
économique. 

Utilisation des terres, valeur et 
possibilités 
L’importance de l’a_menagement aeroportuaire 
dans la determination de l’utilisation, de la 
valeur et des possibilités des terres ne peut etre 
sous-estimee. Le Canada est dejzi aux prises 
avec un probleme de rareté des terres propices £1 
Pamenagement de nouveaux aéroports ou a 
1’expansion des aéroports existants. Tout projet 
d’expansion des aéroports actuels ou de cons- 
truction de nouvelles installations est suscepti- 
ble d’opposition de la part de personnes qui pre- 
tendent vouloir assurer la «meilleure» utilisation 
possible des ressources de base. Les utilisateurs 
du sol, qui se font deja concurrence entre eux, 
-fondent leurs arguments contre Paménagement 
des aéroports sur le besoin constaté d’une utili- 
sation 21 la fois plus efficace et plus equitable du 
sol. Les decisions concernant l_a construction 
des aéroports nécessitent le maintien d’un equi- 
libre entre les objectifs de rendement aeronauti- 
que et l’utilisation des terres. De cette rnaniere, . 

on assiste généralement :1 des compromis entre 
_des interets divergents. Le groupe sectoriel sur 
l’environnement urbain de l’OCDE (1975) a 
decrit les principales considerations indepen- 

dantes du transport concernant la prise dc deci- 
sion aeroportuaire de la facon suivante: objec- 
tifs de planification regionale, destination de 
remplacement dans l’utilisation du sol, inciden- 
ces du bruit sur la qualite du milieu, effets dese 
activités aéroportuaires sur le milieu écologique 
local et, finalement, les attitudes publiques et 
les réactions des habitants du voisinage. 
Le degre et l’irr'1port_a_nce des contraintes sur les 
terres dues aux aéroports sont plus faciles a eva- 
luer par le poids ou 1’importance des facteurs 
qui precedent dans le cas d’un site aeroportuaire 
particulier. Par exemple, la construction d’un 
nouvel aéroport dans un milieu a dominante 
rurale peut occasionner des contraintes ecologi- 
ques bien superieures 2‘; ce qui se passerait si des 
in_stalla_tions aéroportuaires étaient agrandies 
aux dépens d’un milieu urbain dejé bati. 
D’autre part, l’expansion des installations aero- 
portuaires en zone urbanisée peut provoquer des 
conflits bien plus grands entre les differents uti- 
lisateurs de terres que ce ne serait le cas pour 
l’acquisition d’un nouveau site rural. 

Les contraintes que fait peser un aéroport sur 
les terres de son voisinage peuvent aussi etre 
evaluees du point de vue de la politique d’ame- 
nagement de la région concernee. La construc- 
tion d’un nouvel aeroport dans une region sous- 
developpee aura un effet positif surson poten- 
tiel de croissance économique en y attirant des 
industries assurant des services destinés a l’acti- 
vité aeronautique, en generant des sources 
d’emploi dans la région, en stimulant la cons- 
truction de logements pour les nouveaux 
employes et en suscitant la croissance des autres 
industries secondaires et tertiaires ainsi que 
celle des services. Cet effet multiplicateur du 
progres économique serait effectivement beau- 
coup moins" contraignsant pour une region 
recherchant la diversification et la croissance 
économique que pour une region qui chercherait 
a decourager toute urbanisation plus poussee ou 
pour une region visant a preserver son domaine 
agricole par des objectifs politiques precis 
(OCDE, Groupe sectoriel sur l’environnement 
urbain, 1975). Par exemple, une des justifica- 
tions pour le choix du site de Pickering plutét 
que les autres sites possibles pour l’aménage- 
ment du deuxieme aéroport international dc 
Toronto s’appuyait sur le fait que le projet cor- 
respondait £1 l’objectif du plan d’amenagement 
regional centre sur Toronto consistant a orien- 
ter la croissance future de la ville dans une 
direction nord-est (Marriot et Cook, 1975; 
Canada, Commission d’enquete sur l’aeroport, 
1974);, 

Vue d’ensemble des activités 
aéroportuaires federales et de la 
gestion des terres 

Mirabel, situé a 64 km au nord-ouest de Mont- 
rea_l, est ce qu’on appelle un aéroport internatio- 
nal de la «troisieme generation» (OCDE Groupe 
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sectoriel sur l’environnement urbain, 1975). Le 
choix d’un endroit aussi eloigne que Mirabel 
montre bien qu’au Canada, il devient de plus en 
plus difficile de trouver des emplacements pour 
la construction de ces grands aéroports et ce 
probleme a commence a se faire sentir vers la 
fin des annees 6_0_. Auparavant, ni le processus 
de sélection de l’emplacement ni la planification 
aeroportuaire n’etaient si compliques. 

Au Canada, la premiere phase de la construc- 
tion d’un super- aéroport trouve son origine vers 
1936 lorsque le Parlement a adopté la Loi sur le 
ministere des Transports. Ce nouveau ministere 
reprenait alors les responsabilités concernant 
l’aéronautique qui avait appartenu jusque la a 
la Direction de l’aviation civile du ministere de 
la Defense nationale, ce qui lui permettait de 
s’occuper de la construction, pour le compte du 
Ministere, des premieres pistes d’atterrissage 
incorporant la Trans-Canada Airway (Penda- 
kur, 1974). Quant aux aéroports modernes, ils 

n’ont fait leur apparition qu’au moment de la 
Seconde Guerre mondiale. Les pistes d’atterris- 
sage gazonnées ont alors fait place a des aero- 
ports rnilit_ai_res munis de pistes revetues, de dis- 
positifs de radiocommunication, d’installation 
de meteorologie, de reservoirs de carburant, 
d’aerogares, de dispositifs d’éclairage et d’ins- 
tallations de contréle du trafic aerien (Penda- 
kur, 1974). Un bon nombre de ces premiers 
aéroports militaires, comme c’est le cas pour 
celui de Sea Island, a Va_ncouver, sont revenus 
sous juridiction civile apres la guerre, puis ils 

sont devenus des aéroports internationaux 
(Transports Canada, 1981a). La’ croissance de 
ces aéroports et d’autres nouveaux au cours des 
annees 50 et 60 a donne la deuxieme generation 
de construction aeroportuaire au Canada. Des 
installations aéroportuaires dc petite dimension 
ont eté ajoutees et les emplacements ont ete 
agrandis afin de mieux repondre 51 la technolo- 
gie aeronautique en voie de transformation ainsi 
qu’il l_a demande commerciale de l’aviat_ion. Les 
aeroports pouvaient alors connaitre une crois- 
sance plus ou moins indépendante des proble- 
mes de terres disponibles. Les localites et les 
centres urbains étaient plus on moins circons- 
crits et n’avaient pas encore commence a s’eta- 
le_r vers l’exteri_eur des l_imites des villes. 

Pour repondre a l’evolution de la technologie 
aeronautique, les pistes de 900 m des premieres 
annees ont éte prolongees pour atteindre 
1 370 m vers le milieu des annees 40, puis elles 
ont eté portees a 3 000 m au cours des 
annees 60. Entretemps, le potentiel d’expansion 
d’un bon nombre d’aé'roport's urbains etait 
devenu serieusement limité a cause de la rarete 
croissante des terres, de la desapprobation 
publique et des debats politiques. Pour les 

memes raisons, il est devenu de plus en plus dif- 
ficile de trouver de nouveaux sites d’aeroports 
pres des centres urbains. 

De nos jours, la meme population urbaine en 
pleine croissance qui fait augmenter la demande



en services aéroportuaires est celle qui menace 
d’enrayer l’e_xpa_nsion ou la construction des 
aéroports. Le probleme comportc deux volets. 
En premier lieu, la forme des vi_lles et l’étendue 
comme l’orientation de leur croissance génent 
l’expansion des aéroports. L’urbanisation 
rapide du Canada au cours des derniéres decen- 
nies s’est accompagnée d’un déplacement de la 
population et des industries, celles-ci chercha_nt 
a s’éloigner des centres-villes pour s’installer 

dans les banlieues nouvellement créées. L’effet 
multiplicateur du développement économique 
dans le voisinage des aéroports est aussi respon- 
sable de l’étalement résidentiel et des services a 
la population. Ce processus d’empiétement 
urbain s’est largement déroulé de facon quelque 
peu anarchique et non en fonction d’un plan 
bien défini- L’absence de réglements de zonage 
a fait que dans le voisinage de nombreux aéro- 
ports canadiens, l’ut_ilisation des sols est absolu- 
ment incompatible avec l’expansion des activités 
aéroportuaires. De plus, la demande en services 
aériens commerciaux a augmenté en méme 
temps que les centres urbains se développaient 
et s’étendaient en direction des aéroports. 

La deuxiétme maniére par laquelle les popula- 
tions urbaines et suburbaines agissent afin de 
prévenir la croissance des aéroports consiste a 
susciter 1’opposition du public aux plans des 
aménageurs d’aéroport. La déception générali- 
sée du public devant les décisions prises en 
matiére de planification des transports a donné 

- des résultats la ou les planificateurs n’avaient 
pas réussi a expliquer ou a atténuer les effets du 
développement des transports sur la population. 
Un autre facteur qui explique la méfiance du 
public face aux décisions gouvernementales con- 
cernant les projets liés aux transports tient au 
fait que, par le passé, les autorités ont omis la 
participation du public au processus de planifi- 
cation (Association des routes et transports du 
Canada, 1977). Par suite de cette méfiance et 
des manifestations de plus en plus nombreuses 
de la part des groupes de citoyens ou des parti- 
culiers, les processus de planification aéropor- 
tuaire se sont élargis au cours des derniéres 
années afin de comporter une période de consul- 
tation du public et faire une place a sa partici- 
pation; on a aussi appris a en tenir compte et a 
évaluer les répercussions sur la population. 

L’importance spatiale des 
aménagements aéroportuaires 
Ce qui distingue les aéroports des autres formes 
d’aménagement, c’est la nature des répercus- 
sionsdans l’espace. Comme les aéroports font 
partie d’un réseau de transports plus vaste, leur 
exploitation entraine des répercussions spatiales 
dont la portée peut étre considérée a différentes 
échelles géographiques. Les aéroports visent a 
faciliter les flux de transports locaux, régionaux 
et internationaux qui ont une importance dans 
l’espace. 

Photo 2. Au Canada, le premier v‘o| d’un appareil plus 
Iourd que I'air eut lieu a Baddeck (Nouvelle-Ecosse) er. 

1909. Depuis Iors. la création d’un réseau de transport 
aérien a facilité Ie transport de_s marchandises et le dépIa- 
cement des Voyageurs au Canada et dans Ie monde. 
G. Thomas, Transports Canada 

En termes géographiques, les aéroports fonc- 
tionnent en tant que noeuds a l’intérieur d’un 
réseau de transport. Les noeuds de transport 
sont les points d’origine ou de destination dans 
le mouvement des marchandises et des person- 
nes d’un endroit a un autre. Les voies d’ache- 
minernent qui relient les différents noeuds de 
transport entre eux, de meme que les dé‘place- 
ments des marchandises et des gens, sont con- 
nues sous le nom de lflg de transport; par 
exemple, les routes et les chemins forment des 
liens de transport entre un aéroport et d’autres 
grands noeuds de transport de surface comme 
les terminus d’autobus ou les gares de chemin 
de fer. De la méme facon, les parcours aériens 
qu’empruntent les avions d’un aéroport a un 
autre sont des liens de transport aériens. Les 
noeuds et les liens qui les relient forment 
ensemble des réseaux de transport. 

Les réseaux de transport qui assurent la liaison ' 

avec les grands aéroports sont vastes et leur 
organisation spatiale est complexe; ils dépassent 
les limites régionales et nationales. Dans le cas 
des services de courrier aérien, par exemple, le 
réseau de transport s’étend a tous.les coins du 
globe. C’est grace a leurs nombreux liens de 
transport de surface ou aériens que les aéroports 
contribuent au progrés de l’économie nationale 
en facilitant le commerce national et internatio- 
nal. 

La dimension fonctionnelle ct spatiale des 
réseaux de transport présente un dilemme poli- 
tique pour les planificateurs d’aéroports. D’une 
part, ce sont des entités indispensables pour la 
population, puisqu’ils assurent des services de 
transport essentiels et qu’ils contribuent a la 
prospérité de l’économie locale et de 1’économie 
nationale. Par contre. il leur arrive d’étre des 
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entités incompatibles avec leur voisinage, en 
suscitant des contraintes sur des terres de 
grande valeur et en nuisant a l’environnement. 
Les décisions de planification relativement aux 
grands aéroports peuvent comporter des impli- 
cations largement politiques puisqu’elles appar- 
tiennent au domaine de l’espace et que du fait 
rnéme, elles ont un caractére inter- 
juridictionnel. C’est donc dire qu’aucun orga- 
nisme gouvernemental, ou juridiction, n’a 
entiére compétence sur les décisions concernant 
1’aménagement des aéroports. 

Le gouvernement fédéral du Canada, les gou- 
vernements provinciaux et les administrations 
municipales ont chacun un role différent mais 
important a jouer dans la réduction des con- 
traintes territoriales imputables aux aéroports. 
De maniére générale, il appartient au gouverne- 
ment fédéral de gérer la planification, l’aména- 
gement et l’exploitation de tous les grands aéro- 
ports internationaux et commerciaux du 
Canada de maniére a réduire au minimum les 
effets nocifs sur l’environnement (Transports 
Canada, 1974d; 1980a). Les gouvernements 
provinciaux et les administrations municipales 
ont aussi un role important 5 jouer en matiére 
de planification des transports pour ce qui est 
de gérer l’aménagement et l’exploitation de 
l’infrastructure dc transport de surface des 
aéroports et ceci comprend les liaisons routiéres 
et les services de transport en commun a desti- 
nation ou en provenance des aéroports. La juri- 
diction provinciale ou locale sur les terres con- 
fére 5 ces pouvoirs publics la responsabilité, 
dans les faits, de réduire les incidences de l’am‘é- 
nagement aéroportuaire sur une région en con- 
trolant l’utilisation du sol au moyen de lois et de 
réglements de zonage et en assurant les services 
publics de distribution aux localités en voie 
d’expansion (Young, 1974; Neales, 1972; Pen- 
dakur, 1974). 

Bien que ce soit le ministére fédéral des Trans- 
ports qui entreprenne les travaux d’aménage- 
ment aéroportuaires des principaux aéroports 
canadiens, ses planificateurs d’aéroports doivent 
obtenir les accords nécessaires sur les questions 
qui relévent d’autres juridictions. Les planifica- 
teurs d’aéroports fédéraux doivent donc cher- 
cher 5. coordonner leurs plans avec les plans 
régionaux dc transport et d’utilisation du sol 
afin de réduire au minimum les conflits et les 
contraintes possibles sur le territoire. En guise 
d’exe'mple, on peut citer le choix du site de Pic- 
kering par les plan_i_fic_ateurs d’aéroports fédé- 
raux pour 1’aménagement d’un deuxiéme aéro- 
port international a Toronto, puisqu’il s’agit la 
d’un cas ou la coordination entre les divers gou- 
vernements responsables n’a pas été suffisante. 
Le gouvernement provincial de l’Ontario a fina- 
lement refusé d’autoriser le raccordement, par 
le gouvernement fédéral, de la voie d’accés en 
provenance de l’aéroport au réseau routier 
régional, en soutenant que les routes ne pour- 
raient accepter un surplus de circulation aux



heures de pointe. Le projet d’aeroport était 
voué a l’échec puisque cette importante voie 
d’accés a la ville de Toronto était indispensable 
(Stewart, 1979). Si le processus original de 
selection de l’emplacement avait ete mene en 
collaboration avec les planificateurs des trans- 
ports regionaux, cc conflit aurait pu etre evite. 

Le processus de planification axe sur la collabo- 
ration a des niveaux multiples, comme instru- 
ment de solution des conflits, constitue un phe- 
noméne recent au Canada. En tant que tel, ce 
processus n’est pas encore vraiment au point. 
En realite, le pays ne connait encore aucun 
mecanisme de liaison intergouvernementale 
pour la planification des transports. 

Dans le cas des projets d’aeroport, le mode de 
liaison entrc planificateurs est laisse a l’initia- 

tive des autorites aéroportuaires federales. 
Ainsi, a l’aéroport international de Vancouver, 
deux approches ont été employees au cours des 
derniéres annees. D’abord, en 1973, on a mis 
sur pied un Airport Planning Committee 
(APC), composé de representants des gouverne- 
merits federal et provincial ainsi que des admi- 
nistrations regionales et municipales, de meme 
que de particuliers des collectivités locales. Il 

appartenait des lors 2‘: cc corps consultatif d’etu- 
dier dans quelle mesure les plans de l’aéroport 
etaient compatibles avec les interéts de la plani- 
fication aux differents niveaux administratifs du 
gouvernement et avec les intérets de la popula- 
tion locale. L’information recueillie par le APC 
a ensuite servi 51 Airport Master Plan Project 
Team (l’equipe chargee du plan directeur de 
l’aéroport dans sa conception d’un plan direc- 
teur pour l’amenagement de l’aéroport de Van- 
couver). La seconde tentative de coordination 
amorcee par les autorites aéroportuaires de 
Vancouver a consiste 5 tenir des audiences 
publiques au cours desquelles la population a 
été invitee a commenter ou a critiquer le projet 
de plan directeur. Les suggestions provenant 
des» divers organismes gouvernementaux de 
meme que du public en general ont ensuite servi 
a ameliorer et a reviser les plans provisoires. 
Toutefois, aucun de ces deux processus n’avait 
pour objet exclusif d’assurer la coordination 
dans la planification des transports et de l’utili- 
sation du sol entre les differentes juridictions. Il 

ne s’agissait pas non plus d’assurer une liaison 
de planification continue et interjuridiction- 
nelle. 

Le reste de la presente etude peut etre divisé en
' 

trois parties: la premiere a pour objet d’exami- 
ner certaines atteintes au milieu ainsi que les 
problemes d’utilisation du sol lies a l’amenage- 
ment des aéroports federaux du Canada, en 
s’attachant aux problémes tel qu’ils sont presen- 
tes et abordes. On n’a pas cherche a classer les 
atteintes au milieu selon l’importance ou la por- 
tee. Les incidences d’un aéroport varient avec 
son emplacement et l’importance de ses activi- 
tes. L’importance relative de certaines con- 
traintes sur le milieu dans le voisinage d’un 

aéroport donne dépendra necessairement des 
conditions locales comme la vulnerabilite du 
milieu, la tolerance des particuliers et de la 
population en general ainsi que la perception 
des contraintes par l_a population. Cornme les 
gestionnaires des aéroports signalent que les 
objections concernant le bruit representant le 
plus grand nombre de plaintes recues de la part 
des voisins des aéroports, cette question fait 
l’objet dc consideration plus detaillee. La partie 
suivante décrit le processus de planification et 
de gestion des aéroports a la lumiére des consi- 
derations de protection de l’e_nvironnement_; i_l y 
est aussi question de certains problémes de ges- 
tion qui sont expliques plus en detail grace a 
plusieurs etudes de cas portant sur des aéroports 
federaux. La derniere part_ie sert a presenter les 
conclusions de l’etude en donnant un apercu des 
perspectives d’avenir des aéroports canadiens. 

CONTRAINTES SUR LES 
TERRES 

Qualité de l’environnement 

La nature des contraintes sur 
l’environnement 

La qualité du milieu naturel dans lequel nous 
vivons est importante pour notre sante et pour 
notre epanouissement. A tous les stades de leur 
amenagement, les aéroports menacent de per- 
turber la qualité dc l’environnement: au cours 
du relevé de terrain initial, pendant la phase de 
construction et pendant toute la durée dc 
l’exploitation. 

ll existe une grande variation dans la nature, la 
forme et l’ordre dc grandeur des contraintes 
potentielles imputables aux aéroports. Chaque 
aeroport possede un cadre physique propre. La 
relation spéciale qui existe entrc Pamenagement 
des aéroports et le milieu naturel en un site 

donne constitue ce que Bryan (1975) decrit 
comme une interaction bidirectionnelle,c’est-a- 
dire que la nature des repercussions possibles 
des contraintes en un site aeroportuaire donne 
est etroitement liee a la nature des contraintes 
que le site impose a l’amenagement de‘l-’aero- 
port. Par consequent, le degré des atteintes au 
milieu imputables a l’aéroport dependent, dans 
une large mesure, de l’importance des limites ou 
contraintes environnementales imposées a 
l’amenagement de cet aéroport. On peut cons- 
tater cette relation dans le cas du prolongement 
des pistes de deux aéroports trés differents 
comme l’aéroport international de Vancouver et 
l’aéroport de Régina_. 

La situation de l’aéroport de Vancouver dans 
l’estuaire et le delta ecologiquement fragiles du 
fleuve Fraser pose une contrainte de taille £1 

tout prolongement des pistes on a tout agrandis- 
sement de l’aéroport. Ici, l’ec.osystéme sensible 
posséde une valeur élevée en tant que banque de 
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ressources importantes. L’ecosysteme de 
l’estuaire et du delta du Fraser contribue a 
entretenir un grand nombre d’habitats marins et 
d’eau douce genéralement fragiles qui compre’n- 
nent un systeme productif biologique dans la 

chaine alimentaire. On y trouve a la fois les 

especes estuariennes les plus elementaires 
comme le plancton, les invertebres et les plan- 
tes, de meme que les espéces de mammiferes les 
plus complexes. Tout agrandissement de l’aéro- 
port necessitant des travaux de dragage, de 
remblayage ou de construction de digues pour 
rendre utilisables des terres pour des pistes 
d’envol pourrait se reveler extremement dom- 
mageable pour l’ecosysteme cotier. Les effets 
nocifs pour l’environnement de ce secteur pour- 
raient entrainer des degats irreparables au 
milieu naturel et a tous les biosystémes qu’il 

héberge. En outre, les divers utilisateurs des 
ressources qui comptent sur Fecosysteme s’en 
trouvera_ie_nt affectes, et les premiers concernes 
sont les exploitants de peche commerciale de l_a 

Cote ouest ainsi que l’industrie des loisirs en 
general. Il est evident que le degré ou la gravité 
de ces cor_1tr_ai_ntes sur 1’environnement determi- 
nent largement l’effet potentiel de l’agrandisse- 
ment de l’aéroport dans ce site cotier. 

A l’aéroport de Régina, ou les atteintes au 
milieu imputables a l’agrandissement de l’aéro- 
port sont moins importantes, le prolongement 
des pistes peut se faire sans donner lieu 5 
d’aussi graves repercussions nefastes sur le 

milieu naturel. L’er_nplacement de l’aéroport de 
Regina dans les Prairies n’a exige ni travaux 
d’assainissement des terres ni autres travaux 
perturbateurs comme le sautage, le remblayage 
ou le terrassernent a grande echelle pour le pro- 
longement des pistes. Chacun de ces deux sites 
illustre la relation bidirectionnelle qui existe 
entre la faisabilite ecologique des activites aero- 
portuaires et la portee des incidences imputa- 
bles 5 ces activites. 

L’importance d’un choc dans un cas particulier 
ne fait qu’ajouter a la portee des contraintes sur 
l’environneI_I_1en_t. Le degré du choc ne traduit 
pas necessairement son importance. I1 suffit de 
considerer l’exemp1e des deux aéroports cités 
plus haut. Dans les Prairies, le prolongement 
d’une piste peut gravement affecter l’ecoule- 
ment des eaux pluviales des lieux, mais cet 
inconvenient peut s’averer de moindre impor- 
tance si un mauvais drainage ne cause pas de 
problemes majeurs dans le secteur environnant. 
On assiste par contre a une situation inverse 
dans le cadre estuarien de l’aéroport internatio- 
nal de Vancouver. A cet endroit, une contrainte 
mineure pourrait comporter de graves implica- 
tions" et étre d’une importance capitale en ce qui 
concerne les ressources cotiéres extremement 
vulnerables. Autrement dit, une atteinte de fai- 
ble importance dans un milieu fragile peut avoir 
une importance beaucoup plus grande qu’une 
attente de grande portee dans un milieu naturel 
moins vulnerable (Bryan, 1975).



Une autre distinction qu’il convient de faire 
entre la portée et l’ir'nportance des contraintes 
sur le milieu naturel a trait a leur mesure. 
Lorsqu’on cherche a discerner la portée d’une 
atteinte, la mesure est habituellement fondée 
sur des faits quantifiablcs. Toutefois, l’impor- 
tance ou la portée d’une contrainte n’est pas 
toujours facile a identifier et nécessite un juge- 
ment de valeur arbitraire et qualitatif (Applied 
Marine Research Ltd., 1975; Bryan, 1975). 

Avant de considérer plus attentivement la facon 
dont l’aménagement aéroportuaire peut porter 
atteinte aux divers éléments du milieu naturel, 
il faut d’abord étudier la nature de ces atteintes. 
Comme il a été dit plutét, l’aménagement d’un 
aéroport entraine des contraintes physiques qui 
se traduisent de facon directe ou indirecte. En 
outre, les contraintes peuvent avoir des réper- 
cussions a long terme on a court terme, elles 

peuvent étre ressenties immédiatement, de 
facon intermittente ou pendant une période pro- 
longée. Les répercussions écologiques peuvent 
aussi modifier dc facon irreversible le milieu 
naturel. Un bon nombre d’utilisations du sol se 
disputent les memes terres. I1-en est ainsi des 
terrains plats et bien drainés et dont les sols ont 
une texture fine et un potentiel agricole élevé. 
Ces memes sols et leur modelé présentent aussi 
un intérét certain pour la construction d’infra- 
structures comme les aéroports, les habitations 
et les industries. Sacrifier les richessesv naturel- 
les d’un secteur £1 l’aménagement d’un aéroport 
signifie la soustraction de ce secteur 2‘; un grand 
nombre d’autres utilisations. Une fois qu’un 
site aéroportuaire et ses espaces voisins ont été 
aménagés pour les besoins du transport aérien 
ou d’autres utilisations u_rba_ines, ils sont sous- 
traits a jamais a l’agriculture, aux loisirs, a la 
conservation ou a l’exploitation forestiére. 

Maintenant qu’a été établie une base concep- 
tuelle pour la compréhension des relations qui 
existent entre l’aménagement d’un aéroport et 
les répercussions physiques connexes, il convient 
d’étudier de quelle facon l’exploitation d’un 
aéroport impose des cont_raintes sur le milieu 
naturel. 

Comme on l’a vu plus haut, il existe trois grands 
stades d’aménagement des aéroports: le relevé 
de terrain initial, la phase de construction et 
l’exploitation de l’aéroport. Chaeun des stades 
comprend une vaste gamme d’activités pouvant 
comporter des incidences sur le milieu naturel. 
Le cadre physique d’un site aéroportuaire peut 
étre catégorisé en un grand nombre d’éléments 
de l’environnement. Dans un esprit de concision, 
nous ne traiterons toutefois que des plus gran- 
des catégories d’activité's d’aménagement aéro- 
portuaire et d’éléments de l’environnement. 

Les trois phases d’aménagement aéroportuaire 
comprennent -les grandes catégories d’activités 
suivantes: 

Photo 3. Les aéroports. tels que |’aéroport international de 
Toronto. occupent de grandes superiicies plates qui, sou- 
vent, pourraient étre avantageusement affectées a- 
d'autres utilisations notamment I'agriculture. De plus, les 
aéroports attirent les entreprises spécialisées dans les 
communications et la haute technologie et celles du sec- 
teur des services qui occupent egalement de gra_ndes 
superficies. 
NFB-PHOTOTHEOUE-ONF, photo de George Hunter 

Relevés de terrain 
—relevés hydrologiques et sondages 
—relevés topographiques 
——prospection pédologique et agrochimique 
—étude géologique des couches superficielles 

et de la roche de fond avec forage 
—éva_luation du milieu marin ct aquatique 

Construction 
—établissement des installations pour le 

camp et le chantier de construction 
——coupe des arbres et enlévement de la végé- 

tation 
——excavation du sol et dynamitage de la 

roche 
—décapage ct dragage de la surface ‘ 

—nivellement ct remblayage de la surface 
——trans‘port et déplacement des véhicules 
—revétement et mise en place des fondations 

en béton 
éérection des bétiments 
—engazonnement et aménagement paysager 
—construction routiére 
—construction de dispositifs d’évacuation des 

résidus liquides et solides 

Exploitation aéroportuaire 
—entretien ct réparation des aéronefs 
—déplacement des aéronefs et émission_s des 

moteurs 
-—circulation et stationnement des véhicules 
—dégivrage des chaussées et ent_retien des 

pistes y compris le déneigement 
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--ravita,il_lerner_1t des aéronefs en carburant 
—exploitation des services: chaudiéres, inci- 

nérateurs, égouts et dispositifs d’évacuation 
des déchets 

—dispositi_fs d’écoulement des eaux pluviales 
—sécurité-incendie et procédure d’urgence 

Les principales catégories d’éléments de l’envi- 
ronnement touchant l’amé‘nagement des aéro- 
port_s sont les suivantes: 

1) flore, faune terrestre et avifaune, 
2) habitat marin et aquatique et les espéces 

qu’on y trouve, 
3) qualité et quantité des eaux dc surface et 

des eaux souterraines, 
4) sols, formations géologiques et éléments 

particuliers du paysage, 
5) qua1itédel’air. 

Bien que les éléments de l’environnement ci- 

h_aut énumérés n’entrent pas tous dans ce qu’il 
est convenu d’appeler le territoire utilisable, 
leur perturbation conduit généralement a des 
contraintes percutantes sur le sol par l’altéra- 

tion indirecte de sa qualité. Les sols et les eaux 
sont des composantes intégrantes de l’environ- 
nement total. La discussion qui suit porte 
cependant avant tout sur les contraintes s’exer- 
cant directement sur le sol. 

Il serait fastidieux d’énumérer tous les travaux 
d’aménagement d’un aéroport et tous les élé- 

ments dc l’environnement susceptibles d’étre 

altérés. En effet, une évaluation des répercus- 
sions de Paménagement d’un aéroport sur le sol 
et sur les formations souterraines porte sur un 
total de 140 activités aéroportuaires et de 
123 éléments pédologiques et géologiques du 
milieu, le tout rassemblé dans une matrice, pour 
un total de .17 220 interactions possibles - chocs 
ou contraintes (Bryan, 1975). Des évaluations 
analogues ont été concues pour les répercussions 
des aménagements aéroportuaires sur le milieu 
marin et aquatique (Applied Marine Research 
Ltd., 1975), et pour les éléments floristiques et 
faunistiques des environnements aéroportuaires 
(Thurlow and Associates, 1975). 

Les implications des contraintes 
sur l’environnement 

1) Relevé de terrain 

De maniére générale, le relevé initial et l’écha_n- 
tillonnage des sites propices a Paménagement 
des aéroports ne donnent pas lieu a des con- 
traintes de grande portée ou de grande impor- 
tance. Habituellement, les techniques d’arpen- 
tage et d’essais sont appliquées a des stations 
précises ou au moyen d’installations qui ne cau- 
sent que des perturbations de faible portée et 
confinées au peu d’espace utilisé.



Parmi les méthodes employees pour les relevés 
de terrain aéroportuaire, les plus perturbantes 
sont peut étre celles qui font appel a des sonda- 
ges par forage, comme c’est le cas pour les 

essais hydrologiques et l’exploration souterraine 
de la roche de fond. Mais méme la, les reper- 
cussions des sondages sur l’hydrologie et les sols 
sont rarement graves et il est a peu pres certain 
qu’elles ne présentent aucun risque d’entrainer 
des modifications dans l’utilisation du sol, en 
affectant sa valcur ou ses possibilités. 

Il est plutét étonnant que ce soit l’emploi de 
véhicules de transport tout terrain au cours des 
relevés de terrain qui cause les plus grandes 
contraintes sur le sol. Ces déplacements de 
véhicules hors-route peuvent endommager et 
détruire la végétation au sol, ce qui a pour effet 
d’endommager les sols en les exposant £1 l’alté- 

ration cl_imatique et 51 l’érosion. L’incidence des 
mouvements de véhicules dépend largement du 
type de sol et des conditions d’emploi, du 
moment du relevé et du mode de transport 
employé. La perturbation potentielle du terrain 
a une importance toute particuliere dans les 
karsts du sud-ouest de l’Alberta et dans les 

thermokarsts des regions arctiques et subarcti- 
ques du Canada. Dans le Nord, méme une fai- 
ble perturbation du pergélisol continu ou dis- 
continu peut avoir des consequences graves. 
Une simple randonnée en voiture a travers une 
région reposant sur du pergélisol peut sembler 
inoffensive, mais donne lieu a des contraintes 
dévastatrices sur les terres: endommagement et 
destruction des plantes, fonte généralisée du sol 
pergélisolé, affaissement et effondrement du sol 
et érosion excessive du sol (Transports Canada, 
1977b; Bryan, 1975; Thurlow and Associates, 
1975). Dans un milieu aussi vulnérablc, les 
répercussions du relevé de terrain peuvent faci- 
lement affecter les possibilités, l’utilisation et la 
valeur des terres. 

2) Construction des aéroports 

Parmi tous les travaux d’aménagement aéropor- 
tuaire, c’est lasconstruction des installations qui, 
de loi_n, a les incidences les plus directes sur le 
territoire. Toutes les phases des travaux de 
construction des aéroports comportent des ris- 

ques de contraintes sur les terres. Les repercus- 
sions directes les plus graves sont l’altération 
climatique et 1’érosion du sol. 
L’établissement d’un chantier de construction 
sur un site donne lieu au premier «bouleverse- 
ment» des éléments naturels du paysage (Trans- 
ports Canada, 1974d). Certains modes d’utili- 
sation du sol ont déja été dérangés par le 

remembrement des terres effectué au cours de 
la phase de planification de 1’aérop‘ort qui pré- 
cede toujours les travaux de construction. Une 
fois qu’elles ont occupé Pemplacement, les equi- 
pes de construction entreprennent plusieurs opé- 
rations: des chemins d’acces, tantét tempgraires 

tantot permanents, sont construits; des bati- 
ments temporaires, Certains services et des aires 
de stockage sont aménagés; des dépéts d’ordure 
sont prévus et on entreprend de niveler le ter- 
rain. Ces stades initgiaux de la préparation du 
site aéroportuaire endommagent, suppriment et 
enfouissent des étendues completes d’habitats 
floristiques et faunistiques. Le dépouillement 
de la végétation de la surface des terres peut 
engendrer de nombreux effets; les conditions du 
sol sont rendues instables et propices 5 l’é'rosion, 
ce qui a pour effet de faciliter Pentrainement du 
limon, des solutions de lessivage pédologique et 
des éléments nutritifs dans les cours d’eau aprés 
les pluies abondantes, altérant ainsi la qualité 
de l’eau (Transports Canada, 1974c). L’exposi- 
tion du sol par dépouillement dans des régions 
séches ou sablonneuses y provoquera'l’érosion 
éolienne, ce qui créera des dangers pour la visi- 
bilité tout en affectant les autres utilisateurs des 
environs. 

L’enlévement, l’enfouisseme'nt et l’érosion des 
couches superficielles fertiles peuvent étre con- 
sidérés comme des incidences physiques directes 
découlant des nombreux autres travaux de cons- 
truction aéroportuaires. L’excavation du sol, 
son remblayage, le déplacement des véhicules, 
le revétement de bitume, l’aménagement paysa- 
ger et l’engazonnement font partie des princi- 
paux travaux dc" construction susceptibles de 
donner lieu a des contraintes sur le sol en rédui- 
sant sa capacité de production. L’importance 
de l’érosion du sol sur un site aéroportuaire 
dépend surtout des caractéristiques pédologi- 
ques locales et des conditions climatiques et 
topographiques. Peu importe les conditions du 
milieu, l’érosion reste la contrainte la plus grave 
et la plus fréquente sur les terres des sites aéro- 
portuaires (Environmental Control Consultants, 
1977; Applied Marine Research Ltd., 1975; 
Bryan, 1975; Thurlow and Associates, 1975). 
De plus, les dangers d’érosion du sol comportent 
des implications graves pour d’autres éléments 
de l’environnement. Les effets nocifs sur la 
qualité des eaux souterraines et de surface ali- 
mentant des populations de plantes, d’animaux, 
d’oiseaux et de faunes aquatiques peuvent per- 
turber tous les stades de la chaine alimentaire. 
Ce type d’obstacle constitue une grande menace 
pour la productivité 'et la capacité physique con- 
tinue d’un secteur, de méme qu’une contrainte 
pour d’autres utilisations précieuses des terres 
en question (Thurlow and Associates, 1975). 
Lorsque la qualité de l’eau d’une région est 
affectée, ce milieu devient impropre 2‘: l"homme, 
et partant £1 l’agriculture, a 1’industrie,'aux loi- 
sirs, aux utilisations domestiques ou aux plaisirs 
esthétiques (J .L. Richards & Associates, 1975). 

3) Exploitation des aéroports 

Lorsque les aéroports atteignent le stade ou ils 
peuvent étre exploités, la menace de contraintes 
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sur les terres provient de toute une série d’acti- 
vités différentes. En effet, l’exploitat_ion d’un 
aéroport géne la capacité de production des ter- 
res en altérant leurs écosystémes, surtout par 
l’introduction de matiéres contaminantes dans 
le milieu local. 

,,_, . , .. . . . at _...,._,..,......L,., 

Photo 4. L'éIimination de la vegetation et des couches 
arables en vue de |'aménagement d'aéroport,s peut influer 
considérablement sur Pécosysteme: |'hab_itat de la faune 
est détruit, Ie sol est expfose davantage a l’érosion, et le 
paysage est altéré. Transports Canada met en oeuvre des 
mesures dont |‘objectif est de reduire les incidences des 
nouvel_les i_nstallations. 
Transports Canada 

Le mouvement des aéronefs produit des emis- 
sions de matiéres polluantes, comme les hydro- 
carbures, le monoxyde de carbone, le soufre, les 
oxydes d’azote et les particules de suie, qui ont 
tous de grandes répercussions sur l’env'ironne- 
ment. La pollution atmosphérique a des effets 
nocifs sur la flore, la faune et meme la qualité 
des eaux locales (21 cause des retombées de 
matieres polluantes). Les repercussions physi- 
ques du déplacement des aéronefs sont une con- 
trainte continue et a long terme (Hurtubise et 
al., 1978; Environmental Control Consultants, 
1977). 

Les chaudiéres et les incinérateurs d’aérogare 
peuvent étre la cause de retombées de soufre et 
d’oxyde d’azote, quoique ces retombées ne se 
produisent que par intermittence, suivant les 

conditions climatologiques qui régnent (vent, 
humidité et tempéurat-ure). 

Le dégivrage dc surface, l’épandage du sable et 
le limonage contribuent aussi a introduire des 
corps étrangers sur les terres. L’emploi d’uréc., 
de glycone, de sel et de sable pour maintenir les 

-revétements libres de glace entraine divers 
effets sur la végétation, la faune et la qualité 
des eaux (Ferguson, 1977; Société multidiscipli- 
naire d’études et de recherches de Montréal, 
Inc., 1975a). Certains produits de dégivrage 
favorisent la croissance des plantes ct attirent 

_les animaux tandis que d’autres génent la vie 
des plantes et des animaux, réduisent la qualité 
des eaux et perturbent les écosystémes. Le ravi- 
taillement des aéronefs en carburant peut aussi 
étre une opération dangereuse si on laisse des 
déversements importants se produire puisque_



ceux-ci contamineront les réserves d’eau et 
endommageront la végétation des lieux. 

Encore plus de déchets sont produits par les 

aéroports: huiles, détergents, graisses, sédi- 
ments, rejets solides, eaux d’égout, composés 
toxiques et mousses sont tous des produits qui 
pénétrent dans le milieu naturel par suite de 
l’entretien des aéronefs, de l’entretien des pistes, 
de la lutte contre les incendies, du déplacement 
et du stationnement des véhicules ainsi que des 
installations d’évacuation des résidus (Environ- 
mental Control Consultants, l977). La produc- 
tion massive de déchets d’aéroports contribue £1 

réduire la capacité de production des ecosyste- 
mes locaux et compromet ainsi la qualité dc 
l’environnement (James F. MacLaren Ltd., 
1975). 

Les contaminants résultant de l’exploitation des 
aéroportsisont néfastes "pour les terres en rédui- 
sant la qualité des sols. Les dispositifs d’éva- 
cuation des eaux d’égouts et des déchets intro- 
duisent des éléments nutritifs et des produits 
toxiques dans le sol par la production de solu- 
tions de lessivage pédologiques. Les pratiques 
de lutte contre l’incendie, les écoulements acci- 
dentels de carburant et l’utilisation d’urée 
comme dégivreur produisent des répercussions 

. de contraintes sur les sols et les matériaux du 
sol; ils peuvent de plus causer un déséquilibre 
dans la composition de leurs éléments nutritifs 
et chimiques. Lorsqu’il n’es't pas régularisé, le 

ruissellement et le drainage pluvial provenant 
des surfaces revétues des aéroports peuvent don- 
ner lieu a un lessivage excessif des éléments 
nutritifs du sol et laisser ceux-ci étre entrainés 
dans les eaux souterraines (Bryan, ‘ 1975; 
J.L. Richards &’ Associates Ltd., 1971). Les 
effets 51 long terme de la contamination des sols, 
rnéme intermittente, peuvent trés bien étre irré- 
versibles. 

Incidences des aéroports 
sur l’esthétique de 
l’environnement 
L’homme accorde une grande importance :1 

l’aspect du milieu naturel dans lequel il vit. La 
qualité de la vie est rehaussée par llappréciation 
des beautés naturelles. Tout comme les aéro- 
ports constituent une menace physique pour les 
terres, ils en compromettent la valeur esthéti- 
que. 

Dans leur description des lignes directrices rela- 
tives :1 la protection de l’environnement pour 
fins de planification aéroportuaire, un groupe 
d’analystes a défini les éléments d’intérét esthé- 
tique et humain comme étant «les aspects de 
l’environnement qui possédent un mérite spécial 
comme exemples de beauté artistique ou natu- 
relle, les espaces dont la valeur repose sur leur 
qualité ou leur ambiance particuliéres, ainsi que 

les sites td’une région qui possédent un intérét 
éducatif, culturel, historique ou scientifique» 
(Société multidisciplinaire d’études et de 
recherches de Montréal, Inc., 1975b). Ce 
méme groupe distingue les cinq éléments sui- 
vants end matiére d’esthétique de l’environne- 
ment: 1) les aires sauvages de boisés, de brous- 
sailles, de boisés marécageux, de prairies, de 
montagne, de toundra ou d’autres habitats pri- 
vilégiés; 2) les aires de qualité visuelle possédant 
des lieux d’intéréts ou des points dc vue; 3) les 
postes d’observation et les points de vue; 4) les 
aires protégées ouvertes, comme les lieux histo- 
riques, les entités naturelles exceptionnelles et 
les sites culturels ainsi que 5) les sites a accés 
lirnité comme les zones désignées de conserva- 
tion, de preservation, de fouille archéologique et 
les stations de recherches spéciales. 

Il est extrémement difficile de mesurer la valeur 
des éléments esthétiques de l’environnement en 
raison de la subjectivité inhérente. La percep- 
tion de la qualité esthétique d’un endroit repose 
sur des jugements de valeurs personnels, qui 
subissent l’influence des caractéristiques politi- 
ques, culturelles et socio-économiques de la 
société, de méme que par certains facteurs tem- 
porels. Néanmoins, l’importanc,e de la qualité 
esthétique du Canada ne peut étre ignorée; les 
Canadiens attachent assez de valeur aux beau- 
tés naturelles pour que celles-ci méritent leur 
protection. 

Au cours de toutes les phases, l’ar,nénagement 
des aéroports influe sur la beauté de l’environ- 
nement. Les répercussions varient de la méme 
maniére que pour les autres éléments de l’envi- 
ronnement, c’est-a-dire en importance, en 
ampleur et en degré. Il p_eut s’agir dc répercus- 
sions instantanées et de courte durée, intermit- 
tentes ou continues et a long terme. 

La portée peut étre d’intérét local ou national. 
En outre, la beauté de l’environnement peut étre 
dimuné_e a la fois par les répercussions directes 
et les répercussions indirectes de Paménagement 
des aéroports. La valeur des terres pour leur 
utilisation esthétique est fortement assujettie 
aux changements qui, dans le milieu naturel, 
découlent de la présence des aéroports. 

Au cours de la phase de construction d_e l’amé- 
nagement d’un aéroport, on constate plus facile- 
ment la menace de changement ou de destruc- 
tion physique des paysages esthétiques; cette 
menace peut résulter de la prise en charge 
d_i_recte des terres pour les installations aéropor- 
tuaires ou encore des répercussions indirectes 
qui influent sur le mode général d’utilisation du 
sol dans le voisinage du site (Ecologistics Limi- 
ted, 1975b; Metropolitan Toronto and Region 
Conservation Authority, 1974). 

La pollution (atmosphérique, aquatique, acous- 
tique et visuelle) découlant des activités aéro- 
portuaires peut aussi conduire a une détériora- 
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tion des ressources esthétiques, en les rendant 
moins intéressantes pour certaines utilisations. 

Méme la phase de planification de l’aménage- 
ment d’un aéroport peut avoir des répercussions 
néfastes sur les qualités esthétiques. Ainsi, la 
speculation fonciére et les gels de transactions 
fonciéres donnent fréquemment lieu 51 la négli- 
gence des terres :31 valeur esthétique. Lorsqu’ils 
s’attendent a une expropriation on a des travaux 
d’aménagement prochain sur leurs terres, les 

propriétaires fonciers et les sociétés dc spécula- 
tion sont moins portés a s’occuper d’en mainte- 
nir la valeur esthétique. Une fois que l’expro- 
priation a eu lieu, la qualité esthétique des 
terres peut continuer a étre négligée sous la ges- 
tion du gouvemement fédéral. Avec les années, 
les 7 527 ha de terres agricoles dc premiere 
valeur qui ont été expropriées pour l’aménage- 
ment du deuxiéme aéroport international de 
Toronto se sont gravement détériorés en ce qui 
concerne leur valeur esthétique depuis que ce 
projet a été annoncé pour la premiere fois 
(Speirs, 1979). Dans le canton de Pickering, les 
paysages de campagne autrefois agréables font 
aujourd’hui pitié et les batiments dc ferme sont 
a 1’abandon. C’est ce que Stewart (1979) 
appelle «une campagne désertée, une riche terre

' 

en friche». 

Le bruit des aéroports et les terres 
Parmi les nombreux problémes de contraintes 
sur les terres liées aux activités aéroportuaires, 
le bruit des aéronefs est peut étre le danger le 
plus évident et le plus pressant pour l’environne- 
ment. Depuis l’avenement des avions a réaction 
pour service commercial, vers la fin des 
années 50, le bruit des aéroports a déclenché des 
plaintes et des récriminations publiques soute- 
nues. Si la population a tendance a se plaindre 
davantage au sujet de la pollution par le bruit 
que ‘pour les autres types de pollution urbaine, 
c’est qu’elle peut déterminer plus facilement la 
cause de son inconfort et parce qu’elle posséde, 
par conséquent, une cible pour ses objections. 
La source de la pollution par le bruit autour des 
aéroports est beaucoup plus facile £1 repérer que, 
par exemple, la source ou les sources dc pollu- 
tion atmosphérique dans les villes. La pollution 
par le bruit est aussi plus facile £1 percevoir que 
celle qui découle des matiéres polluantes; le 
bruit est immédiatement percu dans l’environ- 
nement (Hurtubise et al., 1978). 

Au fur et £1 mesure de l’expansion de l’industrie 
aéronautique, la demande en trafic aérien et en 
installations aéroportuaires s’est accrue. Com- 
binée aux tendances a l’étalement urbain et a 
l’expansion des localités autour des aéroports, la 
croissance du secteur aéronautique a donné lieu 
a un probléme de bruit toujours croissant 
autour des aéroports. La fréquence et l’ampleur
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'—‘Je disaisioniarde la chance...on nous a pas expropriés pour l'aé'ropor!." 

Norris The Vancouver Sun 

du bruit produit par les avions £1 reaction se sont 
accrues dc faeon constante depuis le debut des 
annees 60, affectant un nombre de plus en plus 
grand de personnes qui habitent 2‘: proximite des 
aéroports ou sous les trajectoires dc vol 

(US, National Industrial Pollution Control 
Council, 1972; Stevenson, 1972»; Bauman, 
1971). 

Le développement incroyable de l’industrie 

canadienne du transport aerien a vu augrnenter 
considerablement le nombre de deplacements 
d’aeronefs dans les aéroports federaux. Les sta- 
tistiques sur l’aviation compilees par Statisti- 
que Canada montrent une hausse de 95,6% 
dans les decollages et les atterrissages des aero- 
nefs au cours de la decennie allant de 1967 a 
1977. 

Du point de vue des chiffres reels de mouve- 
ments d’appareil - decollages et atterrissages - 

les contréleurs du trafic aerien des 60 princi- 
paux aéroports de Transports Canada se sont 
occupes d’un total de 6 487 127 mouvements 
d’appareils au cours de l’annee 1976, compara- 
tivement £1 4 895 376 mouvements dans les 

53 aerop_orts federaux qui existaient en 1971 et 
a 3 316 740 mouvements dans les 33 principaux 
aéroports qui existaient en 1967 (Alberta, Envi- 
ronment Council of Alberta, 1979). 

En raison de la croissance importante de l’avia- 
tion canadienne, le probleme du bruit dans les 

aéroports constitue aujourd’hui l’une des pre- 
miéres contraintes sur Fenvironnement qui 
influe sur Pamenagement des futurs aéroports £1 

' 

travers le pays. Les possibilites de construction 
de nouveaux aéroports ainsi que l’agrandisse- 
ment des sites actuels, sont d’ores et deja limités 
ou bloques en raison des protestations publiques 
contre le bruit produit par les aéroports. 
L’inquiétude generale de la population au sujet 
du bruit des aéroports est de deux ordres: en 
premier lieu, on s’intcrroge au sujet des effets 
nocifs de la pollution sonore sur les etres 
humains et la faune; le bruit peut affecter la 

sante psychologique et physiologique des per- 
sonnes, peut déranger la faune et bouleverser le 
comportement animal (Alberta, Environment 
Council of Alberta, 1979; Harvey et al., 1979; 
Communaute de travail pour les enquetes socio- 
psychologiques sur le bruit des avions, 1974; 
Stevenson, 1972_; U.S. Depart_ment of Housing 
and Urban Development, 1972). La seconde 
preoccupation des collectivites £1 propos du bruit 
des aéroports tient a la concurrence qui regne 
au sujet des terres dans le voisinage des aero- 
_ports; certaines utilisations du sol sont Carre- 
ment incompatibles avec les activités aéropor- 
tuaires. Les bruits d’aerop_ort peuvent nuire a 
certa_ines utilisations du sol etrangéres a 1’aero- 
nautique, en restreignant leur developpement ou 
en imposant des cofits financiers dus 5 la baisse 
de valeur des terres pour une telle utilisation. 
C’est plus particulierement le .cas lorsque les 
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a,menager,nent_s domiciliaires dans le voisinage 
des aéroports peuvent etre limités indirectement 
par le bruit par suite des reglements dc zonage 
imposes 2‘: cause de ces aéroports, ou peuvent 
subir une depreciation comme consequence 
directe de la pollution acoustique. 

La production, la propagation et la 
mesure du bruit dans les aéroports 

Simplement exprime, le bruit est un son indesi- 
rable. Selon l’Alberta Environment Council 
(1980b), «le bruit possede toutesles caractéristi- 
ques d’un polluant de l’environnement. Il nous 
touche a la fois sur le plan biologique, psycholo- 
gique, social et economique.» Les etudes sur le 
bruit menees dans plusieurs villes du Canada 
indiquent que le secteur des transports repre- 
sente la principale cause de pollution par le 
bruit dans le pays, ce qui constitue de loin la 
plus grande entrave aux activites pour un nom- 
bre appreciable de Canadiens (Environnement 
Canada, 1976b). 

De nos jours, ce sont les moteurs qui constituent 
la principale source de bruit dans les aéroports. 
Le bruit produit par les moteurs d’avions est 
généralement fonction de leur puissance. Les 
avions les plus puissants, et par consequent les 
plus bruyants, sont les avions a reaction: les 
avions a turbo-reacteurs et les avions £1 reac- 
teurs a double flux. L’autre classe d’avions, 
moins bruyants, est celle des appareils posse- 
dant des moteurs a pistons et des moteurs a 
turbo-propulseur (Hauer, 1972). Le bruit fait 
par les avions a pistons et 5 turbo-propulseur 
résulte le plus souvent du mouvement des heli- 
ces d’avions et, dans une moindre mesure, dc 
l’echappement des moteurs. Avant la mise en 
service des avions £1 reaction commerciaux, le 
bruit produit par les avions £1 helices ne provo- 
quait pas d’objections graves de la part des 
populations locales, mais avec la mise en service 
des avions a reaction par la societe de Havilland 
Aircraft en Grande-Bretagne et par la maison 
Boeing aux Etats-Unis, l’ére des problernes de 
bruit dfi aux avions commeneait (Bauman, 
1971). L’annee 1958 a marque une etape dans 
l’histoire de l’aviation canadicnne, puisque c’est 
au cours de cette meme annee qu’ont eu lieu le 
premier vol transatlantique d’un avion a reac- 
tion commercial, la mise en service des avions a 
reaction au Canada ains_i que la premiere 
enquete gouvernementale officielle au sujet des 
problémes dc bruit dans un aeroport canadien, 
soit l’aeroport de Malton 21 Toronto. Par la, 

suite, la reaction negative de la population au 
bruit des aéroports a pris la forme d’un nombre 
incalculable de plaintes et de poursuites devant 
les tribunaux (Mary, 1975; McNairn, 1972). 

Le bruit des moteurs a turbo-reacteurs est cause 
par le cisaillement turbulent de l’air par les gaz 
qui _s’échappent a grande vitesse. Le son pro- 
duit par ce melange violent augmente avec la 
vitesse d’echap'pement croissante jusqu’au point



ou peuvent se produire des ondes propres aux 
avions supersoniques. Les ondes de choc se pro— 
duisent au moment ou la vitesse d’échappement 
dépasse la vitesse ambi_ante du son (Alberta, 
Environment Conservation Authority, 1976; 
Bauman, 1971)". 
Les avions £1 turbo-réacteurs classiques sont 
aujourd’hui remplacés par des avions a réaction 
commerciaux possédant des moteurs 5 réacteurs 
a double flux, beaucoup moins bru_yants. Les 
moteurs a réacteurs a double flux ont permis 
d’abaisser les niveaux de bruit grace a leurs 
vitesses d’échappement plus faibles et 2‘: un 
mélange prolongé ou diffus entre l’échappement 
de l’avion a réaction et l’atmosphére environ- 
nant (Alberta, Environment Council of Alberta, 
1979; Mary, 1975; Hauer, 1972; McNairn, 
1972). Malheureusement, le nombre accru de 
mouvements d’appareils qu’ont connu les princi- 
paux aéroports a eu pour effet d’annuler les pro- 
grés techniques obtenus dans le domaine des 
moteurs moins bruyants (R.L. Walker and 
Partners, 1975). Le voisinage des aéroports est 
soumis a des intensités croissantes d’exposi_tion 
au bruit malgré l’existence du moteur a réac- 
teurs a double flux. 

La propagation ou la" diffusion des bruits 
d’avion a partir de leur source jusqu’aux popu- 
lations touchées est influencée par plusieurs fac- 
teurs comme les conditions atmosphériques de 
temperature, de vent, de pression et d’hur_nidité, 
par la distance que le son a a parcourir et par la 
présence de barriéres sonores naturelles comme 
lesiboisés ou les terrains accidentés (Alberta, 
«Environment Council of Alberta, 1979; Hauer, 
1972). 

A la lumiére du court exposé qui précéde con- 
cernant la nature de la production et de la pro- 
pagation du bruit des aéroports, la mesure du 
bruit des aéroports et sa relation avec 1’utilisa- 
tion du sol peuvent étre mieux comprises. Les 
moyens actuels de mesurer le bruit des aéro- 
ports au Canada font appel a un systeme de 
prévision d’ar‘nbiance sonore (NEF), c’esAt-a-dire 
une techn_ique qui tient compte de différents 
aspects de la sensibilité humai_ne au bruit. 
Comme les activités humaines liées aux diffé- 
rentes utilisations du sol sont intolérantes a cer- 
tains niveaux de bruit, le systéme NEF peut 
aussi servir a déterminer la compatibilité des 
utilisations du sol a l’exploitation des aéroports. 
Les mesures de NEF fournissent un indice ou 
une échelle de nuisance basée sur des considera- 
tions de niveaux de décibels percus, d’heure et 
de durée des passages d’avion, de la fréquence 
des tonalités sonores ainsi que du nombre 
d’émissions sonores (Hurbutise et 41., 1978; 
Ontario, Ministére du Logement, 1978). Plus 
la valeur de NEF est élevée, plus la nuisance 
pour les activités humaines est grande. 

Les calculs de la valeur de NEF peuvent étre 
effectués pour n’importe quel endroit précis 
dans le voisinage des aéroports en service et des 

FIGURE 1. 
Carte d'iso|ignes de bruit (NEF) d'un aéroport é piste unique 

piste 

100,0 0 2000 4000 métres 

valeurs peuvent aussi étre déterminées pour les 
nouveaux emplacements. Une telle information 
se présente bien mieux sous forme de cartes a 
isolignes comme on en trouvera un exemple a la 
figure 1. La préparation des isolignes de NEF, 
ou «empreintes sonores», pour les aéroports 
fédéraux est aujourd’hui une pratique courante 
de la part de l’Adm_ini,stration canadienne des 
transports aériens ainsi que de la Société cana- 
dienne d’hypothéques et de logement, dont 
l’intérét porte sur les utilisations domiciliaires 
du sol a proximité des aéroports (Société cen- 
trale d’hypothéques et de logement, 1978; 
Transports Canada, 1978b). 

La détermination de la tolérance humaine a 
toute quantité numérique donnée de NEF 
s’appuie sur des études des réactions psychologi- 
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chemin de roulement 

35 
- 30 

28 
25 NEF 

ques et physiologiques au br‘u_it_. Le systéme 
peut étre adapté pour les besoins de lignes 
directrices de compatibilité des utilisations du 
sol, une fois que les effets nocifs de certains 
niveaux de bruit de NEF sur les individus ont 
été identifiés. Par exemple, toute valeur dépas- 
sant 35 NEF est susceptible de comporter des 
conséquences négatives pour la santé des indivi- 
dus qui y sont exposés sur une base 
quotidienne. I1 s’ensuit que certaines utilisa- 
tions du sol, comme les aménagernents résiden- 
tiels, les pares et les institutions, seraient classés 
incompatibles dans des secteurs exposés a 
35 NEF et plus. Des valeurs de NEF ont été 
énumérées ou ordonnées en tableaux a partir 
tant du point de vue des réactions de la popula- 
tion (tableau 2) que de celui de la compatibilité 
des utilisations du sol (tableau 3).



TABLEAU 2. 
Predictions generalisees des reactions de 

la population a l’exposition au bruit 

_ . . 
Predictions des reactions 

Aire d’expos1t1on au de la population 
bruit 

Plus de 40 NEF Probalite de plaintes 
répetees et energiques de 
la partde particuliers. 
Possibilité de c_onc_erta- 
tion et de poursuites. 

Plaintes individuelles et 
parfois energiques. Pos- 
sibilité d’interventions 
groupees et de represen- 
tations aupres des pou- 
voirs publics. 

35-40 NEF 

Plaintes individuelles 
a_llant de sporadiques ii 
repetees. Possibilité 
d’intervention groupée. 

30-35 NEF 

Moins de 30 NEF Plaintes sproradiques 
possibles. I1 arrive par- 
fois que le br_u_it gene 
certaines activités des 
résidants. 

Source: Transports Canada, 19781;. 

Le bruit des avions et les contraintes 
sur les terres 

Comme la plupart des utilisations du sol impli- 
quent un certain degre d’activite humaine et 
que les activités humaines sont sensibles a 
l’exposition au bruit, il s’ensuit que la plupart 
des utilisations du sol sont susceptibles d’etre 
affectées par le bruit. C’est justement l’incorn- 
patibilite du bruit des aéroports avec certaines 
activités humaines et les utilisations, du sol con- 
nexes qui donnent lien a des conflits et a des 
contraintes sur les _ter-res. 

D’apres Harvey et al. (1979), Reid (1977) et 
Crowley (1972), le conflit qui existe au sujet du 
bruit, entre les aéroports et les utilisateurs insa- 
tisfaits des terres voisines, peut étre qualifié de 
déséconomie externe. Le bruit des aéroports 
constitue un cofit externe pour les individus et 
les diverses utilisations du sol divergentes qui 
sont situées dans le voisinage de 1’aeroport. La 
nature d’une déséconomie externe est d’imposer 
des cofits et des effets nocifs 2‘: differents mem- 
bres de la societé sans rien apporter en retour, si 
bien qu’on peut s’attendre a une repartition 
inefficace des terres entre les utilisations diver- 
gentes. Le resultat de la déséconomie externe 
de bruit peut etre tel qu’une trop grande propor- 
tion des terres soit accordee au secteur des 
transports aerien_s avec ses utilisations connexes 
tandis qu’une trop faible quantité de ces memes 

TABLE_AU 3. 
Tableau de compatibilite des utilisations du sol suivant le NEF 

Valeurs previsionnelles 
d’exposition au bruit (NEF) 

terres ira :31 des utilisations du sol moins bruyan- 
tes (Reid, 1977). Le bruit des aéroports peut 
done etre considere comme un fléau de l’envi- 
ronnement qui compromet la valeur economi- 
que d’une region pour certaines utilisations. 

Cependant, il faut reconnaitre que pour les ser- 
vices et les industries oui dependent du trans- 
port aérien, la déséconomie externe du bruit est 
compensee par les avantages que la proximité 
d’un aéroport rend possible. Par exemple, les 

services de traiteurs aeriens et l’industrie hote- 
liere tolérent facilernent le bruit des aéroports 
en raison des ava_ntages econorniques que leur 
procure la proximité de ces aéroports. 
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Utilisation du sol >40 40.35 35.30 < 30 

Résidentiel 
Isole et jumelé _ _ 

( ) ( ) 
Maisons en rangee _ _ 

( ) ( ) 
Immeubles d’habitation .. _. ( ) ( ) 

Public 
l:3coles _ _ ( ) ( ) 
Eglises ._ ,_ ( ) ( ) 
Hopitaux _ _ ( ) ( ) 
Centres d’hébergement — _ ( ) ( ) 
Salles de spectacle _ _ ( ) ( ) 
Bibliotheques _ _ ( ) ( ) 
Centres communautaires _ _ ( ) ( ) 
Cimetieres ( ) ( ) ( ) ( ) 

Services municipaux de distribution
I 

Groupes générateurs d’électricité + + + + 
Stockage du gaz et de l’huile + + + + 
Ramassage des ordures ménagéres + + + + 
Traitement des eaux usees + + .4. + 
.Traitement et stockage des eaux + + + + 
Loisirs de plein air 
Terrains de sport — 

( ) ( ) + 
Stades _ _ 

( ) + 
Theatres de verdure _ _ ( ) 
Hippodromes _ ( ) ( ) + 
Autodromes + + + + 
Champs de foires ( ) ( ) + + 
Terrains de golf + + + + 
Plages et piscines + + + + 
Courts de tennis — ( ) + + 
Terrains de jeux ( ) ( ) + + 
Ports de plaisance + + + + 
Campiéres _ _ _ ( ) 
Parcs et terrains de pique-nique — ( ) 

' + + 
Commercial 
Bureaux ( ) ( ) ( ) + 
Magasins de detail ( ) ( ) + + 
Restaurants ( ) ( ) ( ) + 
Cinemas et theatres — ( ) ( ) + 
Hotels et motels — ( ) ( ) + 
Terrains de stationnement et stations-services + + + + 
Entrepéts + + + + 
Marchands travaillant a l’extérieur ( ) ( ) + + 

De nombreuses etudes ont été menecs pour eva- 
luer- les effets du bruit des aéroports sur la 
valeur des terres adjacentes. La plupart d’entre 
elles ont porte surtout sur la valeur fonciére des 
proprietés domiciliaires, mais des resultats con- 
tradictoires ont été obtenus. L’hy‘pothese de 
travail voulant qu’i1 existe une correlation defi- 
nie entre le bruit des avions et la devaluation 
fonciere a été tout autant confirmée qu’inf1rmee 
dans la documentation consultee. 

Parmi les premieres etudes entreprises, la plus 
connue est la recherche de Walther (1960) qui 
a porte sur les repercussions du bruit des aéro- 
ports sur la valeur immobiliere des propriétés



TABLEAU 3. 
Tableau de compatibilite des utilisations du sol suivant le NEF—suite 

Valeurs prévisionnelles 
d’exposition au bruit (NEF) 

Utilisation du sol >40 40-35 35-30 <30 

Industriel 

Usines et ateliers ( ) ( ) + + 
Gares de triage et chantiers navals + + + + 
Cimenteries ( ) ( ) + + 
Carriéres + + ‘l’ 'l' 

Raffineries ( ) ( ) + ‘l’ 

Laboratoires - ( ) + + 
Cours a bois + + ‘l’ ‘l’ 

Scieries ( ) ( ) + + 
Transmrts 
Routes + + + + 
Chemins de fer + + + + 
Terminaux maritimes + + + + 
Aerogares ( ) + + + 
Agricole 
Exploitation culturale + + + + 
Jardins maraichers + + + + 
Pepiniéres + + + + 
Proprietes forestiéres de production + + + + 
Paturage a betail ( ) + + + 
Exploitation avicole ( ) ( ) + + 
Parcs a bestiaux ( ) + + + 
Fermes laitiéres ( ) + + + 
Parcelles d’engraissement ( ) + + + 
Fermes 5 fourrure ( ) ( ) ( ) ( ) 

Légende: 
+ Le signe [plus] indique que les utilisations du sol ne sont pas considérées comme étant affec- 

tees par le bruit des avions. 
— Le signe [moins] indique que les utilisations du sol sont considérées comme refractaires au 

bruit des avions. 

() Les [parentheses] correspondant aux utilisations du sol qui peuvent etre considérées comme 
compatibles dans certaines situations et dans certaines conditions. 

Source: Adaptation de Transports Canada, 1978b. 

avoisinantes. L’étude de Walther, effectuée a 
New York et a Chicago, a permis de constater 
qu’il existait une difference négligeable dans les 
valeurs fonciéres attribuables aux repercussions 
des aéroports. Des recherches ulterieures ont 
genéralement confirme les premieres constata- 
tions de Walther (Mary, 1975). Au nombre des 
travaux semblables, il faut signaler l’étude de 
Crowley effectuée en 1972 et _qui a porte sur 
l’aeroport international de Toronto. Bien que 
Crowley en arrive a la conclusion que le bruit 
des aeroports n’ait aucun effet a long terme sur 
la valeur immobiliére des proprietes, il fait 
cependant observer qu’il existe une depreciation

x a court terme du prix des terrains résidentiels 
pendant ce que l’on peut appeler des «périodes 
de choc» au moment ou 

' 

des appareils plus 
bruyants sont mis en service. Crowley fait aussi 
observer que certains residants sensibles au 
bruit sontlen mesure de vendre leur propriete 
pendant les périodes de choc au cours desquelles 
se produisent des changements, ce qui permet 
aux personnes indifférentes au bruit et aux utili- 
sateurs du sol concurrents de s’installer dans le 
secteur touché. La valeur des terres finit ainsi 
par remonter, aux depens toutefois des utilisa- 
teurs du sol sensibles au bruit. Il est important 
de souligner que ce processus engendre des 
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répercussions précises a long terme sur les 

modes d’utilisation du sol, c’est-2‘:-dire sur ce 
que Crowley appelle en anglais «econoscape». 

Gautrin (1975), un des rares analystes a confir- 
mer l’existence d’une petite dépréciation dans la 
valeur des propriétés par suite du bruit des 
aeroport_s, fait aussi observer qu’il existe une 
tendance chez les gens sensibles au bruit a quit- 
ter les environs des aéroports. Pour ces resi- 

dants, le cofit veritable du bruit des aeronefs ne 
comprend pas seulement la perte dc valeur de 
leur propriété, mais aussi les frais de démen_age— 
ment, d’achat d’une nouvelle maison ainsi que 
les cofits moins tangibles de contraintes sociales 
(Hurtubise et al., 1978; Gautrin, 1975). 

Une des études plus recentes qui a permis de 
constater une devaluation des propriétés situees 
a proxim_ite d’un aeroport montre que la valeur 
des propriétés d’Edmonton a ete depréciee de 13 
millions de dollars en 1976 a cause du bruit dfi 
aux avions ct provenant de l’aeroport municipal 
d’Edmonton, les niveaux de bruit en question 
dépassant 20 NEF (McMillan et al., 1979). La 
determination de cette devaluation de la valeur 
des propriétés s’est appuyée sur un «facteur 
d’actualisation dfi au bruit» dans lequel une 
perte procentuelle de la valeur des propriétés a 
ete attribuee £1 chacune des hausses unitaires de 
NEF (Alberta, Environment Council of 
Alberta, 1980a). Dans l’etude portant sur 
l’aeroport municipal d’Edmonton, on a constate 
que les facteurs d’actualisation dus au bruit se 
sont accrus progressivement avec les niveaux 
croissants de bruit en NEF. On a constate que 
la devaluation fonciére s’accroissait de fagon 
exponentielle avec le niveau de bruit en NEF a 
partir d’un facteur d’actualisation de 0,1% 2‘: 

20 NEF jusqu’a 1,8% 51 35 NEF. Par conse- 
quent, une maison exposée 5. 35 NEF a ete eva- 
luee comme etant jusqu’a 8,,3% moins chére 
qu’une residence exposée £1 20 NEF. 

En faisant appel a un facteur d’actualisation dfi 
au bruit analogue, une autre etude a ete entre- 
prise pour estimer la dévaluation annuelle totale 
des maisons des Albertains par suite du bruit 
des aéroports. En comparant les isolignes de 
NEF avec l’information tirée du recensement de 
1976 concernant la population et le nombre de 
menages, on a estime que 38 000 demeures 
albertaines etaient exposees a des niveaux sono- 
res dépassant 25 NEF. Pour ces 38 000 mena- 
ges, la depreciation annuelle due au bruit des 
avions a ete grossiérement évaluée a entre 8 et 
12 millions de dollars suivant les conditions qui 
existaient en 1976 (Alberta, Environment 
Council of Alberta, 1980a). 

Ces evaluations du facteur d’actualisation dfi au 
bruit viennent contredire les conclusions aux- 
quelles en etait arrive Mary (1975) pour le 

meme aeroport albertain etudie par McMillan 
et al., (1979). Non seulement Mary avait cons- 
tate que les proprietaires n’avaient aucune rai- 
son de craindre une depreciation de leur pro-



priété dans le voisinage de l’aeroport municipal. 
d’Edmonton, mais il s’est aussi trouvé en 
mesure d’indiquer dans son rapport que les pro- 
prietés se trouvant da_ns le secteur affecte par le 
bruit avaient augmcnte de valeur plus rapide- 
ment que les demeures situées dans des quar- 
tiers plus tranquilles. Mary en est done venu a 
la conclusion que la valeur des proprietes rési- 
dentielles peut en realite etre relevee par la 
proximite d’un aéroport malgré les effets du 
bruit. Les constatations de Mary viennent 
appuyer la position voulant que le cofit du bruit 
ne puisse s_e traduire par une diminution de la 
valeur des propriétés en raison de l’el_ast_icit_e du 
marché foncier et de la demande en logement; 
l_e nombre de résidants indifferents au bruit et 
qui sont prets a venir habiter a proximite des 
aeroports a done tendance a compenser les 
inconvenients possibles (Harvey et al., 1979; 
Gautrin, 1975; R.L. Walker and Partners, 
1975; Canada, Commission d’enquete sur 
l’aeroport, 1974; Communauté de travail pour 
les enquetes socio-psychologiques sur le bruit 
des avions, 1974). 

Evidemment, un certain degré de confusion et 
d’incertitude entoure les questions de repercus- 
sion du bruit des aeroports sur la valeur des pro- 
priétés situées dans leur voisinage. La difficulte 
de prouver qu’il existe une correlation directe 
entre le bruit et la devaluation fonciére a egale— 
ment ete demontree devant les tribunaux, par 
des particuliers qui ont inscrit des poursuites 
juridiques contre les exploitants d’aeroports. La 
plupart des tentatives des proprietaires fonciers 
pour avoir gain de cause dans des re'vendica- 
tions pour domrnage dfi au bruit en invoquant la 
violation de propriétés, les nuisances ou la con- 
tamination due au bruit n’ont pas connu de suc- 
ces. 

L_a majorité des poursuites en droit coutumier 
contre des aeroports canadiens ont été rejetees 
par les tribunaux en raison de la trés grande dif- 
ficulte dc demontrer que des negligences ou des 
perturbations s’etaient produites (Mary, 1975; 
Bauman, 1971). En outre, un e'nviro‘rj1,neme,nt 
calme n’est pas, dans les faits, un droit juridique 
de propriéte en vertu du regime de droit coutu- 
mier (Reid-, 1977). 

Les poursuites les plus efficaces qui ont été 
entreprises pour lutter contre la pollution par le 
bruit des aeroports sont celles qui ont été 
menees £1 l’exterieur des tribunaux par des legis- 
lations statutaires (McNairn, 1972). La regle- 
mentation gouvernementale concernant le bruit 
dans les aeroports et ses implications sur l’utili- 
sation du sol, la valeur et les possibilites des ter- 
res font actuellement l’objet de discussions. 

Problémes d’utilisation des terres 
Urbanisation, infrastructure. et 
amenagement regional 
Lorsqulest venu le temps de con_str'u'irc "nu aero- 
port pour la ville de Toronto en 1937, l’empl_a- 

cement rural de Malton a été retenu parmi un 
certain nombre d’autres choix possibles parce 
que «a l’epoque, on estimait que ce secteur res- 
terait toujours au-dela de toute surface cons- 
truite» (Canada, Commission d’enquete sur 
l’aeroport, 1974). Depuis son achevement en 
novembre 1938, l’aeroport torontois de Malton 
a assiste 2‘: la progression cons_ta_nte du paysage 
urbain tout autour de ses limites. D’apres Ste- 
wart (1979), «la Province n’a nullement decou- 
ragé le developpement autour de l’aeroport, en 
realite, elle l’a plutot favorise...» et cela malgré 
la volonte des premiers planificateurs de l’aero- 
port. De nos jours, l’emplacement de Malton 
pour l’aeroport international de Toronto che- 
vauche les confins municipaux fortement urba- 
nises entre les villes de Toronto et de Missis- 
sauga; on peut dire que le secteur est 
aujourd’hui «bati». 

I1 existe trois aspects a l’empietement de 1’urba- 
nisation au voisinage des aeroports. 11 y a 
d’abord l’exode rural considerable auquel les 
Canadiens se sont livres £1 un rythme acceleré 
depuis les annees 40. Cette tendance, combinee 
91 la croissance demographique naturelle et a 
l’affluence des nouveaux immigrants vers les 
villes, a donne lieu a un essor urbain a travers 1e 
pays et a une expansion des villes au-dela des 
aeroports qui etaient aupara,var'it situes a l’exte- 
rieur des limites des villes (Isbester et al., 

1970). 

En deuxieme lieu, il y a les contr6l_es de zonage 
inappropries. D’une part, les municipalites 
peri-urbaines n’ont pas toujours reagi efficace- 
ment a la necessite d’un zonage compatible avec 
la proximite d’aeroports par suite des pressions 
qui etaient exercées sur elles pour faire augmen- 
ter leur base de taxe et pour rendre les terres 
disponibles a la croissance de la population 
urbaine (McNairn, 1972). D’aut,re part, aux 
endroits ou les municipalites ont mis en oeuvre 
des contréles de zonage autour des anciens 
aeroports, a la suggestion de certains directeurs 
d’aeroport, ces controles sont devenu_s insuffi- 
sants pour venir a bout des activites des aero- 
ports agrandis (R.L. Walker and Partners, 
1975). 

Troisiemement, et peut-etre l’influence la plus 
dommageable pour les modes d’amenagement 
des terres au voisinage des aeroports, il y a les 
aeroports eux-memes. Un aéroport est tout de 
suite un cata_lyseur de croissance pour la popu- 
lation ct l’urbanisation ainsi qu’une force 
magnetique favorisant le developpement dans sa 
direction (Groupe de travail sur la gestion aero- 
portuaire, 1979). Le processus dessine une ten- 
dance recente par laquelle certaines activites 
locales (a earactére commercial, industriel ou 
concernant les services) ont été d’abord engen- 
drees par la demande de l’industrie et du trans- 
port aerien pour’ une infrastructure de soutien 
(Pendakur, 1972). La disponibilite en terres de 
banlieue relativement economiques a proximite 
des aeroports a eu pour effet d’y attirer des 
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industries reposant sur les transports aeriens et 
liees a l’av'iation dans le voisinage des 
aeroports. D’aut_res industriesont suivi, etant 
attirées par la proximite d’un aéroport en raison 
de l’accessibilite a une infrastructure découlant 
de 1’existence de l’aeroport, c’est-£1-dire des 
voies d’acces, des services publics ainsi que des 
installations de service prealablement destinees 
a repondre aux besoins de l’aeroport. Ces entre- 
prises ont multiplié les possibilites d’emploi sur 
place ainsi que le developpement secondaire 
découlant de l’effet multiplicateur engendre par 
les depenses de salaire dans le secteur. Les pos- 
sibilites d’emploi contribuent aussi a accroitre 
rapidement la demande de logement a proxi- 
mite des aeroports, ce qui favorise la specula- 
tion fonciére et le lotissement necessaire aux 
amenagements dorniciliaires. A leur tour, les 
amenagements residentiels necessitent la mise 
en place de services publics complementaires 
comme les centres comfnerciaux et d’autres eta- 
blissemcnts com_merciaux, des installations d_e 

loisir, des ecoles et des hopitaux (Isbester et al., 
1970). Apres un certain temps, les services 
locaux existants, comme les usines de traite- 
ment des eaux usees municipa_les ou le reseau 
municipal dc voies de circulation peuvent se 
trouver surcharges. L’infrastructure locale doit 
alors etre etendue afm de repondre aux besoins 
régionaux (Transports Canada, 1977d; R.L. 
Walker and Partners, 1975; Pendakur, 1972; 
Vance, 1972). 
Pour attester de la force d’attraction des aero- 
ports, on trouve la recente etude Bennett (1980) 
dont le titre est The Impact of Toronto Interna- 
tional Airport on the Location of Offices. Dans 
cette etude, Bennett démontre que les commer- 
ces sont portes £1 s’etablir a proximite des 
grands aeroports en raison de llacces facile aux 
transports aeriens et parce que la nature de cer- 
taines affaires repose justement sur cette proxi- 
mite. Les constatations particulieres de Bennett 
au sujet de l’aeroport international de Toronto 

‘ indiquent que les activites de bureau reposant 
sur les transports, les services techniques ainsi 
que les bureaux de fabricants en provenance 
surtout de 1’etranger sont tout particulierement 
portes a s’installer a pr‘ox_imité d’un aéroport 
par suite de leur dependance des transports 
aeriens. Parmi les autres constatations interes- 
santes de Bennett on peut mentionner que les 
bureaux plus recents, c’est-a-dire ceux qui ont 
été etablis depuis 1974, sont plus portes a s’ins- 
taller a proximite ,de l’aeroport de Malton 
(l’aeroport international de Toronto). Cette 
observation pourrait bien indiquer que l’attrac- 
tion des aeroports est plus forte que jamais pour 
certaines entreprises. 

En raison de leurs repercussions sur les econo- 
mies locales et les modes d’utilisation du sol du 
milieu immediat, les aeroports jouent un role 
important dans l’amenagement regional. Le 
fait que les repercussions economiques et celles 
de l’utilisation du sol soient percues comme 
avantageuses ou non par la population locale
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Photo 5. En 1936. on décida de fonder la sociéte Trans Canada Airlines et de 
construire un aéroport a'Toronto. On choisit |’emp|acement de Maltonz 567 ha au 
milieu d'un secteur agricole. Les installations, terminées en 1938, comprenaient un 
hangar et un batiment agricole qui abritait a la fois les services de communications 
et de météorologie et servait également d'aérogare. Ce's photographies aérier_ine‘s. 
qui datent de 1946, montrent la vocation agricole de la région de Malton. 
A9667-37. A9667—40, A9667-43. Photographies originales fournies par la Direction des levés et de la carto- 
graphie d'Energie. Mines et Ress'ources Canada 

~ ~ 

Photo 6. Aprés la Seconde Guerre mondiale, on dut construire uh nouvel aérograre 
et un hangar en raison de |'accroissement de la circulation aérienne. Durant les 
années 1960 et 1970, on continua d'agrand_lr les installations pour répondre a la 
demande. En méme temps, la région métropolitaine de Toronto s’étendait vers 
l’oue‘st en direction de |'aéroport. Depuis 1980, des zones urbaines entourent les 
installations modernes de l’aéroport international de Toronto qui font figure de 
géant a cOt_é des batiments originaui. 
A-25381-217. Photcgraphie originale tournie par la Direction des levés et de la cartographie d'Energie, Mines 

‘ 

et Ressources Canada



dépend surtout de la mesure dans laquelle ils 

peuvent concilier les objectifs régionaux de 
développement avec l’existence de l’aéroport 
(R.L. Walker‘ and Partners, 1975). I1 appar- 
tient aux autorités régionales de réagir aux con- 
traintes découlant de l’existence d’un aéroport 
contre des utilisations du sol incompatibles ou 
non rentables en offrant des possibilités de subs- 
titution par des utilisations compatibles. La 
mesure dans laquelle des objectifs régionaux 
sont atteints a l’intérieur d’un tel cadre permet- 
tra ultimement de déterminer la fagon avec 
laquelle les répercussions d’un aéroport sont 
percues par une région. En d’autres termes, une 
évaluation par la population des avantages et 
des inconvénients découlant de l’existence d’un 
aéroport est fortement influencée par les com- 
pensations entre les‘ occasions de perte pour cer- 
taines utilisations du sol et les nouvelles possibi- 
lités de gain économique. 

Bien qu’il soit impossible de mesurer avec exac- 
titude la contribution d’un aéroport au develop- 
pement économique et 51 la croissance indus- 
trielle d’une région, les planificateurs d’aéroport 
ont eherché a donner un apercu des gains éco- 
nomiques en termes de possibilités d’emploi 
découlant des activités aéroportuaires (Trans- 
ports Canada, l977d; Ecologistics Limited, 
1975a). L’cmploi local découlant directement 
de la construction et de l’exploitation d’un aéro- 
port peut étre identifié et quantifié facilement. 
Les possibilités d’emplois directs générés sur les 
lieux d’un aéroport sont énumérées au 
tableau 4. L’effet multiplicateur des aéroports 
sur la croissance économique- peut représenter 
un ordre de grandeur supérieur méme aux pos- 
sibilités d’emplois indirects_. Suivant la société 
Ecologistics Limited (1975a), on estime que le T 

nombre de possibilités d’emplois indirects oscille 
entre 1,0 et A2-,0 fois le nombre d’emplois directs 
créés par l’aéroport. Dans une étude sur 
l’emploi effectuée pour l’aéroport de Dorval a 
Montreal, il a été constaté que les possibilités 
d’emploi indirect étaient d’envir'on le double de 
celles des emplois directs (Transports Canada, 
1977d). Une autre étude, dont l’existence a été 
signalée par le Groupe de travail sur la gestion 
aéroportuaire (1979), a constaté qu’il existait 
un multiplicateur d’emploi indirect de 1,5 pour 
chacun des emplois ex-ista_nts £1 l’aéroport inter- 
national de Toronto. 

Une étude des activités découlant de l’existence 
d’un aéroport qui générent des emplois indirects 
permet de déterminer approximativement quel 
est le type de changement auquel on pourrait 
s’attendre dans le voisinage pour ce qui est de 
l’utilisation du sol. Les activités énumérées an 
tableau 5 font état du genre d’amé‘nagements 
qui ont occupé de grandes bandes dc terrain 
dans le voisinage des grands aéroports. A 
l’aéroport international de Toronto situé £1 Mal- 
ton, 1’effet multiplicateur a dome lieu a ce que 
l’on a appelé «le phénoméne du chemin de 
l’aéroport» (Ecologistics Limited, 1975a); on y 

TABLEAU 4. 
Activités liées aux opportunités d’emploi découlant directement de l’existence des 

aéroports 

Pendant la construction des aéroports 
Pendant l’exploitation des 
aéroports 

Aménagement du terrain 
Construction du réseau routier et des voies d’accés 
I_nstallation des services 
Aménagement paysager 
Construction des bfitiments 

Construction en cours 
Entretien du terrain 
Exploitation des avions 
Ma_intenance et révision des avions 
Exploitation des compagnies aériennes 
Activités de l’aviation générale 
Personnel administratif 
Stockage et manipulation du carburant 
Activités relatives aux passagers et au fret 
Concessionnaires (alimentation et autres) 
Transport au sol 

Source: Transports Canada, l977d. 

TABLEAU 5. 
Activités liées aux opportunités d’emploi découlant indirectement de l’existence des 

aéroports 

Pendant la construction des aéroports Pendant l’exploitation des aéroports 

Fourniture de matériaux de construction 
Location de matériel 
Services d’experts-conseils 
Fourn_iture de biens et de services 

pour les employés des aéroports 

Hétels et motels 
Centres de congrés et d’exploitation 
Services d’alimentation et de traiteur 
Location d’auto 
Fabrication de matériel et approvisionnernent 

en matériaux 
Vente de biens et services pour les besoins de l’aéro- 

port, p. ex. matériel de bureau 
Foumiture de biens et services aux employés des 

aéroports 
Transport au sol 
Agence de voyage -'

\ 

Terrninaux de fret aérien 
Terminaux de camion 
Postes de taxi et terminus d’autobus 
Compagnies de transport de fret aérien 
Centres de distribution de marchandise en gros 
Construction d’aéronef et fabrication de pieces 
Atelier de réparation des aéronefs 
Ecoles de pilotage 
Ecoles des cornpagnies aériennes 
Compagnies de levés aériens 
Laboratoires de recherche et d’essai aéronautiques 
Stations-services 
Boites de nuits 
Banqiies 
Centres commerciaux 
Loisirs 
Usine de textile 
Confection de vétements 
Imprimerie et maisons d’éditio'n 
Foumiture de produit métallique 
Accessoires d’auto et services aux automobilistes 
Fou_rniture de matériel électrique 
Firrnes de produits chimiques 

Source: Adaptation de Transports Canada, l977d. 
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trouve des hotels, des boites de nuit, des trai- 
teurs, des stations-services, des terminaux de 
camion, etc. Au-dela du chemin de l’aéroport, 
dans la localité voisine de Mississauga, d’autres 
grands développements fonciers refletent le 

méme effet multiplicateur des aéroports. 
Les recherches que Pendakur (1972) a entrepri- 
ses il y a une décennie au sujet de huit grands 
aéroports canadiens (Halifax, Montréal, 
Ottawa, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Cal- 
gary et Vancouver), ont permis de constater que 
leur influence générale sur l’économie de la 

populat_ion voisine était avantageuse. Toutefois, 
s’il est déja arrivé que les avant_ages de posséder 
un aéroport ont dépassé les inconvénients et les 
désagréments en découlant, il devient de plus en 
plus évident que dans certains cas la situation 
inverse s’est fait sentir (Young, 1976). Laissé a 
lui-méme, l’aménagement des terres sur une 
grande échelle a la périphérie des aéroports a 
donné lieu a des conflits d’utilisation du sol 
dl’une ampleur considérable. Lorsque des con- 
troles d’utilisation du sol n’ont pas des le départ 
admis un degré ultime de développement, les 

aéroports se sont retrouvés emprisonnés et inca- 
pables de s’étendre. Les aménagements des ter- 
res autrefois percus comme souhaitables et 
compatibles par les pouvoirs publics régionaux 
et les directeurs d’aéroport semblent au- 
jourd’hui étre incompatibles sur une période a 
long terme. Le développement économique 
régional donne lieu 5 une dynamique d’utilisa- 
tion du sol par laquelle certaines utilisations, 
(comme l’agriculture ou l’habitation), seront 
soit éliminées ou amenées a supporter des cofits 
en désagréments en raison de leur incapacité de 
concurrencer le marché foncier de la région 
aéroportuaire, ou par suite de leur incompatibi- 
lité avec les activités aéroportuaires. C’est la la 
nature des compromis en jeu entre les utilisa- 
tions divergentes du sol au voisinage des grands 
aéroports. 

Restrictions d’utilisation des 
terres 

Pour deux raisons bien évidentes, il est néces- 
saire d’appliqu_er des mesures de réglementation 
relative a l’utilisation du sol et l’aménagement 
des terres dans le voisinage des aéroports. La 
premiere de ces raisons tient au besoin d’assurer 
la sécurité de la navigation malgré le péril 
aviaire, les facteurs de mauvaise visibilité 
(fumée, poussiére et vapeur), les obstacles éle- 
vés et 1’int_erférence électronique qui génent les 
aides a la navigation." La seconde raison tient :31 

la réduction des conflits soulevés par les aspects 
sanitaires et les nuisances dues au bruit des 
aéroports. 

Bien que l’Administration canadienne des trans- 
ports aériens (ACTA) cherche a minimiser les 
conflits concernant le bruit entre les aéroports 
et leurs voisins immédiats, cet organisme n’a 

aucun pouvoir pour agir sur les utilisations du 
sol incompatibles. La responsabilité de l’utilisa- 
tion du sol reléve des gouvernements provin- 
ciaux et des administrations municipales ou 
régionales grace a leur pouvoir de mettre en 
oeuvre des plans di_recteurs régionaux, de régle- 
menter le lotissement, d’adopter des reglements 
de zonage et de légiférer de maniére a rendre 
les utilisations compatibles. 

Photo 7. Dans Ie cas d'aéroports anciens, tels que celui de 
Dorval. les quartiers résidentiels voisinent avec les installa- 
tions de transport aérien. - 

G. Thomas. Transports Canada 

Comme l’empiétement urba_in sur les aéroports 
a été fréquemment laissé sans solution dans le 
passé, il existe aujourd’hui certaines limites a 
l’efficacité de l’appareil de contréle de l’utilisa- 
tion du sol. Les mesures de controle concernant 
l’utilisation du sol ne peuvent éliminer le pro- 
bléme du bruit lié 21 l’empiétement une fois que 
celui-ci s’est produit. Toutefois, au cours des 
années 70, on a assisté a une amelioration nota- 
ble de la planification en matiére d’utilisation 
du sol, laq‘uel_le a permis d’empécher efficace- 
ment toute extension d’utilisation existante qui 
était incompatible et la conversion continue des 
terres rurales autour dc certains aéroports. Il 
est aujourd’hui devenu pratique courante pour 
les provinces d’exiger que les plans directeurs 
regionaux tiennent compte des inoompatibi_lités 
d’utilisation du sol en s’appuyant sur les niveaux 
de NEF déterminés par Transports Canada. 
Par exemple, en Ontario, toutes les propositions 
d’utilisation du sol £1 proximité des aéroports 
doivent étre conformes aux lignes directrices 
d’utilisation du sol compatibles au NEF, tel que 
recommandé par l’ACTA dans le document 
intitulé Land Use in the Vicinity of Airports 
(Ontario, Ministére du Logement, 1978). La 
figure 2 illust_r'e le type de table de compatibilité 
dans l’utilisation du sol suivant le NEF employé 
en Ontario. 
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Une autre protection contre les utilisations du 
sol incompatibles nous est fournie par la Société 
canadienne d’hypothéques et de logement 
(SCHL), laquelle posséde une politique permet- 
tant de refuser le financement d’une nouvelle 
demeure dans des secteurs of: le niveau de NEF 
dépasse 35 (Société centrale d’hypoth_éques et 
de logement, 1978). Cette politique d’utilisa- 

tion résidentielle du sol est appliquée a la gran- 
deur du Canada. 

La législation provinciale la plus complete régis- 
sa_nt l’utilisation du sol pour les populations 
habitant au voisinage des aéroports est celle de 
la «Airport Vicinity Protection Area» adoptée 
par la province de l’Alberta en 1975. En 
s’appuyant sur des critéres de niveaux de NEF 
et de risques liés a la sécurité d’exploitation, 
l’Alberta a déterminé des limites autour des 
aéroports internationaux de Calgary et 
d’Edmonton, de méme que pour d’autres aéro- 
ports municipaux, lesquels assurent que tout 
nouvel aménagement des terres sera conforme :1 
des lignes directrices d’utilisation du sol compa- 
tible, que les utilisations du sol dans les secteurs 
zonés tels que permis, permis sous condition ou 
interdits (Alberta Planning Act Regulation 
291/75, 1975). Pour se conformer aux normes 
de la SCHL, les réglements de l’Alberta Air- 
port Vicinity Protection Area stipulent en outre 
que toute résidence construite en deca de 
l’intervalle 25-30 NEF doit étre munie d’isolant 
acoustique et dl’équi_pement de ventilation 
(Alberta, Environment Council of Alberta, 
1980a). 
Les restrictions d’utilisation du sol présentent 
un dilemme dans la planification suivant la 

meilleure utilisation possible des terres du point 
de vue des pouvoirs publics régionaux. Ceci fait 
contraste avec l’approche des directeurs d’a_éro- 
port qui souhaitent assurer l’accessibilité des 
terres voisines non aménagées pour les futurs 
besoins d’expansion de l’aéroport. Dans la 

determination d’un niveau ultime de développe- 
ment a proximité des aéroports, les administra- 
tions locales doivent déterminer si l’emploi le 

plus avantageux des terres signifie l’utilisation 
la plus profitable dans la preservation £1 court 
ou a long terme des espaces naturels, récréatifs, 
agricoles et autres pour l’agr'ément des gé‘né'ra- 
tions 5 venir (Alberta, Environment Conserva- 
tion Authority, 1975b; Martin, 1972; McNai'r'n, 
1972). 

Bien que ce dilemme de planification oppose 
toutes les juridictions possédant des pouvoirs sur 
l’utilisat_ion des terres urbaines, qu’on y trouve 
un aéroport ou non, il est particuliérement 
important en ce qui a trait aux aéroports pour 
lesquels le rythme de développement et la con- 
version d’utilisation du sol qui s’ensuit peut étre 
rapide. Le probléme de planification de l’utili- 
sation du sol au voisinage des aéroports est 
encore accentué par le fait que la seule présence 
d’un aéroport a pour effet de modifier la nature 
des demandes d’utilisation du sol. En servant



FIGURE 2. 
Tableau de compatibilité des utilisations du 

sol suivant le NEF en Ontario 

UTlLlSATlOl\lS 
DUSOL 

Résidentiel, 
parc d'usage passif, 
école, bibliothéque, 
église, théatre, 
salle de spectacle, 
hépital, 
centre d’hébergement, 
campiére ou terrain de 
pique-nique 

O 28 

Hotel, motel, 
magasin de détail 
ou services, commercant 
bureau, terrain de sport, 
stade, terrain de jeux, 
piscine extérieure

~ 

Industriel, 
entrepot, 
pati'n_oi_re intérieu_re, 
agriculture‘ générale, 
élevage

~ VALEURS PREV/lSlONl\lELl:ES DE L"EXPOS|TlON‘ AU BRUIT (NEF)
_ 40 

Utilisation du sol tout a fait acceptable 
lntervalle discrétionnaire lorsque le bruit peut imposer 
certaines restrictions ou limites sur l’uti|isation du sol 

Utilisation du sol normalement inacceptable 

Source des données: Ontario, Ministére du Logement, 1978. 

Photo 8. Un réacté du Ministere des Transports survole 
une maison construite specialement a des fins de recher- 
che pour determiner l_e_s meilleurs matériaux isolants d_esti- 
nés a la construction a proximite des aéroports. ll s’agit 
d'un projet coopératif auquel participent le Conseil natio- 
nal de recherches, Ia Société centrale d’hypothéques et 
de logement et le Ministére des Transports. 
CANAPRESS 

de catalyseur a d’_autres aménagements des ter- 
res, les grands aéroports contribuent £1 rehausser 
l_a valeur des terres environnantes a des fins non 
agricoles, ce qui réduit évidemment les possibili- 
tés d’exploitation agricole ou d’autres exploita- 
tions nécessitant un espace libre. La specula- 
tion fonciére qui se produit a l’occasion de la 
demande d’ar'nénage‘1jnent réelle ou anticipée a 
tendance a faire, grimper la valeu-r des terres a 
un point tel qu’elles deviennent hors d’atteinte 
des exploitants agricoles. L’agriculture y 
devient alors non rentable. Lorsque les marches 
fonciers en sont rendus :31 Ce point, il est alors 
extrémement difficile pour les pouvoirs publics 
régionaux de venir a bout de 1’opposition locale 
aux restrictions de lotissement envisagées et au 
zonage pour l’agriculture et les autres activités 
nécessitant un espace libre (Stewart, 1979; 
Young, 1974; McNairn, 1972). 
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PLANIFICATION DES AERO- 
PORTS ET PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Politiques, lignes directrices et 
mesures de réduction 
L’ACTA et la politique de 
protection de l’enVironnement des 
aéroports 
L’Admir_iist_ration eanadienne des transports 
aériens (ACTA) définit son objectif fondamen- 
tal, celui «de fournir des installations et des ser- 
vices aéronautiques sfirs et efficaces compati- 
bles avec la protection de l7environneme'ng tout 
en essayant dans la mesure du possible de recu- 
pérer les dépenses engagées» [c’est l’auteur qui 
souligne]. (Transports Canada, 1980a). Dans 
le méme sens, 1’ACTA a élaboré des «lignes 
directrices» et des «normes» rigoureuses de pro- 
tection de l’environnement pour tous les aspects 
et toute la procédure des activités aéroportuai- 
res. 

Une «norme» de protection de 1’environnement 
se définit comme étant une instruction que tous 
sont tenus de respecter, par exernple: «Des 
mesures temporaires pour la suppression de 
l’érosion et de la pollution seront utilisées afin 
d’empécher et de rectifier au besoin les condi- 
tions qui se présentent dans les travaux de cons- 
truction, ct comme protection intérirnaire en 
attendant l’établissement de rnesures permanen- 
tes» (Transports Canada, 1976a). Certaines nor- 
mes de protection de l’envi'ronnement peuvent 
aussi correspondre 21 ce qui est prévu par la loi 
(Transports Canada, 1980a). 

Tandis que les normes sont générales, les «lignes 
directrices», elles, prévoient des instructions pré- 
cises sur la fagon d’assurer la protection de 
Fenvironnement en décrivant des contraintes 
d’aménagement et une procédure pour maitriser 
les répercussions potentielles. En guise d’exem- 
ple de ligne directrice visant la lutte co'ntr'e 

l’érosion on peut citer le pas_s_age suivant: «On 
devrait assurer l’écou1ement d_es eaux de surface 
en dérangeant le terrain le moins possible. Les 
canaux ,d’évacuation devraient étre revétus ou 
protégés par la végétation pour empécher l’éro- 
sion» (Transports Canada, 1980(1). En outre, 
certaines lignes directrices sont conformes aux 
exigences de la loi des ministeres fédéraux et 
provinciaux; par exemple, les lignes directrices 
qui s’appliquent a la pollution atmosphérique 
des aéroports font état d’une loi fédérale en 
matiére de pollution atmosphérique de méme 
que de lois adoptées par chacune des dix provin- 
ces, le Yukon et les Territoires du Nord-.Oue_s‘_t 
en matiére de limitation des émissions qui 
s’appliquent a chaque cas. Lorsque les normes 
fédérales ct provinciales de lutte contre la pollu- 
tion different entre elles, il appartient a l’ACTA 
de faire appliquer la législation la plus sévére 
(Transports Canada, 1977a).



La document_ation a l’appui des lignes directri- 
ces de l’ACTA concernant l’environnement 
pour la planification des aéroports (Transports 
Canada, 1977b, l977d), leur conception 
(Transports Canada, 1977c, l980a), leur cons- 
truction (Transports Canada, l976a, 1980(1) et 
leur exploitation (Transports Canada, 1976b, 
1977a) est complete et obligatoirement volumi- 
neuse. Deplus, comme certaines normes de 
protection de l’environnement sont soumises a 
des changements, par exemple a mesure qu’on 
disposera de plus de renseignements au sujet des 
repercussions sur l’environnement, les lignes 
directrices de l’ACTA seront constamment 
modifiees, revisees et enrichies. La documenta- 
tion est encore plus abondante du fait des lignes 
directrices prévues pour des projets d’aeroports 
particuliers. 

Afin de se conformer au Processus d’evaluation 
et d’examen de l’environnement (qui fait actuel- 
lement l’objet de discussions), l’ACTA a concu 
un cadre pour la mise en oeuvre d’une politique 
de protection de l’environnement. Ce cadre pre- 
voit de quelle maniere la protection de l’envi- 
ronnement peut etre obtenue a differents stades 
d’amenagement des aéroports. 

Au cours des phases d’implantation, de planifi- 
cation et de conception qui se succedent au 
cours de Famenagement d’un aeroport, la cle de 
la protection de l’environnement se trouve dans 
les etudes d’evaluation des repercussions nocives 
possibles sur les milieux naturel et social. 
Comme ces evaluations comprennent des 
recommandations sur la fagon, a partir de zero, 
de reduire les effets nocifs potentiels, on peut 
s’attendre que -la planification et la conception 
des aéroports permettra de minimiser les reper- 
cussions nefastes sur les terres. Dans un meme 
temps, le choix du site particulier pour un nou- 
vel aeroport a partir d’autres emplacements 
possibles correspond au choix ideal permettant 
un moindre endommagement de l’environne- 
ment -c’est la un choix par lequel les effets 
négatifs pour l’environnement et les contraintes 
sont les moindres par rapport a celles qui ont 
été constatees dans des emplacements de substi- 
tution. Un tel ideal est d_iffici_le a atteindre dans 
la realite, surtout si l’on tient compte de la diffi- 
culte de prévoir et de determiner la portee des 
repercussions possibles. 

Au cours de la phase de construction, l’ACTA 
met en oeuvre une politique de protection de 
l’environnement; il s’agit de s’assurer que «on 
veillera a la construction ou a la mise en place 
des installations destinées a la protection de 
l’environnement...» et que «on veillera au respect 
des mesures de protection de l’environnement 
(lutte contre la poussiere, l’erosion, la pollution 
atmospherique et la pollution des eaux)...» 
(Transports Canada, 1980a). 
Dans toutes les exploitations d’aeroport, 
l’ACTA poursuit la mise en oeuvre de la politi- 
que de protection de l’environnement en respec- 
tant les normes de protection de l’environne- 

Photo 9, Avan't |'é|aboration de politiques et de iignes 
directrices a Végard de l’environnement, on ne tenait pas 
suffisamment compte des incidences des aéroports s_ur les 
autres utilisations des terres. Cette photo, qui date de 
1960, montre un bulldozer travaillant au rempiissage d’un 
marais. 
Transports Canada 

ment adoptees par les gouvernements federal et 
provinciaux et en mettant en vigueur «des mesu- 
res acceptables du point de vue de l’environne- 
ment seront mises en vigueur» (Transports 
Canada, 1980a). L’efficacite du mode l’envi- 
ronnement contre les repercussions negatives est 
en outre assuree a ce stade au moyen d’un dis- 
positif de surveillance continue (Transports 
Canada, 1977a). 11 est toutefois important de 
noter que le programme de surveillance est 
avant tout axe sur le contrele (par des essais) de 
la pollution atmospherique, de la pollution des 
eaux et de la pollution sonore, et que ce pro- 
gramme ne s’applique pas a tous les aéroports 
de l’ACTA. La determination des aéroports 
devant faire l’objet d’une surveillance s’appuie 
sur des criteres lies au nombre de mouvements 
des avions, a la fragilité de l’environnement et a 
la quantité de contaminants introduits, p. ex. les 
dégivreurs chimiques des pistes (Transports 
Canada, 1976b). 

Le processus d’evaluation et 
d’examen en matiere 
d’environnement 

Repartir des terres entre les differentes utilisa- 
tions concurrentes tout en protegeant la qualite 
de l’environnement necessite l’intervention d’un 
certain type de corps decisionnel pour resoudre 
les conflits d’interet. Un tel organisme de regle- 
mentation existe et porte le nom de Bureau 
federal d’examen des evaluations environne- 
mentales (BFEEE). Par definition, tout projet 
d’a,menagement foncier faisant appel a des 
fonds federaux ou a des terres fedérales, ainsi 
que tout projet lance par le gouvernement fede- 
ral, doit tenir compte de la procedure du 
BFEEE. Les projets d’a_eroport sont par conse- 
quent lies au Processus d’evaluation et d’exa- 
men en matiere d’environnement (PEEE) par 
suite de leur initiation par l’ACTA ou de leur 
recours :1 une aide financiere federale. 
Plusieurs etudes consacrees a l’environnement 
et plusieurs descriptions des repercussions font 
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partie du PEEE. La premiere étape du proces- 
sus consiste a effectuer le tamisage preliminaire 
d’un projet d’aeroport pa_r l’initi_a_teur du projet. 
Dans le cas des aéroports federaux, l’agent res- 
ponsable du tamisage preliminaire doit etre une 
administration regionale de l’ACTA, dont il 

existe six bureaux a travers le pays. Si, par 
suite du tamisage, on n’entrevoit aucune reper- 
cussion negative liee au projet, ou si les reper- 
cussions negatives anticipees sont jugees insigni- 
fiantes, la mise en oeuvre du projet peut alors se 
poursuivre sans autres consultations aupres du 
PEEE (Hurtubise et al., 1978). On peut 
s’attendre 91 cc type de situation dans le cas d’un 
amenagement d’aeroport comme c’est le cas 
pour l’addition d’un batiment a l’aerogare. 
Meme dans un cas semblable, l’initiateur du 
projet doit qu_and meme chercher a prevenir ou 
a reduire les repercussions negatives pour l’envi- 
ronnement qui ont été identifiees a l’occasion 
des travaux dc tamisage et il doit chercher a 
respecter tous les reglements applicables qui 
visent la protection de l’environnement. 

La deuxieme étape du PEEE consistant a pre- 
parer une evaluation initiale de l’environnement 
(EIE) est absolument necessaire dans tout pro- 
jet d’aeroport a incidences sur l’environnement. 
Par exemple, un projet de construction de piste 
d’une grandeur donnee doit avoir fait l’objet 
d’une EIE (Transports Canada, 1977d). 
L’expose d’une EIE donne une evaluation gene- 
rale des effets nefastes possibles de l’amenage- 
ment propose et evalue si oui ou non il faut 
entreprendre une declaration des impacts sur 
l’environnement (DIE), soit la troisieme étape 
des travaux du PEEE. C’est au cours de cette 
derniere etape du PEEE qu’une etude detaillee 
des repercussions possibles sur l’environnement 
determinera l’approbation ou le renvoi final 
d’un projet. 

Pour les besoins de la DIE, l’ACTA a deter- 
mine deux categories d’environnement ainsi que 
les elements qui les composent (Transports 
Canada, l977d): 

Milieu nature] 

Plantes et animaux 

Vie aquatique 

Air ambiant 

Eaux souterraines et de surface 
Bruit ambiant 

Elements speciaux 

Milieu social 

Emploi et niveaux dc revenu 

Services communautaires 

Utilisation du sol 

Biens recreatifs 

Interets humains 

Bien-etre individuel



Aprés avoir compare l’importance relative de 
ces elements de l’environnement pour determi- 
ner plusieurs options de rechange pour l’amena- 
gement envisage (ou, dans le cas du choix d’un 
site aeroportuaire, pour la comparaison des sites 
possibles), l’ACTA indique quelle est l’option 
d’aménagement qui est preferable. A ce point 
de la DIE, c’est le moment de se consacrer a la 
tache considerable qui consiste a identifier avec 
precision les i_nteractions possibles parmi les ele- 
ments de l’environnement qui precedent et une 
construction perturbatrice particuliére et certai- 
nes activites d’exploitation. La meilleure facon 
d’envisager les interactions possibles consiste a 
les ordonner dans une matrice, en plagant les 

elements de l’environnement et les interventions 
liees au projet le long de l’autre axe. Les 
tableaux 6 et 7 illustrent deux matrices £1 diffe- 

rents niveaux de detail. L’ACTA recommande 
cette méthode pour la determination des reper- 
cussions possibles du projet et pour l’identifica- 
tion des mesures appropriees afin de minimiser 
les consequences sur l’environnement (Trans- 
ports Canada, 1977(1). L’identification des 
mesures de reduction pour les repercussions 
possibles constitue une des principales fonctions 
de la DIE. 
Au nombre des autres principaux elements du 
PEEE, il y a la consideration des attitudes du 
public face an projet d’aménagement. La parti- 
cipation publique a l’evaluation de l’environne- 
ment dans les projets d’aeroport constitue une 
partie integrale tant de l’etude de la DIE de son 
examen par le BFEEE. Conformement a sa 
politique générale consistant a faciliter la con- 
sultation du public au cours de toutes les etapes 
de planification et d’exploitation des aeroports, 
l’ACTA attache beaucoup d’im_portance a 
l’interet anticipé ou observe du public dans la 
determination de la portee des repercussions 
possibles identifiees a l’occasion de la DIE. 
«L’ACTA pour sa part continuera dc suivre sa 
politique, c’est-a-dire qu’elle consultera le 

public des l’amorce du processus de planifica- 
tion d’un projet, qu’i1 faille ou non creer une 
commission d’evaluation environnementale» 
(Transports Canada, 1979). 
Une participation plus poussee du public dans 
l’evaluation d’un projet d’aeroport se produit 
hors du processus de planification de l’ACTA, 
au cours des travaux du jury du PEEE. Apres 
avoir mis :3 la disposition de la popul_ation tou- 
chee la documentation sur la DIE de l’ACTA 
concernant les repercussions possibles du projet 
sur l’environnement et les mesures d’attenua- 
tion, le jury du PEEE specialement formé doit 
considérer leurs reactions au projet par voie 
d’audiences publiques et de representations eeri- 
tes. L’ACTA deflnit «public concerne» pour 
fins de consultation comme etant: le secteur 
prive du transport aerien; les ministéres et orga- 
nismes federaux, provinciaux, territoriaux et 
municipaux, les usagers des services de 
l’ACTA, les collectivites, le monde des affaires, 
les groupes di’interet speciaux, les groupes 

TABLEAU 6. 
Matrice—echantillon des repercussions sur l’environnement - 

nombre minimal de details 

de l’environnement 

naturel 

et faune 
ct aune 

am 
ux 

am 

et niveau de revenu 

releve de terrain . 

Activites liees aux projets d’aeroports 

Essais de 
Exploitations Construction 

Sources: Adaptation de Societé multidiscipli_naire d’etudes et de recherches de Montreal lnc., l975d, et Transports Canada, 
197711. 

sociaux, les organisations et les individus, les 
gouvernement_s etrangers ainsi que les organisa- 
tions et associations internationales (Transports 
Canada, 1979. 

A la suite de l’examen de la DIE effectue par le 
jury d_u PEEE et la prise en consideration des 
reactions du public face :31 cet examen, un rap- 
port definitif est prepare par le BFEEE pour 
preciser les recommandations du jury en faveur 
ou contre l’approbation du projet. Le jury du 
PEEE peut recommander que le projet puisse se 
derouler comme prevu ou que son deroulement 
soit soumis a des conditions determinees, ou 
encore qu’il soit interrompu au nom de la pro- 
tection de l’environnement. Au nombre des 
conditions determinees, on peut mentionner cer- 
taines exigences de protection de l’environne- 
ment pour la conception, la construction et 
l’exploitati_on des installations aéroportuaires, le 
besoin d’etudes plus poussees ou des mesures 
d’attenuation, ou encore certaines exigences 
relatives a la surveillance de l’environnement 
pour les besoins du projet. Le rapport definitif 
du jury du PEEE et la liste des recommanda- 
tions sont ensuite soumis au ministre de l’Envi- 
ronnement qui doit prendre une decision finale 
sur la valeur du projet. 

Planification de l’utilisation des 
terres des aeroports 

A part les considerations de planification con- 
cernant les repercussions du bruit sur l’utilisa- 
tion du sol au voisinage des aeroports, l’ACTA 
se charge d’identi_fier quatre autres types de res- 
trictions d’utilisation du sol imposees pour des 
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raisons de securité d’exploitation (Transports 
Canada, 19771:’). Il s’agit des restrictions sui- 
vantes:

I 

1) restrictions d’utilisation du sol liees £1 la 
securité de la navigation aerienne decou- 
lant du peril aviaire; 

2) restrictions relatives a la bonne visibilite ~ 

securité de navigation decoulant de la 
fumee, de la poussiére et de la vapeur; 

3) restrictions concernant la hauteur des 
batiments pour assurer la securité des tra- 
jectoires d’approche et de decollage; 

4) restrictions regissant l’interference elec- 
tronique causée par les radios, radars et 
autres systémes de contréle de la naviga- 
tion. 

Le tableau 8 donne une liste partielle des utili- 
sations du sol qui peuvent etre soumises a des 
restrictions ou necessiter des changements par 
suite des crai_ntes exprimees concernant la secu- 
rite de l’exploitation.

’ 

La planification des aeroports dc l’ACTA_ prend 
en consideration deux domaines de repercus- 
sions possibles concernant l’utilisation du sol: les 
zones d’influence aeroportuaire sur place et 
l’exterieur. Pour l’amenagement d’un nouvel 
aeroport, le domaine compris a l’interieur des 
limites prevues est d’un interet primordial. _Ici, 

l’occupation sol et la conversion de la pro- 
priete est complete. On peut s’attendre a des 
changements absolus dans l’utilisatio'n du sol 
pour toutes les activités incompatibles, mais 
certaines utilisations compatibles ne font pas 
toujours l’objet d’une conversion, particuliere-» 
ment certains types d’utilisations agricoles qui



TABLEAU 7. 
Matrice-echantillon des repercussions sur l’environnement - 

nombre moyen de details 

Services municipaux et distribution 
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Utilisation du sol 
Residentiel 
Public 
Commercial 
Industriel 

Loisirs de plein air 
Transports 
Agricole 
Paysages naturels 

I 7 

Disponibilités recreatives 

Zones de ski 
Zones de plage 
Parcs 
Terrains de golf 
Zones de chasse, et, de, péche, ., 
Aires de nature sauvage 
Zones de vilfigiature 
Autres disponibilites recreatives 

Sources: Adaptation de Transports Canada, l977d. 

restent permises sur les lieux de l’aeroport. Les 
terres agricoles qui sont achetees ou expropriées 
pour les besoins propres de l’aeroport ou pour 
constituer une banque de terre appelee a servir 
de barriere de protection contre le bruit, peu- 
vent etre louees par des utilisateurs interesses. 
Ainsi, un grand nombre de cultivateurs des 
environs de Mirabel ont vendu leur terre pour 
les besoins de l’aeropor't, puis ils en ont obtenu 
la location pour pouvoir les exploiter de nou- 
veau (Stewart, 1979). 

Dans l’analyse des repercussions d’un projet 
d’aéroport sur les utilisations des terres environ- 
nantes, l’ACTA considére generalement toutes 
les terres comprises dans un rayon d’au moins 
20 km a partir du centre de l’aeroport (Trans- 
ports Canada, 1977d). Les principales catego- 
ries d’etudes concernant l’utilisation du sol pour 

l’evaluation des repercussions au cours du pro- 
cessus de planification sont les suivantes: resi- 

dentiel, public, commercial, industriel, services 
municipaux, loisirs de plein air, transports, agri- 
culture et paysage nature]. A la suite des reper- 
cussions qu’un projet d’aéroport peut avoir sur 
les utilisations des terres adjacentes, l’ACTA 
procede £1 quatre types de mesures d’atténua- 
tion. La premiere est celle qui consiste z‘_1 indem- 
niser les proprietaires fonciers ou les municipa- 
lites touchees. Les mesures d’indemnisation 
sont les suivantes: achat comptant des proprie- 
tes ou des entrep_ri_ses £1 la valeur du marche; 
aide financiére aux occupants forces de quitter 
la region; aide aux occupants pour leur reinstal- 
lation sur des emplacements de rechange; 
indemnisation des depenses de demenagement 
dans le cas des particuliers et concessions fisca- 
les 5. certaines industries et entreprises commer- ' 
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ciales. Le deuxieme type, soit celui du plan 
directeur regional, du zonage, des servitudes, 
des options et de la banque de terre, entre dans 
la categorie du controle de l’utilisat,ion du sol 
dans l’amenagement des terres touchees ou dont 
l’ut_ilisation est incompatible avec 1’amenage- 
ment propose. La troisieme mesure releve 
directement de l’ACTA - il s’agit de la gestion 
ou de la reglementation de l’exploitation aero- 
portuaire et des activites connexes. Comme 
exemple de cette mesure, on peut ment_ionner la 
restriction de l’exploitation de l’aeroport et des 
mouvements d’appareils pendant la nuit. Le 
quatriéme type de mesures d’attenuation a trait 
5 l’offre de subvention pour compenser les per- 
tes de taxes prevues par les municipalites tou- 
chees, en les recompensant pour une perte de 
leur base fiscale (ou de leur base fiscale poten- 
tielle) ainsi qu’une perte dans l’utilisation du sol 
ou 1’utilisation potentielle du sol (Transports 
Canada, 1977(1). 

Photo 10. Pour des raisons de sécurité évidentes, on doit 
s'assurer qu’iI n’y a pas de fortes concentrations 
d'oiseaux a proximité des aeroports. Les Iignes directrices 

~. de Transports Can_ada prévoient que les terres utilisees a 
certaines fins, telles que les décharges, qui attirent les 
oiseaux, devraient se trouver a |’extérieur d’un cercle de 8 
km de rayon et ayant |’aéroport pour centre. 
Transports Canada 

Projets d’aéroports et contraintes 
connexes sur les terres 

Expansion aeroportuaire: 
Hamilton ct Vancouver 
La croissance des amenagements des terres a la 
peripherie des aeroports coincide generalement 
avec la croissance de la demande de services 
pour les aeroports, laquelle necessite de reculer 
les limites des aeroports. Les besoins divergents 
concernant les terres autour des principaux 
aeroports font du processus d’acquisition et 
d’expropriation des terres un probleme contro- 
verse. La question_prioritaire est celle des droits 
des occupants du voisinage immediat de l’aero- 
port et de leurs craintes concernant la protec- 
tion de la qualite dc Penvironnement. L’expan- 
sion d’un site aeroportuaire represente la 
menace d’une degradation accrue de 1’environ- 
nement et de repercussions préjudiciables plus



TABLEAU 8. 
Incompatibilités des utilisations potentielles des terres 

Questions de sécurité dans 1’exploit_at_ion 
Aides £1 

Utilisations d'u sol la 
potentielles ou réelles navigation 

Péril 
aviaire 

Restrictions 
51 la visibilité 

Restrictions 
de hauteur 

Résidentiel 

Appartements >< 

Commercial 
Bureaux 
Hotels et motels 
Entrepéts 
Centres commerciaux 
Détaillants 
Restaurants service a l’auto 

Industriel 

XXXX 

Usines 
Ateliers 
Chantiers navals 
Raffineries 
Laboratoires 
Cimenteries 
Carrieres exploitées 
Carrieres abandonnées 
Sc..icri<:s 

Entreprises de conditionnement des alijments 
Institutionnel et public 

Eglises 
Hopitaux 
Centres d’hébergement 
Centres communautaires 
Bibliothéques 
Salles, de spectacle X 

X><><><>< 

Loisirs 

Stades 
Théfitres de verdure 
Pistes de course 
Parcs et terrains de pique-nique 
Champs de foire 
Services municipaux de distribution 

Gronpes générateurs d’électricité “ X 
Ramassage des ordures ménagéres et enfouisse- 
ment 
Traitement des eaux usées 
Stockage des eaux 
Agricole 

Jardins maraichers et exploitations fruitiéres 
Parcelles d’eng'raissement 
Fermes a fourrure 
Pa_rcs £1 bes_tiaux et exploitations porcines 
Producteurs de gazon et de semences 
Naturel 

Foréts
_ 

Réserves de poissons 
Refuges d’oiseaux 
Boisés rnarécageux 
Terrapins inondables 
Réserves de chasse

X 

XXXXX

X 

X
X 

XXXXX 

XXXXX 

Source: Adaptation d_e Transports Canada, 1977d. 

nombreuses combinécs 2‘: des niveaux de bruit 
plus élevés. Lorsque des effets négatifs sur 
l’environnement et sur’ l_a_ vie socio-économique 

sont pergus comme possédant une plus grande 
importance que les avantages possibles dc 
l’expansion prévue, l’opposition a la poursuite 

120 

de l’amé_nagemen_t d’un aéroport peut étre 
déterminante. C’est une telle perception qui a 
empéché l’expansion des sites aéroportuaires de 
Dorval et de Malton et qui a donné lieu aux 
solutions de rechange de Mirabel et de Picker- 
ing respectivement. 

Les arguments en faveur ou contre l’expansion 
d’un aéroport du point de vue des contraintes 
potentielles sur les terres sont ultimement déter- 
minés par les caractéristiques particuliéres du 
site d’un aéroport. L’aéroport municipal de 
Hamilton situé a Mount Hope est un exemple 
particuliérement intéressant en raison de la 
forte controverse qu’il a suscitée pendant de lon- 
gues années. 

Il s’est écoulé exactement dix années moins un 
mois entre le moment of: la Hamilton Economic 
Development Commission a propose pour la 
premiere fois l’expansion de l’aéroport de 
Mount Hope et le moment 0'11 l’on a annoncé 
que l’expansion aurait lieu. Les repré,sent_ations 
de la Commission devant le ministére fédéral 
des Transports en janvier 1971 devaient déclen- 
cher une décennie de débats entre les divers 
groupements appuyant liexpansion et ceux qui y 
étaient opposés (Marron, 1980; Connor Deve- 
lopment Services Limited, 1977). Deux points 
de vue bien différents ont émergé au cours de ce 
débat. Les groupes qui favorisaient l’expa_nsion 
de l’aéroport fondaient leurs arguments en 
faveur de l’aménagement sur des raisons écono- 
miques; la ville de Ham_ilton avait besoin de 
meilleurs services et de meilleures installations 
aéroportuaires afin de maintenir et de stimuler 
sa croissance éconornique, sinon l’aéro'port tout 
comme la ville connaitraient une stagnation cer- 
taine (Isbester et al., 1970). Les objections £1 

cet argument sont venues de nombreux groupie- 
ments qui se sont prononcés contre les aéroports 
et dont les craintes étaient surtout liées 51 la pro- 
tection de l’environnement. Leurs objections 
provenaient surtout de la peur des contraintes 
sur les terres agricoles, de Pappréhension con- 
cernant les répercussions négatives inévitables 
du bruit sur la population rurale et la perte des 
terres agricoles productives par suite de l’expro- 
priation. Le besoin réel d’expansion de l’aéro- 
port de Mount Hope était aussi r'e'mis en ques- 
tion (Federation of Ha_rn_il_ton Environmental 
Groups, 1971). 

Vers le milieu de l’année 1973, la situation avait 
atteint son point culminant. A cette époque, le 
ministre des Transports a ajnnoncé qu’une étude 
serait entreprise pour évaluer les répercussions 
possibles sur le milieu urbain, le milieu social, le 
milieu économique et l’environ'_nement par" suite 
de l’expansion éventuelle du site de Mount 
Hope ou de l’a-ménagement d’un autre site 

(Connor Development Services Limited, 1977'). 
Quatre années d’études suivies et de débats 
publics ont culminé avec la formation d’un jury 
du PEEE qui a eu pour mission d’examiner les 
propositions de Transports Canada concernant



l’aéroport de la region de Hamilton. Pendant 
les trois années suivantes, les deliberations se 
sont poursuivies jusqu’2‘1 ce qu’on en arrive 51 la 

decision finale d’exproprier environ 133 ha, soit 
11 fermes et 16 residences, pour une expansion 
de $50 millions, sur le site de Mount Hope 
(Marron, 1980). 
L’approbation de ce projet d’expansion s’est 

appuyée sur les résultats dlevaluations co1npa,ra- 
tives concernant des sites de rechange; certaines 
études qui avaient demontre que les consequen- 
ces pour l’environnement de l’expansion prevue 
seraient moins contraignantes que les conse- 
quences previsibles pour les autres nouveaux 
emplacements. Un nombre moins eleve d’hecta- 
res de terres agricoles serait soustrait a la pro- 
duction ou affecté d’une quelconquc autre facon 
par 1’expansion plutot que par la construction 
sur un nouveau site aeroportuaire. 

Neanmoins, les cultivateurs de la région ainsi 
que les autorites municipales locales apprehen- 
dent le moment de 198501‘: 1’expansion sera ter- 
minee et ou le trafic des avions a reaction fera 
sentir ses repercussions de bruit sur les terres 
avoisinantes. Malgre les avantages economi- 
ques positifs envisages par la ville de Hamilton 
et la region de Hamilton-Wentworth, les muni- 
cipalites rurales sont aussi inquiétes au sujet des 
contraintes sur les terres agricoles relativement 
aux amén_agements futurs si un surplus de trafic 
aérien est détourne dans leur region en prove- 
nance de l’aéroport international de Toronto. 11 

reste a voir comment se ‘comportera l’aéroport 
de Mount Hope comme aéroport de soutien de 
Malton en accueillant le trafic aérien regional 
de Toronto. 

Si le cas de Hamilton est controverse, les pro- 
blemes d’expansion de l’aéroport de Vancouver 
sont encore plus aigus, En effet, l’aéroport 
international de Vancouver présente des carac- 
teristiques exceptionnelles du seul fait qu’il 

s’etend sur 1480 ha de basses-terres polderi- 
sees, soit le cadre relativement fragile de Sea 
Island. Les contraintes potentielles sur les ter- 
res l_iées 2‘: l’amenagement de l’aéroport dans 
d’autres sites importants du sud du Canada sont 
vraiment negligeables si on les compare au_x 
repercussions de Famenagement qu’a connu 
cette partie du delta estuarien du fleuve Fraser. 
L’aeroport international de Vancouver se classe 
au troisieme rang des aéroports canadiens les 

plus occupés, puisqu’il dessert plus de six mil- 
lions de passagers et qu’on y manipule 
70 000 tonnes de marchandises par annee 
(Transports Canada, 1981a). D’apres le gag 
port annuel 1979-1980 de Transports Canada 
(Transports Canada, 1981c), l’aéroport interna- 
tional de Toronto se classe au premier rang avec 
ses 14 millions de passagers et ses 190 000 ton- 
nes dc cargaison tandis que les aéroports de 
Dorval et de Mirabel réunis se classent au 
deuxiéme rang avec 8 millions de passagers et 
131 000 tonnes de cargaison. En 1996, le nom- 
bre de passagers et le nombre de mouvements 

Photo 11. L'aéroport international de Vancouver est aménagé sur une ile située dans un estuaire qui abrite un habitat riche 
et fragile. Les projets d’expansion de l’aéroport ont soulevé de nombreuses inquiétudes en ce qui con'cern'e I'utiiisation des 
terres. nota_mment I'éventualité d’eftets néfastes sur Ie potentiel de la productivité naturelle des terres humides. 
R. MeKelvey, Service canadien de la iaune 

d’avions £1 l’aéroport international de Vancouver 
devraient etre le double de celui qu’il connait 
aujourd’hui (Transports Can_ada, 1980c). Tou- 
tefois, il est clair que la capacité actuelle de 
l’aerodrome de Vancouver ne permettra pas 
d’accommoder les hausses de trafic aérien pré- 
vues. En realité, on pretend deja que l’aéroport 
de Sea Island 21 Vancouver a franchi le point 011 
l’expansion de ses limites est devenue essentielle 
du point de vue des besoins d’exploitation. La 
congestion des pistes a ret_ardé 20% des appa- 
reils en arrivance et 30% des appareils en par- 
tance au cours de l’annee 1980 (Transports 
Canada, 1980c, 1981a). 
11 n’est donc pas étonnant que les projets 
d’expansion de l’aéroport international de Van- 
couver durent depuis trois decennies; en effet les 
premieres soumissions d’expansion ont été faites 
en 1953 (Airport Planning Committee, Vancou- 
ve_r International Ai_rport Project,1976). 
Dans son anticipation de l’expansion des lieux, 
le gouvernement federal a commence a acheter 
des proprietés dans Sea Island au debut des 
années 50. En 1972, lorsque l’expansion a sem- 
ble imminente, Transports Canada a decide 
d’exp'roprie'r la plupart des proprietes privées 
restantes qui avoisinaient le site. Les objections 
de la population locale a l’expropriation ont 
donne lieu a des audiences publiques en vertu de 
la Loi sur les expropriations afin de justifier le 
besoin de cette expansion. A la meme epoque, 
le Greater Vancouver Regional District 
(GVRD) Planning Committee, de concert avec 
divers groupements communautaires et divers 
groupes de pression, a fait part de son inquié- 
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tude au sujet des repercussions possibles sur 
l’environnement par suite de l’expansion de 
l’aéroport. A la vue de la controverse grandis- 
sante et des conflits d’inté'ret évidents, le gou- 
vernement federal a institué un comite de plani- 
fication de l’aéroport au printemps de 1973. Ce 
comité, compose de representants des gouverne- 
ments federal et provincial, des administrations 
regionales et municipales ainsi que de la popula- 
tion locale, a recu pour mandat d’examiner 
l’expansion prevue du point de vue de sa compa- 
tibilité avec les intérets de planification des 
divers paliers de gouvernement concernes, de 
meme que les craintes de la population touchée. 
Parallelement :1 l’établissement de ce comite de 
planification de l’aéroport, et de concert avec 
celui-ci, un groupe charge du plan directeur de 
l’aéroport de Vancouver a été mis sur pied par 
l’ACTA; ce groupe a été charge de preparer un 
plan directeur visant l’aménagement global de 
l’aéroport. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces 
deux groupes n’avait le pouvoir d’approuver ou 
de rejeter les propositions d’expansion que 
l’ACTA avait formulees en 1971 pour l’aéro- 
port international de Vancouver. Au lieu de 
cela, ils étaient charges de formuler des avis et 
de coordonner la documentation :3 l’appui des 
nombreuses études d’évaluation necessaires a 
l’examen des repercussions possibles en ce qui 
concernait certains schemes d’amenagement de 
rechange. Dans l’attente .des résultats et des 
recommandations de toutes les études d’evalua- 
tion, Transports Canada est revenu sur sa deci- 
sion de procéder a l’agra—ndissement de l’aéro- 
port international de Vancouver.



Les délibérations du Airport Plan_ning Commit-‘ 
tee et de ses six sous-comites ont pris presque 
trois ans. En tout, dix grandes études ont été 
menees pour evaluer la faisabilité d’un agran- 
dissement de l’aéroport. Ce sont les études sui- 
vantes: 

0 une evaluation des autres sites aeropor- 
tuaires possibles"; 

0 une etude sur le bruit -aeronautique de 
l’aéroport international de Vancouver (on 
dit qu’il s’agit de l’étude la plus poussee 
en son genre a jamais avoir été menee 
dans un aeroport canadien); 

0 une evaluation des repercussions sur 
l’environnement; 

0 une etude des problémes urbains; 
0 une etude des problemes sociaux;

' 

0 une etude des prévisions de trafic aerien; 
0 un rapport sur la portee economique de 

l’aéroport; 
0 une analyse de la demande de trafic et de 

la capacite du réseau de pistes; 
0 un rapport sur les transports au sol; 
0 une etude de faisabilité technique concer- 

nant les installations aeroportuaires. V 

L’examen du Airport Planning Committee por- 
tant sur ces etudes a culmine avec la publication 
des résultats dans un Final Report en 
mars 1976. Bien que les representants du 
Comite de l’ACTA aient constaté qu’il n’ex_i_s- 

tait pas de «grands effets prejudiciables» dans 
les rapports soumis, les études ont quand meme 
permis de mettre en lumiere de graves proble- 
mes de contraintes sur les terres pour ce qui est 
de leur environnement et de l’etat de l’estuaire. 
La premiere contrainte sur l’expansion de 
l’aéroport, et par consequent un argument con- 
tre la construction de nouvelles pistes, tenait au 
risque de compromettre plus gravement la capa- 
cite de production naturelle des ressources 
estuariennes. La construction des pistes, parti- 
culierement de celles qui necessiteraient des tra- 
vaux de dragage et de remblayage au-dela de 
l’espace actuellement polderise de Sea Island, 
menacerait la capacite de production et de son- 
tien biologique des terrains inondables de 
l’estuaire. La capacité agricole continue des 
meilleures terres ag'ric'ole's de Sea Island serait 
egalement compromise. 

Le delta-estuaire du fleuve Fraser connait 
depuis longtemps des contraintes de divergence 
et de conflit parmi les utilisateurs de ses res- 
sources. On a estimé que certains projets ante- 
rieurs d’amenagement, prevoyant de grands tra- 
vaux de dragage et de remblayage de meme que 
la construction de digues pour lutter contre les 
inondations ainsi que l’assainissement de certai- 
nes terres, sont responsables de la ‘reduction de 
pratiquement 80_% de l’espace reserve a l’lhabi- 
tat naturel dans le delta-estuaire du Fraser 
(Environnement Canada, 1976a). A un cin- 
quiéme de leur etendue originale, le's_ habitats 

estuariens possedent aujourd’hui une capacite 
trés limitée d’alimenter les jeunes saumons ainsi 
que les autres especes de poissons, les oiseaux et 
les mammiferes. Les pressions qui s’exercent de 
nos jours sur les amenagements prévus dans ce 
secteur comportent donc de graves conséquen- 
ces pour le role de soutien biologique qu’assu- 
rent actuellement le rnarais salin cétier et le vey 
d’oscillation. Des repercussions de contraintes 
potentielles de l’empietement estuarien continu 
pourraient bien s’av'ercr possibles si on ne fait 
rien. 

Aux prises avec ce type d’evidence, fournie par 
' 

les études du Comite dc planification de l’aéro- 
port, l’ACTA a decide d’abandonner toute idée 
de prolongement d’une nouvelle piste au-dela 
des rives actuelles de Sea Island. II a plutot été 
decide de donner suite £1 une proposition de 
construire une troisieme piste a l’interieur de la 
zone actuellement polderisée parallelement a la 
piste est-ouest qui existe deja. Cornrne il peut 
quand meme en resulter des répercussions pre- 
judiciables a l’environnement, l’ACTA a for- 

' 

mellernent soumis son projet d’expansion au 
PEEE en aofit 1976. On a constaté que trois 
repercussions possibles des contraintes devaient 
faire l’objet de travaux plus poussés de la part 
du PEEE: le fait de soustraire certaines ter-res a 
l’utilisation agricole; une reduction de la super- 
ficie reservee a l’habitat faunique dans Sea 
Island; et les repercussions sur l’environnement 
de l’accroissement du bruit des avions pour la 
faune et la population habitant les environs. 

Par suite de la formation d’un jury special du 
PEEE, on a prepare un projet dc lignes directri- 
ces de la DIE pour le projet d’expansion de 
l’aéroport international de Vancouver. Des 
audiences publiques ont été tenues en septem- 
bre 1977 afin d’entendre des commentaires sur 
les exigences du projet de lignes directrices de la 
DIE. Apres avoir considére les observations du 
public, telles que presentees aux audiences et 
soumises au jury sous formeecrite, le jury du 
PEEE a redigé ses lignes directrices définitives 
de la DIE puis il en a fait part a l’ACTA-. On 
etait alors en juillet 1978 et i_l revenait a 
l’ACTA de préparer la DIE voulue. A ce 
moment, l’ACTA a decide, encore une fois, de 
remettre temporairement le projet d’expansion 
et de suspendre la tenue d’une DIE en attendant 
la publication d’un document sur la planifica- 
tion de l’aéroport par le groupe charge du projet 
de plan directeur pour l’aéroport de Vancouver. 
On a donc mis fin aux travaux du PEEE. 
La suspension des travaux devait durer trois 
ans. Entretemps, un Draft Airport Master Plan 
(Transports Canada, 1980c) a été soumis a 
1’attention du public pour commentaires en 
octobre 1980. II a alors ete recommandé que 
l’etendue de terre de Sea Island qui est située au 
nord des installations aéroportuaires actuelles 
soit reservee a l’addition d’une piste est-ouest. 
Au cours de la période de quatre mois pendant 
laquelle ont eu lieu des consultations publiques 

122 

a la suite de la publication de ce document, plus 
de 500 personnes ont exprimé leurs craintes et 
leurs points de vue aux representants de 
l’ACTA £1 l’occasion de huit tribunes libres. De 
plus, 318 exposes ecrits ont été recus des parti- 
culiers, des divers ministeres provinciaux, des 
municipalites, des milieux d’affaire et de l’aéro- 
nautique ainsi que de divers organismes intéres- 
ses a la protection de l’environnement. Puis, en 
décembre 1981, Transports Canada a annonce 
que serait officiellement approuve le Vancouver 
International Airport Master Plan, aprés l’avoir 
ameliore pour tenir compte des commentaires et 
des suggestions du public. Au meme moment, il 
a été annoncé que l’ACTA s’occuperait de deux 
reco_rnma_ndations principales faites dans le plan 
directeur. En premier lieu-,‘ il a été decide de 
proceder immediatement a la rénovation et a la 
reouverture d’un champ d’aviation militaire 
inutilisé dans Boundary Bay afin d’y accommo- 
der le trafic des avions legers et l’aviation en 
general de l’aéroport international de Vancou- 
ver. 

La seconde recommandation a laquelle on déci- 
dait de donner suite etait celle qui reconnaissait 
la construction prévue d’une piste est-ouest 
paralléle en tant qu’option d’amenagement a 
long terme. L’ACTA pouvait donc maintenant 
aller de l’avant dans la preparation d’une decla- 
ration des-impacts sur l’environnement (DIE) et 
le jury du PEEE pouvait etre réanime (Vancou- 
ver Sun',*le 7 décembre 1981, p. 3). 

La derniére periode de travaux du PEEE 
devrait prendre des annees. On estime que la 
preparation de nouvelles lignes directrices revi- 
sées de la DIE par le jury du PEEE ainsi que la 
preparation de la documentation d’appui d’une 
DIE par l’ACTA prendra au moins deux ans 
(Richmond,Review, le 22 janvier 1982, p. 1). 
L’examen eventuel de la DIE par le jury, le 

public et le ministre federal de l’Environnement 
devrait etre aussi un processus assez lent. Des 
audiences publiques doivent etre tenues par le 
jury du PEEE en 1984, 011 plus tard, afin d’exa- 
miner toutes les craintes concernant les reper- 
cussions possibles de Pamenagement de pistes 
sur la nature et les localites avoisinantes. Il 

s’est deja ecoulé plus d’une decennie depuis que 
le projet d’expansion de l’aéroport international 
de Vancouver a été mis de l’avant par l’ACTA 
(en 1971). Il semble donc que la decision con- 
cernant la piste de Sea Island se revéle etre la 
plus lente et la plus penible des decisions jamais 
prises concernant l’expansion d’un aeroport. 

Le cadre de Sea Island dans lequel se trouve 
l’aéroport international de Vancouver fournit 
evidemment un excellent exemple de circons-

' 

tances oi: l’ampleur des contra_intes sur l’envi- 
ronnement par rapport a l’amenagement est 
proportionnelle 5 l’ampleur des repercussions 
possibles des contraintes et l’ampleur des pro- 
blémes de prise de decision necessaire a la pla- 
nification.



Un nouveau site aéroportuaire: 
Mirabel 
Si on laisse de coté les problémes d"exploitation 
et les problémes économiques que l’aéroport de 
Mirabel a essuyés depuis son ouverture Offi- 
cielle £1 l’automne de 1975, on peut dire que la 
planification de cet aéroport de «verdure» a 
constitué un succes sur le plan de la protection 
de l’environnement. A Mirabel, les répercus- 
sions et les risques d’attei_nte £1 l’environnement 
qui résultent de l’exp1oitation sont surveillés et 
contrélés, des mesures d’atténuation sont appli- 
quées et le probléme du bruit n’existe pas. En 
termes simples, on peut dire que les répercus- 
sions sur l’environnement ne sont pas un pro- 
bléme sur le site de Mirabel et a sa périphérie 
en raison de l’existence d’une grande zone tarn- 
pon entre l’aérodrome et les localités avoisinan- 
tes. L’emploi de cette banque de terre est régi 
de maniére :1 minimiser les effets préjudiciables 
tant sur le milieu social que sur le mil_ieu natu- 
rel (Beinh_a_ker et Choukroun, 1975; Marriot et 
Cook, 1975; McNairn, 1972). 
Néanmoins, pour avoir voulu s’assurer que les 
localités voisines ne seraient pas dérangées par 
l’exploitation de l’aéroport, les planificateurs 
ont isolé Mirabel au moyen de «terres a bruit» et 
ce procédé a donné lieu a des répercussions d’un 
type particulier sur l’utilisation du sol. Appa- 
remment, une trop grande partie de cette zone 
tampon a été acquise par expropriation. Aussi, 
au début de l’année 1981, il a été annoncé que 
le gouvernement fédéral avait décidé de remot- 
tre a la propriété privée une partie des 
31 565 ha de terres surtout agricoles autour de 
Mirabel (Globe and Mail, le 4février 1981, p. 
10; 1981). 

La raison donnée pour justifier une telle déci- 
sion voulait qu’il ne soit plus nécessaire pour le 
gouvernement fédéral de détenir la main-mise 
entiére sur les lieux envraison du zonage régio- 
nal des terres agricoles et d’autres utilisations 
compatibles; cette raison a été établie aprés la 
planification de l’aéroport, et parce que des 
avions moins bruyants ont été mis au point 
depuis 1969, époque ou les terres 21 bruit avaient 
été acquises. 

Bien que la plus grande partie des terres agrico- 
les ait été remise a des cultivateurs en vertu de 
baux avec les années depuis son expropriation 
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en 1969, la plupart des 800 families rurales ori- 
ginales ont aujoi./lrd’hui quitté la région. Au 
moment d’écrire ces Iignes, il n’avait pas encore 
été décidé du nombre d’hectares qui seraient 
remis au secteur privé. Peu importe ce nombre, 
trois groupements de citoyens risquent d’étre 
touchés: les particuliers et leur famille qui ont 
quitté la région immédiate, ceux qui sont restés 
comme locataires’; ainsi que les nouveaux lo_ca- 
taires qui ont aménagé dans la région depuis 
l’expropriation de 1969. Inutile de dire, que la 
tache de superviser la vente des terres peut se 

Photo 12. D'une grande superficie, Ia zone tampon qui e'ntoure |'aéroport de Mirabel réduit considérablement les proble- 
mes Iiés au bruit dans les agglomérations environnantes. Une partie des terres a vocation agricole sera vendue' a I'entre- 
prise privée. 
G. Thomas. Transports Canada 

révéler un processus complexe pour la nouvelle 
corporation de la couronne instituée a cette fin. 
Une partie de son mandat consiste a prendre en 
considération les points de vue des résidants de 
la région les plus directement touchés, certains 
d’entre eux risquant de ne pas étre d’aecord 
avec l’idée que tous les propriétaires originaux 
se voient accorder un premier refus de racheter 
les terres ou d’obtenir un bail a long terme. 

Un projet d’aéroport interrompu: 
Pickering 
Bien que le projet de deuxiéme aéroport inter- 
national de Toronto :1 Pickering ait été inter- 
rompu le 25 septembre 1975, les contraintes sur 
les terres liées a sa planification sont nombreu- 
ses. 

V 

Le projet de Pickering comportait des 
répercussions sur l’utilisation du sol, sa valeur et 
ses possibilités; ces répercussions se font encore 
sentir aujourd’hui. La spéculation fonciére et la 
conversion du mode de propriété par l’expro- 
priatiorji fédérale sont deux facteurs particulie- 
rement responsables des contraintes sur les ter- 
res qui existent sur les lieux de l’aéroport 
retardé de Pickering ou dans les environs. 
En mars 1972, le gouvernement fédéral et la 
province de l’Ontario ont conjointement 
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annoncé que la région de Pickering serait ame- 
nagée de maniére a y créer un aéroport et une 
ville satellite. Au méme moment, on a aussi 
proclamé un «ordre de gel» s’appliquant it cer- 
taines terres de la région. Bien que l’ordre de 
gel sur l’utilisation du sol ait eu tendanc_e 5 
étouffer tout achat des terres touchées pour fins 
de spéculation, on a assisté a une grande ruée de 
spéculation de la part des corporations sur les 
terres régionales un peu a l’écart des zones de 
gel. Comme la plus grande partie des terres 
appartenant a l’ensemble de la région de Picke- 
ring était déja entre les mains des spéculateurs 
vu la proximité d’un centre urbain en plein 
essort comme Toronto, l’activité spéculative 
accrue a eu pour seul effet de gonfler la valeur 
des propriétés dans la région. Un juge de la 
cour fédérale a évalué la hausse de la valeur 
marchande d’un certain nombre de propriétés 
de Pickering comme étant de 30% entre le 
moment ou les plans d’aménagement du gouver- 
nement fédéral et du gouvernement provincial 
ont été annoncés et 11 mois plus tard, lorsque 
les terres ont été expropriées (Capus Develop- 
ments Ltd., et al. c. La Reine). 
A part l’effet de la spéculation sur la valeur des 
terres, il faut aussi mentionner une répercussion 
sur l’utilisation du sol liée aux activités de spé-



culation. I1 s’agit de la spéculation pour le gain 
de capital, lequel, lorsqu’il se combine a la con- 
currence générale entre les utilisateurs du sol 
sur le marché des propriétés péri-urbaines, a 
tendance a faire gonfler le prix des terres au 
point 011 celles-ci deviennent hors d’atteinte des 
exploitants agricoles ou des personnes désireu- 
ses dc s’adonner £1 d’autres activités non urbai- 
nes. Martin (1972) a procédé £1 une étude dc 
cas de la dynamique d’utilisation du sol a Picke- 

- ring et dans ses environs et son étude a révélé 
que les tendances a la conversion des terres 
rurales a une utilisation urbaine s’ét_aient déja 
bien ancréesdans le processus du marché fon- 
cier au moment ou le projet d’aéroport a été 
annoncé. L’étude rnenée par Martin concernant 
la propriété fonciére et les ventes intervenue_s 
l’ont conduit £1 conclure qu’une spéculation 
généralisée dans la région de Pickering méne- 
rait a la soustraction des terres de Pickering :1 la 
production, méme si elles appartiennent 5 la 

classe 1 du point de vue du potentiel agricole, 
qu’un_ aéroportpy soit construit on non. Toute- 
fois, il faut mentionner que l’activité de spécula- 
tion accrue dans les secteurs extérieurs aux ter- 
res assujetties a l’ord_re de gel a servi a gonfler 
la valeur marchande des terres au-dela de ce 
que pourrait se permettre un utilisateur agricole 
ou un autre utilisateur rural. 
‘L’expropriation des propriétés pour les besoins 
de: l’aéroport de Pickering a donné lieu a plu- 
sieurs contraintes sur les terres de la région au 
cours des années. D’apr'és Stewart (1979), les 

répercussions“ immédiates des expropriations de 
Pickering se sont fait sentir sur la valeur des 
terres environnantes: «Une fois que l’acquisition 
des terres ait eu commencé au niveau fédéral et 
que 35 000 acres [14 170 ha] d’excellentes ter- 
res ont été soustraits au marché, les prix des 
propriétés entourant le site ont commence a 
grimper et les résidants de Pickering qui avaient 
déménagé ne pouvaient plus se permettre 
d’acheter de nouvelles maisons pour les sommes 
qu’ils avaient regues en échange de leur 
ancienne demeure.» I1 convient aussi de signaler 
que le nombre véritable de terres expropriées 
"par le gouvernement fédéral pour l’aéroport 
s’étendait sur 7 527 ha. Une étendue de 
10 117 ha de plus a été expropriée par le gou- 
vernement provincia_l pour le site d’une nouvelle 
ville devant étre située au sud de l’aéroport. 

Comme l’aéroport de Pickering n’a pas été 
construit, il n’y a pas eu’ beaucoup de change- 
ments dans le type des- utilisations pratiquées 
sur les terres expropriées. N’appartenant plus a 
des familles de cultivateurs, ces terres conti- 
nuent a étre exploitées par des cultivateurs, 
mais a loyer cette fois._ Par conséquent, les 

répercussions des expropriations se font sentir 
sur les occasions passées d’utilisation du sol. En 
d’autres terrries, la soustraction de 7 527 ha de 
terre agricole du marché foncier en empéche 
l’utilisation pour les activités concurrentes dans 
la région, soit les utilisations commerciales et 

industrielles. Une répercussion analogue résulte 

- résultent 

du gel des terres rurales et du zonage agricole 
dans le voisinage des aéroports. 

L’effet 51 long terme des expropriations de Pic- 
kering pourrait bien se répercuter sur la capa- 
cité des terres. Dans les années qui ont suivi 
l’interruption du projet d’aéroport de Pickering, 
la plupart des terres agricoles du site ont été 
consacrées 51 la production du mais. I1 s’agit 
d’une culture marchande qui peut donner des 
rendements économiques élevés a l’hectare, 
mais on sait aussi que la surproduction de mais 
pendant un certaiin nombre d’années consecuti- 
ves conduit éventuellement a l’épuisement des 
éléments nutritifs du sol et £1 l’érosion des cou- 
ches superficielles fertiles. Certains habitants 
de la région de Pickering craignent donc que les 
terres agricoles expropriées appartenant 51 la 

'classel puissent perdre leur forte capacité d_e 

production si la culture du mais n’est pas judi- 
cieusement gérée et si les terres continuent 
d’étre retenues par le gouvernement fédéral 
(Speirs, 1979). 

CONCLUSION 
En cherchant a expliquer le role d’un aménage- 
ment aéroportuaire dans la détermination de 
l’utilisation, de la valeur etides possibilités des 
terres, plusieurs questions concernant les con- 
traintes sur les terres ont été examinees. 

En premier lieu, on a vu que la relation entre les 
emplacements aéroportuaires et leur milieu 
naturel sont l’une des interactions bidirection- 
nelles par lesquelles les répercussions possibles 
des contraintes comportent un lien trés étroit 

avec les contraintes de protection de l’environ- 
nement imposées a Paménagement des aéro- 
ports. Toutes les phases d’aménagement aéro- 
portuaire sont soumises a des contraintes 
d’environnement. Pendant la phase dc l’aména- 
gement qui consiste £1 faire des relevés de ter- 
rain, les contraintes potentielles sur" les terres ne 
sont généra_lement pas un probléme. Il n’y a 
que dans les cadres naturels tres fragiles et trés 
vulnérables que les relevés de terrain sont limi- 
tés et génés pour des raisons de contraintes liées 
51 la protection de l’environnement. C’est au 
cours de la phase de construction de l’aéroport 
que la protection de l’environnement doit étre 
assurée avec le plus de vigilance. La construc- 
tion sur le site aéroportuaire est alors soumise a 
des mesures rigoureuses visant 5 réduire au 
minimum les répercussions des contraintes qui 

du bouleversement du paysage 
naturel. Les contraintes les plus graves pendant 
cette phase de construction sont celles“ qui 
découlent des risques'd’érosion du sol et de 
l’alté‘ration irréversible des paysages naturels. 

En ce qui concerne l’exploitation de l’aéroport, 
on a vu que l’introduction de déchets et de con- 
taminants dans Penvironnement force les aéro- 
ports a se conformer a certaines restrictions 
d’exploitation afin d’empécher la degradation 
de la qualité de Penvironnement et la naissance 
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d’obstacles aux capacités de production des ter- 
res. 

Une d_isci_1ssion en profondeur concernant les 

problémes du bruit da_ns les aéroports a révélé 
que les répercussions de ces problémes acousti- 
ques sur les utilisations concurrentes des terres 
étaient un probléme de déséconomie externe, 
ayant pour effet une répartition inefficace des 
terres entre les secteurs du transport aérien et 
des utilisations moins bruyantes. Les cofits du 
bruit des aéroports du point de vue des con- 
traintes peuvent se manifester de deux manic‘:- 
res: par leur restriction a certains aménage- 
ments (imposée au moyen d’une réglementation 
sur l’utilisation du sol ou a partir d’une perte 
dans les avantages de la concurrence dans les 
activités), et par le fardeau financier de la déva- 
luation fonciére. 

On a constaté que l"influence des aéroports sur 
Yaménagement régional tenait a leur role de 
catalyseurs et de générateurs d’avantages éco— 
nomiques. On peut donc dire que les compro- 
mis entre les utilisations divergentes des terres 
au voisinage des aéroports tiennent lieu de 
dynamique régionale dans l’utilisation du sol, 

dont l’expression a long terme correspond aux 
modes d’utilisation du sol. 
Les res'po'nsabilités juridictionnelles dans la 

réduction des contraintes sur les terres liées aux 
aéroports ont fait l’objet dc discussions en ce 
qui concerne les divers ordres de gouvernement 
et les divers organismes intéressés. En vertu de 
l’autorité qu’elle détient sur l’exploitation des 
aéroports, l’ACTA doit respecter les politiques 
de protection de l’environnement £1 tous les sta- 
des d’ar_nénagement aéroportuaire. Les autori- 
tés provinciales et locales jouent un role de pre- 
mier plan dans la planification et le contréle de 
l’utilisation _du sol au voisinage des aéroports. 
Et finalement, il faut mentionner le Bureau 
fédéral d’examen des évaluations environne- 
mentales (BFEEE), dont la tache consiste 5 
résoudre les conflits relatifs a l’envir’onnement 
qui découlent de la répartition des terres entre 
les diverses utilisations concurrentes. 

Bref, on a cherché a expliquer de quelle 
maniére les aménagements aéroportuaires 
nécessitaient des compromis stratégiques entre 
les objectifs de la sécurité des transports 
aériens, ainsi que sa commodité et son effica- 
cité, d’une part, et les considérations relatives 
aux terres étrangéres au secteur de l’aviation, 
d’autre part. L’in_térét concernant les terres 
comprend les objectifs d’aménagement régional, 
les prétentions divergentes sur l’utilisation du 
sol, les répercussions préjudiciables découlant 
du bruit des aéroports ainsi que les effets nega- 
tifs des aménagements aéroportuaires sur le 

milieu naturel. 

Etant donné la portée des contraintes actuelles 
sur les terres liées aux aéroports, il semble que 
le probléme d’emplacement des aéroports soit 
devenu permanent. La rareté des terres propi- 
ces a l’expansion des aéroports et a la création
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Photo 13. ll n'y a pas que les aéroports du gouvernernent fédéral qui créent des problémes en matiére d’uti_I_isation des ter- 
res. Pres de Vaéroport municipal de Chatham, un exploitant agricole a élevé sur sa propriété un silo qui ne se trouve qu'a 
112 m d’une piste d‘atterrissage et de décollage. Cet exemple montre que |’opinion du public est bien complexe en ce qui 
touche la propriété fonciére et |‘uti|isation des terres. 
George Blumson of the London Free Press 

dc nouveaux sites, le probléme du bruit des 
aéroports et la nécessité de protéger la qualité 
du milieu se conjuguent et rendent l’avenir des 
aménagements aéroportuaires extrémement 
incertain. Il existera toujours des pressions 
relatives 21 la protection de l’environ_nement qui 
s’exerceront a l’encontre de la détermination du 
secteur des transports aériens dont l’intention 
est évidemment de construire et d’ag'randir les 
aéroports. Bien qu’il soit encore possible qu’un 
aéroport se construise un jour :3. Pickering, il 

semble probable que les contraintes croissantes 
liées a la protection de l’environnement et a 
l’utilisation du sol nous feront assister a un 
nombre de plus en plus grand de situations dans 
lesquelles les aménagements aéroportuaires 
seront contrecarrés ou interrompus, 
Toutefois, peu importe les contraintes sur l’envi- 
ronnement, il est inévitable que de nouvelles 
situations se présenteront. Ainsi, nous avons 
déja assisté a une reduction de l’étendue des ter- 
res nécessaires a l’isolation du bruit a Mirabel 
par suite de la mise au point d’avions moins 
bruyants. Tout comme les innovations et les 
changements techniques ont eu des implications 
sur le bruit au voisinage de certains aéroports, il 

est probable que d’autres progres techniques 
réduiront certains autres conflits au voisinage 
des aéroports. 

Une des innovations techniques qui regoit de 
plus en plus d’attention en raison des possibilités 
qu’elle offre de réduire la congestion sur les 
aérodromes est celle des ADAC (avion a décol- 
lage et a atterrivssage court). Comme les trans- 
porteurs ADAC sont relativement peu bruyants 
et qu’ils n’engendrent a peu pres pas de pollu- 
tion, tout en ne nécessitant que des pistes trés 
courtes pour leur décollage et leur atterrissage, 
ils conviennent donc parfaitement aux trajets a 
partir des centres-villes et des aérodromes com- 
plémentaires. Il est a espérer que l’exploitation 
d’ADACports régionaux et de services ADAC 
inter-ville serviront a décongestionner les grands 
aéroports d’une partie de leur trafic d’avions a 
réaction classiques, ce qui ferait diminuer dans 
une certaine mesure les niveaux de bruit et les 
repercussions sur l’environnement (Transports 
Canada, 1978c). En soulageant la congestion 
dans les aéroports, les services d’ADACports de 
dégagement sont aussi susceptibles de ‘réduire 
les besoins de nouvelles installations aéropor- 
tuaires et l’agrandissement des plus gros aéro- 
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ports. Dans le cas de l’aéroport international de 
Vancouver, il est possible que la mise en service 
de l’aérodrome dc Boundary Bay pour les petits 
avions et l’aviation générale éliminera, du moins 
pour un temps, la nécessité d’agra,ndir ces ins- 
tallations (Richmond Review, le 22 janvier 
1982, p. 1). 

On entrevoit aussi une autre solution partielle a 
la congestion des aérodromes, il s’agit de la 

technologie améliorée du controle du trafic 
aérien, comme le Relais de visualisation radar 
des phases en route et terminal (JETS); un nou- 
veau systéme de guidage radar plus perfec- 
tionné et le Systéme d’atterrissage a micro- 
ondes (MLS), qui remplace maintenant le sys- 
téme classique d’atterrissage aux instruments 
(ILS) au Canada (Transports Canada, 1981c; 
Stewart, 1979). 
D’autres innovations contribuant a réduire les 

contraintes des aéroports doivent évidemment 
provenir du secteur étranger a l’aviation. Par 
exemple, la création d’un service de transport 
ferroviaire rapide pour les passagers inter-ville, , 

attendu depuis longtemps au Canada, pourrait 
faire beaucoup pour décongestionner les aéro- 
ports qui doivent actuellement assurer des servi- 
ces de transport aérien sur de courtes distances. 
La Federation of Hamilton Environmental 
Groups (1971) prétendait il y a plus d’une 
dizaine d’années que l’amélioration des moyens 
de transport en surface pourrait résoudre les 

problémes de transport de Hamilton et réduire 
la nécessité d’agrandir l’aéroport de Mount 
Hope. 

11 existe donc un défi de taille dans la planifica- 
tion et l’exploitation des futurs aéroports si l’on 
tient vraiment a lutter contre les contraintes sur 
les terres sur les lieux méme des aéroports et 

dans leur voisinage. La clé d’une saine gestion 
des terres au voisinage des aéroports doit résider 
dans une stratégie de planificatgion globale et 

intégrée pour les transports et l’environnement. 
I1 faut accorder une attention toute particuliére 
aux types dc compromis possibles entre les 

avantages économiques et la qualité de l’envi- 
ronnement. Meme si une semblable approche 
globale peut s’avérer compliquée d’application, 
c’est le seul moyen de réduire les contraintes des 
aéroports sur les terres et d’assurer l’ut.ilisation 
la plus rationnelle possible des terres dans le 

voisinage des aéroports. 
2 

Ce texte a été revu pa; drrjiond Kayser, 
profifesseur au départeme d géog-raphie-, 

"iveijsité~dfOttawa, ;.0tt,a tario).
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INTRODUCTION 
Les causes des déversements et 
l’origine des hydrocarbures 
déversés 
Un déversement d’hydrocarbures peut se pro- 
duire a n’importe quel moment du processus 
d’exploitation pétroliére, que ce soit pendant 
l’exploration, l’extraction, le transport ou le 
stockage, et il peut se produire de diverses 
fagons, depuis I’éruption d’un puits jusqu’aux 
accidents survenant dans un terminal maritime 
ou en mer entre deux pétroliers. Les déverse- 
ments les plus massifs et les plus graves pour les 
cotes sont provoqués soit par des éruptions, soit 
par des accidents de pétroliers. Les petits déver- 
sements sont courants, mais ils ne sont habituel- 
lement pas déclarés o.u n’attirent pas l’atte'ntion 
des médias d’information. Entre 1974 et 1978, 
soit sur une période de ci_nq ans, 462 déverse- 
ments d"hydroc.arbures en mer ont été signalés a 
Environnement Canada. Nous ne possédons 
aucune donnée sur le nombre des petits déverse- 
ments non déclarés. 

Les caractéristiques d’un déversement varient 
beaucoup selon le type d’hydrocarbures déver- 
sés. Par exemple, le devenir et la persistance du 
pétrole different selon qu’il s’agit d’essence 
d’aviation on an contraire de Bunker C ou de 
brut lourd en raison des differences de leur 
composition chimique aprés raffinage. A cause 
des variations dans le type et le volume des 
hydrocarbures déversés et de la grande diversité 
des milieux marins et l_ittoraux exposés £1 un 
déversement, chaque déversement constitue un 
cas unique. Les seuls dénominateurs communs 
sont d’une part les effets que les hydrocarbures 

Photo 1. Déchargement d’un transporteur de brut dans 
une station de transfert offshore prés de Saint-Jean (Nou- 
veau-Brunswick) 
E.H. Owens 

peuvent avoir sur les écosystémes cétiers et 
d’autre part les moyens utilisés pour minimiser 
les dommages causés par les déversements. 
Les déversements d’hydrocarbures sont surtout 
provoqués par les activités 
(photo 1). Au cours des phases d’exploration et 
d’extraction, ce sont les éruptions qui présentent 
les risques d'accidcnt les plus élevés. Ces 
derniéres années, les éruptions les plus graves 
ont eu lieu dans le golfe du Mexique 
(IXTOC 1 23,! millions de barils*), le golfe de 
Guinée (FUNIWA 5 : 200 000 barils) et le 
golfe d’Arabie (HASBAH 6 : 80 000 barils). 
Toutefois il y a dans de nombreuses parties du 
globe des s_uintements ou des déversements 
naturels, comme celui qui s’est produit nota,m- 
ment dans l’inlet Scott sur la cote nord-est de 
l’ilc Baffin, d_ans les Territoires du Nord-Ouest 
(Loncarevic et Falconer, 1977: Levy, 1981). 
"‘ Dans la marine, on indique traditionnell_e- 
ment le nom des navires entiérement en let- 
tres majuscules. Nous donnons ci-dessous 
les équivalents approximatifs: 
It (tonne métri-= 7c‘19barils, selon la 
que) d’hydrocar- densité et Ie type 
bures d’hydrocarbure. 

= 1,11 22 1,43 m’ (metre 
cube) 

= 1110 E1 1430 1 

(litres) 

Les accidents maritimes, échouages, naufrages 
ou collisions de pétroliers constituent la 
deuxiéme grande cause de déversement. Le plus 
gros déversement survenu 5 cc jour dans les 
eaux canadiennes s’est produit en 1970 au cours 
du naufrage du pétrolier ARROW. Neuf mille 
tonnes de Bunker C ont alors été déversées dans 
la baie Chédabouctou en Nouvelle-Ecosse. 
titre de comparaison, mentionnons le naufrage 
de l’_AMOCO CADIZ sur la cote de Bretagne 
en France on 200 0O0t de pétrole brut 
ont été déversées. Parmi les autres accidents 
ayant causé de graves déversements dans les 
eaux canadiennes: mentionnons celui du 
KURDISTAN, du NEPCO 140 et du 
LEE WANG Z_'IN. Les gros déversements pro- 
voqués par la décharge accidentelle de la car- 
gaison des pétroliers ou du fuel d’autres navires 
non pétroliers ont des effets dramatiques, mais 
sont relativement peu frequents. Les décharges 
attribuables aux vidangeside cale ou de réser- 
voir, qui se font presque Iéguliérement dans les 
eaux littorales, sont plus courantes. Le volume 
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industrielles
4

\ d"hydrocarbures déchargé a ces occasions est 
généralement trés faible. 

Parmi les autres causes de déversements cotiers, 
mentionnons la rupture de pipelines et les fuites 
provenant d’installations situées sur les rives. Le 
plus gros déversement attributable a la rupture 
d’un pipeline connu 5 cc jour s’est produit dans 
le Thistle Field dans la mer du Nord, o1‘1 environ 
460 000 barils de pétrole brut ont été perdus en 
1980. Les fuites provenant d’installations sur 
terre se produisent pendant le transfert ou le 
soutage. Les déversements sur terre peuvent 
parfois atteindre la zone littorale, comme cela a 
été le cas en 1970 dans la baie Déception (Que- 
bec), ofi environ 2 000 000 litres de combustible 
diesel et d’essence ont été déversés sur la glace 
cotiére aprés la destruction d’un parc de stoc- 
kage par une avalanche de neige fondante 
(Ramseier et al., 1973), 

Les principales causes des déversements cotiers 
sont donc les suivantes: 

0 éruptions 
0 accidents maritirnes (échouages, naufrages, 

collisions) 
0 vidanges de cales 
° accidents pendant le transfert 
0 déversements sur terre 

La majorité de ces déversements peut ét__re 

directement ou indirectement attribuée a 
l’erreur humaine; en effet, moins de 25 % des 
déversementsisont dus au mauvais fonctionne- 
ment de l’équipement (Fingas et 41., 1979). 
Le principal apport en hydrocarbures dans la 
mer vient directement des fleuves ou des pipeli- 
nes, Toutefois, les déversements dont les causes 
sont énumérées ci-dessus perturbent davantage 
les écosystemes cétiers et l’utilisation des zones 
cotiéres par l’homme. Le rejet réglllier et con- 
tinu d’hydrocarbures dans la mer a partir de la

s terre engendre des perturbations a plus long 
terme, ponctuellement moins dommageables. 
que celles d’un gros déversement. Les hydrocar- 
bures flottant a la surface de l’eau qui attei- 
gnent la ligne de _riva__ge ont en général un 
impact grave, du fait de leur fort volume et du 
peu d’étendue de la zone polluée, Les déverse- 
ments cétiers sont considérés comme des phéno- 
ménes particuliers, non comme une pollution 
fondamentale continue, D’autre part, les déver- 
sements en milieu marin ne pertu_rbent pas tous 
la zone littoralez’ les déversements survenus lors 
de I’éruption de l’EKOFISK dans la mer du 
Nord et du naufrage de l’ARGO MERCHANT



au large de la Nouvelle-Angleterre n’ont ainsi 
jamais atteint les cotes adjacentes. 

L’origine et les causes des déversements 
d’hydrocarbures sont trés variées. Le volume et 
le type d’hydrocarbures, de meme que les condi- 
tion_s du milieu au moment dc l’accident, varient 
dans chaque cas: il n’y a pas deux déversements 
identiques. 

Pourquoi les déversements 
suscitent-ils tant de 
préoccupations? 
Les déversements d’hydrocarbures ne represen- 
tent qu’une contrainte parmi tant d’autres dans 
la zone littorale, Ils constituent une perturba- 
tion du milieu naturel provoquée par l’homme. 
Comme l’ampleur et le lieu des déversements ne 
peuvent étre prévus, le mérne danger menace 
toutes les cotes. 

L’arrivée accidentelle d’hydrocarbures dans la 
zone littorale peut, a divers degrés, menacer 
gravement ou perturber le milieu marin ou les 
activités humaines. En effet, certains composes 
contenus dans les hydrocarbures peuvent étre 
toxiques pour les étres vivants; les hydrocarbu- 
res peuvent aussi asphyxier la flore et la faune. 
Dans un cas comme dans l’autre, les perturba- 
tions provoquées chez chaque espece peuvent 
avoir de graves répercussions sur l’écosystéme 
cotier. Par exemple, une modification dans la 
population ou la repartition des capelans sur la 
cote atlantique peut avoir de graves repercus- 
sions sur les prédateurs comme la morue et, par 
ricochet, sur la péche cotiére. L’interruption de 
l’activité humaine normale par suite des pertur- 
bations provoquées par les hydrocarbures sur les 
espéces utilisées £1 des fins récréatives, commer- 
ciales ou de subsistance est l‘un des principaux 
éléments dans l’é'valuation du danger ou de 
l’impact éventuel d’un déversement. Il est rare 
que les hydrocarbures déversés sur les cotes ou 
dans les eaux cotiéres constituent unemenace 
pour la sécurité ou la santé dc l’homme. 

La principale préoccupation que soulévent les 

déversements d’hydrocarbures est l’in_terac'tion 

entre l’activité humaine et l’utilisation des res- 
sources biologiques cotiéres. Une autre grave 
préoccupation est l’ir,npact potentiel que les 

hydrocarbures déversés peuvent avoir sur les‘ 

espéces rares, en péril ou en voie d’extinction._ 
D’autre part, le public accorde généralement 
beaucoup d’importance a la détérioration des 
paysages (photo 2). La présence d’hydrocarbu- 
res sur les rivages n’est pas en soi un probléme 
grave, sauf dans le cas des gros déversements 
comme celui de l’AMOCOv CADIZ ou du 
TORREY CANYON, oi) d’é'_normes volumes 
d’hydrocarbures se sont échoués sur les rivages. 
Dans la plupart des cas, les hydrocarbures qui 
atteignent la cote ne la polluent pas en entier et, 
en consequence, les effets d’un déversement et 

Photo 2. Plages abritées de cailloux et de galets du nord 
de la baie Chedabouctou, en mai 1970. Les sediments 
intertidaux sont complétement reejouverts d’une épaisse 
couche (5 2‘: 10 om) de Bunker C. Cette couche d’hydro- 
<;a_rbu_res a immobilisé les sediments et a formé sur la 

plage u,n revétement ressem_b|a_nt a de Fasphalte; ce reve- 
tement subsistait toujours en act]! 1973. Au milieu de I'été 
1976, les hydrocarbures avaient disparu. 
E.H. Owens 

les problemes soulevés par la présence des 
hydrocarbures sont habituellement ponctuels. 

L’élab0ration d’un plan de lutte 
contre les déversements 
L’échouage du TORREY CANYON dans la 

Manche en 1967 a profondément transformé la 
perception qu’a le public des dommages que 
peut causer un déversement en mer. I1 s’agissait 
du premier gros accident mettant en cause un 
pétrolier: plus de 135 000 tn’ de pétrole brut ont 
été déversés :31 cette occasion, dont la plupart ont 
atteint les rivages adjacents dans le sud-ouest de 
l’Angleterre et le nord—ouest de la France. De 
nombreux déversements cétiers s’étaient bien 
sfir produits avant cet accident, mais la plupart 
d’entre eux étaient relativement petits ou 
n’avaient pas attiré l’attent_ion du public et des 
médias (Campbell et al., 1977). Si, avant 196-5, 
aucun pétrolier n’avait un tonnage en lourd qui 
dépassat 180 000 t, en 1975 on en comptait plus 
de 350 sillonnant les oceans. Ainsi, en un laps 
de temps trés court, les risques de déversements 
graves ont augmenté dans des proportions é_nor- 
mes. 

Le déversement consécutif £1 1’accid‘ent du 
TORREY CANYON a incité les autorités 
canadiennes 2_‘1_ mettre au point un programme 
informel dc lutte contre les déversements. Des 
mesures ont été prises pour intégrer la Garde 
cotiere canadienne et le ministere de l‘Ene'rgie, 
des Mines et des Ressources au sein d’une struc- 
ture organisationnel_le souple et pour acquérir 
de l’équipement d’intervention mobilisable en 
cas de déversement en mer. Ce lent processus 
d’évolution a pris un nouvel essor en 1970, par 
suite du naufrage du pétrolier ARROW dans la 
baie de Chédabouctou en Nouvelle-Ecosse. Plus 
de 17 250 in’ de Bunker C ont été déversés zi 

cette occasion, et une grande partie s’est 
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échouée sur les rivages de l’lle du Cap-Breton et 
de la Nouvelle-Ecosse. Le groupe d’interven- 
tion, de son nom de code «Opération pétrole», 
mis sur pied par le gouvernement fédéral en vue ‘ 

de maitriser ce déversement, a recommandé 
dans le rapport qu’il a soumis au Cabinet la 

creation d’un organisme d’intervention 
d’urg'ence capable de mettre en oeuvre une stra- 
tégie immédiate en cas de déversement et le 

perfectionnement des techniques en matiére de 
récupération et de nettoyage des hydrocarbures 
déversés (ministére des Transports, 1970). Peu 

_ 
dc temps aprés, on a assisté, avec la création du 
ministére de l’Environnement, 21 la mise sur pied 
du Service de la protection de1’environnement. 

La Direction des interventions d’urgence, qui 
comprend une division des opérations, une divi- 
sion de la planification d’urgence et une division 
de la recherche et du développement, est venue 
se greffer £1 ce service. La premiere téche de la 
Direction est d’évaluer 1e degré de préparation, 
a l’échelle nationale, et de coordonner la mise 
au point d’une meilleure technique de lutte con- 
tre les déversements. La Direction des interven- 
tions dV’urgence et la Garde cétiére canadienne 
travaillent en étroite collaboration, cette der- 
niere étant la premiere responsable en matiere ' 

de sécurité m_a_ritir’ne. 

La mise sur pied d’organismes d’intervention en 
cas de déversement cétier s’inscrit, d’une cer- 
taine faeon, dans la nouvelle prise de conscience 
relative a l’environnement, apparue depuis le 

milieu et la fin des années 60. L’accroissement 
considérable du volume des hydrocarbures 
transportés par pétrolier et l’augmentation de la 
taille de ces pétroliers a accéléré le processus. 
Tout a commencé par une série de gros déverse- 
ments qui se sont produits a la fin des années 60 
et au début des années 70. Bien que l’accident 
du TORREY CANYON ait déja fait apparai- 
tre les dommages que peuvent entrainer les gros 
déversements, ce n’est qu’avec le naufrage de 
l’ARROW dans la baie Chédabouctou que le 
mouvement a vraiment démarré au Canada 
pour la mise sur pied d’un organisme d'interve:i- 
tion et l’intensification de l’effort de recherche 
et de misc au point en matiére de lutte coiitre 
les déversements. /

/ 

:1 

Effet et persistance des 
hydrocarbures déversés et 
échoués sur les plages 
Les hydrocarbures déversés sont naturellement 
dispersés par des processus physiques et biologi- 
ques sur des périodes qui varient selon le type et 
le volume d’hydrocarbures et les conditions du 
milieu. Ils peuvent également étre récupérés et 
stockés grace a certaines techniques de net- 

toyage et peuvent méme, dans certains cas, étre 
de nouveau raffinés en vue d’une utilisation 

ultérieure. Le devenir des hydrocarbures déver- 
sés dépend donc du processus de dégradation,



processus qui inclut l’evaporation, la photo-oxy- 
dation, la dissolution, la submersion et la biode- 
gradation. La vitesse a laquelle a lieu cette 
degradation est fonction des parametres sui- 

vants: 
0 le type d’hydrocarbures 
0 le volume d’hydrocarbures 

la superficie des hydrocarbures exposes 
la temperature ambiante 

- les niveaux d’energie mécanique 

Immediatement apres un deversement, les frac- 
tions legeres des hydrocarbures tendent :1 s’éva- 

porer rapidement, selon la composition de ceux- 
ci et la temperature de l’air et de l’eau. Toutes 
degradation et dispersion ulterieures dependent 
beaucoup des apports d’energie mécanique 

t relies aux vents et aux vagues. Le taux de dis- 
persion augmente proportionnellement au 
niveau d’energie mécanique (Owens, 1977). 
Lorsque les hydrocarbures atteignent le rivage, 
leur taux de degradation naturelle est influence 
par leur repartition reelle sur? la plage, par rap- 
port :1 la zone d’activite des vagues ainsi que par 
leur penetration ou leur enfouissement dans les 
sediments cotiers. Une nappe dc petrole echouee 
sur le rivage pendant les vives eaux ou pendant 
une maree de tempéte est generalement deposee 
au-dela de la limite de l’activite normale des 
vagues et n’est par consequent pas influcncee 
par l’energie mécanique reliee a cette activite, 
sauf pendant les periodes ulterieures de haute 
mer (photo -3). On peut donc s’attendre 2i ce que 
ces hydrocarbures persistent plus long‘_ter_nps que 
ceux qui sont echoues sur la plage dans la zone 
intertidale, soumise continuellement a l’action 
des vagues. 

Photo 3. Les hydrocarbures échoués sur une p_lage de 
sable dans le Detroit die Magellan par suite de l’accident 
du METULA, a une époque ox) Ie niveau des eaux était {res 
élevé, n’ont presque pas été touches par |’actlon des 
vagues, méme aprés deux ans et demi. La fléche en trait 
plein indique la limite des vives eaux et la fléche en trait 
clair, le niveau normal de la marée haute. 
E.H. Owens

~ 
Les sediments des plages sont constamment 
redistribues par l’action des vagues; les hydro- 
carbures echoues peuvent ainsi etre rapidement 
enfouis et, par consequent, proteges d’une even- 
tuelle dispersion par les vagues. De la meme 
facon, les hydrocarbures peuvent penetrer dans 
les sediments, notamment dans les plages de 
cailloux on de galets, ct ne pas etre touches par 
l’action des vagues, qui peut d’autre part eroder 
et redistribuer rapidement les sediments et les 
"hydrocarbures echoues. La persistance des 
hydrocarbures sur le rivage est reliée surtout an 
fait que la plage’ est sujette a l’erosio'n ou a. 
l’accumulat_ion de sediments. L’erosion est habi- 
tuellement due a la production de vagues de 
tempete par les systemes de basse pression, tan- 
dis que le depot ou 1’acc'urnulation de sediments 
se fait pendant les periodes relativement calmes 
entre les orages. Sur la céte ouest du Canada, 
ces cycles erosion-accumulation coincident avec 
les variations saisonniéres hiver-ete dans les 

niveaux d’energie des vagues. Les principaux 
facteurs environnementaux qui influent sur la 
persistance des hydrocarbures echoues sont la 
repartition de ces hydroca_rbu_res dans la zone 
littorale et le niveau d’energie des vagues 21 la 
ligne de rivage. 

La vitesse de la dispersion naturelle depend 
principalement du type d’hydrocarbure et de la 
force des vagues. La degradation peut etre con- 
sideree comme la dispersion de certains compo- 
sants des hydrocarbures. Les composants les 
plus legers s’evaporent rapidement, immediate- 
ment apres l’exposition des hydrocarbures 2‘; 

l’air. Les composants plus lourds et moins vola- 
tils s’alterent plus lentement, selon l’app‘ort de 
l’energie mécanique. Ainsi, les huiles legeres, 
comme l’essence d’aviation ou le diesel, se dis- 
persent beaucoup plus rapidement que les bruts 
ou les. fuels lourds. Les caracteristiques des 
hydrocarbures deverses sc modifient sans cesse 
a mesure que les differents composants se dis- 
persent. Une huile relativement legére et vola- 
tile peut devenir tres visqueuse au moment du 
deversement, et relativement stable aprés plu‘-. 

sieurs jours a la surface de la mer. La dispersion 
naturelle des hydrocarbures deverses peut etre 
divisee en trois etapes: 

1) Evaporation des fractions legeres imme- 
diatement apres l’exposition des hydrocar- 
bures £1 l’air, c’est-a-dire lorsqu’ils se trou- 
vent a la surface des eaux ou sur le rivage. 
Ce processus de degradation est habit'uel- 
lement rapide au debut du deversement-; 
apres les premieres heures ou les premiers 
jours, il decroit vite. 

2) La dispersion des hydrocarbures flottant 21 
la surface des eaux ou echoues sur le 
rivage par l’action des vagues est le prin- 
cipal mecanisme de dispersion dans l’envi- 
ronnement marin. Pour que ce processus 
soit efficace a la ligne de rivage, il est 
necessaire que les hydrocarbures soient 
echoues dans les limites de la zone d’acti- 
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Photo 4. Le contraste entre les plages exposées et les pla- 
ges abritees est évident sur cette photographie aérienne, 
prise a marée basse, des plages de cailloux et de galets 
de l’anse Black Duck (Nou've||'e-Ecosse), par suite d'une 
grave pollution. Cette photographie a été prise un mois 
apres |’échouage des hydrocarbures sur la plage, a la 

suite du naufrage du pétrolier ARROW en 1970. Au début. 
les hydrocarbures couvraient toute Ia zone intertidale; 

puis, ceux qui se trouvaient sur la plage exposee ont été 
disperses, ne |_ai_ssant que des traces a la Iaisse de haute 
mer (indiquée par la fleche simple sur la photographie). L_a 
double fleche indique la laisse de haute mer de la lagune 
(Voir photo 5). 
E.H. Owens 

vite normale des vagues; la vitesse £1 

laquelle s’effectue leur dispersion physi- 
que est fonction du niveau d’energie des 
vagues pendant la periode suivant imme- 
diatement le rejet des hydrocarbures sur 
la plage. 

Photo 5. La zone lntertidale de la lagune de |'anse 
Black Duck, pres de la baie Chédabouctou, (Nouvelle- 
Ecosse) 3 ans apres le mazou_tag_e de la rive. La photogra- 
phie met en relief |'épia |’avant-plan. (Voir photo 4) 
E.H. Owens



3) Les hydrocarbures échoués au-dela de la 
limite de l’activite normale des vagues ou 
dans une zone tres protegee, a faible 
action des vagues, sontdisperses par des 
processus biologiques, essentiellement 
microbiens. Ces processus sont en general 
trés lents, s’echelonnant sur des annees ou 
des decennies. 

Les hydrocarbures legers echoues dans les limi- 
tes de la zone d’activite des vagues sur des cbtes 
exposees et a forte energie ne devraient persister 
qu’une trés courte periode de temps s’etenda_nt 
sur quelques jours. Le pétrole echoue dans des 
baies ou des lagunes abritees, au moment ou le 
niveau des eaux est eleve, par exemple penda_nt 
une maree de tempete, ne subit normalement 
pas de decomposition physique et peut persister 
pendant des annees ou meme, dans certains cas, 
pendant des decennies (photos 4 et 5). Sur les 
cétes. soumises a une erosion rapide (superieure 
a I In par annee) les hydrocarbures sont norma- 
lernent disperses 2‘: mesure que le processus 
d’erosio'n redistribue les sediments littoraux. 

Cela est le cas-, par exemple, sur des segments 
cétiers des Grands lacs et de la mer de Beau- 
fort, ou les vitesses annuelles d’erosion attei- 

gnent 3 metres. Au contraire, les hydrocarbures 
echoues sur les cétes sujettes a u_ne accumula- 
tion de sediments devraient demeurer enfouis 
pendant une periode considerable. En superposi- 
tion a ces processus a long terme d’erosion et 
d’accumulation, les cycles normaux de redistri- 
bution des sediments se deroulent selon des 
périodes de plusieurs jours et de mois (Owens, 
I977). Les cycles d’erosion‘-accumulation sont 
habituellement relies aux variations du niveau 
d’énergie des vagues a la ligne de rivage, les- 

quelles entrainent soit le. transport des sedi- 

ments d’une maniére perpendiculaire, soit la 

derive littorale. 

Le deplacement des hydrocarbures deverses est 
en grande partie determine par les vents, les 

marees et les courants, Les hydrocarbures qui 
se trouvent en zone littorale ont tendance a 
s’accumu'ler dans les secteurs abrités, 01} 1e 

niveau d’énergie mecanique des vagues est le 

plus faible, ct’est-2‘_1-dire la 01‘: ils persistent le 

plus longtemps. 

Déversements dans l’Arctique et 
V. ailleurs 

Au Canada, les processus atmospheriques ct 

océanographiques littoraux sont determines en 
grande partie par‘ le climat. Sur toutes les cétes, 
sauf en Colornbie-Britannique et dans le sud de 
la Nouvelle-Ecosse, les périodes continues de 
temperatures sous le point de congelation 
entrainent chaque annee le gel des eaux ou des 
embruns dans la zone littorale. La generation 
des vagues sur la céte est modifiee ou entravee 
par la presence de glace a la surface de l’eau ou 
dans la zone littorale elle-meme. La formation 

de glace est donc un des principaux mecanismes 
regissant le niveau d’énergie mecanique des 
vagues a la ligne de rivage et la degradation 
physique des hydrocarbures echoues. Les varia- 
tions de la temperature ambiante modifient 
egalement le taux d’evaporation des composants 

V 

les plus legers des hydrocarbures deverses. Les 
hydrocarbures persistent plus longtemps dans 
les regions 01‘: les temperatures sont basses et y 
exercent do'nc une contrainte plus prononcée sur 
l’en'vironnement. 

En general, du point de vue biologique, les cétes 
arctiques sont caracterisees par la faible diver- 
site et le nombre peu eleve des especes qui y 
resident (Owens et Robilliard, 1981a). Le deca- 
page exerce par la glace et les basses tempera- 
tures qui sevissent pendant la’ majeure partie de 
l’annee eliminent presque toutes les especes 
intertidales, a l’exception des plus resistantes. 
La presence prolongee de la glace reduit la 

periode d’activite biologique a la saison des 
eaux libres. Le gros de cette activite est concen- 
tré sur les cétes ou dans les eaux littorales, plu- 
tét que sur la ligne dc rivage elle-meme. La 
diversite et l’abondance des especes revelent 
habituellement un changement trés marque 
selon que l’on se trouve en saison des glaces ou 
en saison d’eaux libres. En effet, l’activite biolo- 
gique augmente pendant la courte periode sans 
glace, au cours de laquelle se concentrent 
d’ordinair'e les activites de reproduction et d’ali- 
mentation. Ainsi, le potentiel dc reconstitution 
de certaines especes apres des perturbations 
majeures ou chroniques peut etre, en milieu arc- 
tique, beaucoup plus faible ‘que dans un autre 
milieu. De nombreuses especes migratrices ne 
disposent que de quelques petits emplacements 
cotiers pour se reproduire. La densite des popu- 
lations dans ces emplacements est par conse- 
quent tres elevee et une contrainte exercee sur 
l’habitat pourrait constituer une grave menace 5 
la survie des especes. 

Le moment du deversement a done, dans l’Arc- 
tique, une importance capitale. Les contraintes 
eventuelles exercees sur les especes residentes et 
rnigratrices y sont accrues, vu la probabilité 
d’u_ne persistance prolongee des hydrocarbures 
echoués et le potentiel moindre de reco_r1_stit1'1- 

tion naturelle des especes touchees. 

PROFIL 
Ampleur du deversement et zones 
5 risques éleves 

Les conteraintes exercees pa_r un deversement 
d’hydrocarbures dans la -zone littorale ne sont 
pas directement liees a la seule ampleur du 
deversement. Les caracteristiques biophysiques 
de la region touchee, l’epoque de l’annee et les 
proprietes physiques et chimiques des hydrocar- 
bures sont des elements-cles dans l’evaluation 
de l’impact-eventuel ou reel du deversement. 
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L’ampleur du deversement represente, toutefois, 
un facteur important dans l’evaluation de 
l’impact exerce sur le rivage, tant sur le plan de 
la superficie touchee que sur celui du degre de 
contrainte ponctuelle. Jusqu’a present, les cétes 
canadiennes n’ont _jamais ete sujettes a un 
deversement de plus de 100 000 barils 
(tableau 1). La plupart des deversements surve- 
nus ont ete relativement petits (moins de 100 
barils) et leurs effets ont ete habituellement trés 

_ circonscrits. 

b 

TABLEAU 1. 
Comparaison des volumes des 

deversements en mer 

Quantite 
-Source Lieu (barils) 

AMOCO CADIZ France 1 800 000 
ARROW Nouvelle-Ecosse 60 000 
KURDISTAN Nouvelle-Ecosse 57 000 
NEPCO 140 Fleuve St-Laurent 8 800 

Le reperage des zones cetieres presentant des 
risques éleves de deversement est d’ordinaire en 
correlation avec l’intensite des activites d’explo- 
ration, d’ex—traction, de t_ra_r_1sport ou de transfert 
des hydrocarbures. Il est couramment admis 
que les risques d’accident dus a une erreur 
humaine on a un incident mecanique sont plus 
éleves dans les regions oi‘; naviguent un grand 

TABLEAU 2. 
Classification des ports selon le nombre 

de navires en transit (1978) 

Nombre de / 

navires
‘ 

Port en transit
5 

Vancouver 24 143 
New Westminster 6 
Montreal 5 9/55 
Victoria 4 789 
Windsor ,3 {404 
Halifax //3 036 
Sarnia 3 018 
Thunder Bay 2816 
Nanaimo 2 727 
North Sydney 2 688 
St-Jean 2 326 
Powell River 2 325 
Campbell River 2 300 
Sept-lles 2 090 
Quebec 1 837 
Hamilton 1 730 
Port Cartier 1 499 
Baie Comeau 1 439 
Toronto 1 227 
Sorel 1 069 

Source: Statistique Canada, 1979.



nombre de pétroliers ou dans celles 01‘: se trou- 
vent de grosses installations de transfert de 
combustible. A l’heure actuelle, il n’existe, au 
Canada, aucune installation d’extraction offs- 
hore. Des activites d’exploration en mer sont en 
cours dans la met de Beaufort, les lles Arcti- 
ques, la mer du Labrador, le Grand Banc, la 
plate-forme Scotian et le lac Erie. Dans cha- 
cune de ces regions, les risques d’éruption exis- 
tent bel et bien; toutefois l_a frequence de ce 
type d’événement est faible comparativement au 
nombre de forages qui ont eté effectués au large 
ainsi que prés des cétes. 

Les accidents maritimes qui mettent en cause 
des pétroliers ou le deballastage du carburant 
des navires peuvent etre abordés sous l’angle de 
la densite du trafic. Au tableau 2 sont recensés 
les 20 ports les plus actifs du Canada. 11 est evi- 
dent que les risques d’accident sont les plus éle- 
vés dans les zones ou la dens_ite du trafic est la 
plus forte. Lorsque l’on étudie les possibilites 
d’un deversement majeur, on doit prendre en 
consideration le volume de pétrole brut ou de 
produits pétroliers transportes par bateau. Le 
tableau 3 donne une classification des ports en 
fonction du tonnage dc pétrole transporté. 
Les risques peuvent donc etre evalués soit en 
fonction de la densité du trafic, soit en fonction 
du volume de pétrole transporté par bateau. On 
observe de trés fortes variations régionales au 

TABLEAU 3. 
Classification des ports selon la quantite 
de_petrole brut et de produits pétroliers 

transportes (1978) 

I Port Masse (t) 

Slaint-Jean 9 416 401 
Halifax 5 951 640 
Montreal 5 567 058 
Port Hawkesbury* 4 420 251 
Sarnia 3 517 708 
Québec 3 015 12_2 
‘Vancouver 1 368 230 
Sept-lles 751 618 
Thunder Bay 505 238 
Sault-Ste-Marie 482 825 
Windsor 450 745 
Toronto 433 878 
Trois Rivieres 414 779 
Port Alfred 405 064 
Hamilton 316 279 
Nanaimo 272 742 
Sydney 267 176 
Victoria 151 405 
Campbell River 147595 
Port Colborne 100 830 

* La raffinerie de Pointe Tupper etant aujourd’hui fermée, 
la valeur annuelle en I98! était probablement inférieure 5 
900 000 L 

Source: Statistique Canada, 1979. 

TABLEAU 4. 
Tonnage manutentionné dans les ports canadiens, en decembre 1978 

Atlantique 
et Colombie- 

Arctique Quebec Ontario Britannique 

Fret total (t)* 7 726 657 10 327 414 7 718 798 5 620 033 
Total du pétrole brut et des produits 5 895 333 l 529 393 591 565 265 028 

pétroliers raffinés (t) 

* Tonnage de fret total inclut des produits pétroliers bruts et raffines. 
Source: Statistique Canada, 1979. 

Canada pour ce qui est de la proportion des pro- 
duits pétroliers par rapport au total du fret 
transporté (tableau 4). C’est sans contredit sur 
la cote ouest que le volume du transport mari- 
time est le plus considerable, mais’ la majorité 
des produits transportes ne sont pas des produits 
pétroliers. Par contre, le transport de pétrole 
brut et des produits raffines constitue un impor- 
tant secteur de l’industrie maritime dans 
l’Atlantique. Un-troisieme element relie a la 
repartition du trafic maritime et intervenant 
dans l’evaluation des risques d’accidents mariti- 
mes concerne les caracteristiques du plan d’eau 
on se ‘fait la navigation. Les ports de Vancouver 
et de New Westminster sont les plus actifs au 
Canada pour le nombre total de navires en tran- 
sit et leurs eaux cotiéres adjacentes sont catac- 
terisees par la presence de nombreux passages 
étroits. Au contraire, les approches d_u port 
d’Halifax se trouvent en plein ocean et ne pre- 
sentent aucun danger de navigation (si l’on 
exclut l’intérieur de la zone portuaire elle- 

meme). Vu la presence de détroits ou de che- 
naux rendant la navigation difficile, les risques 
d’accidents sont élevés dans les endroits sui- 
vants: 

0 le détroit Juan de Fuca et le détroit de 
Georgie

5 

Sault-Sainte-Marie 
la riviere St. Clair 
le canal de Welland 
le fleuve et la voie maritime du Saint-Lau- 
rent ’ 

Des données sur la repartition du trafic mari- 
time dans les Grands lacs sont presentees £1 la 
carte 1 et au tableau 5. 

La vulnerabilité des cétes peut étre definie en 
fonction de l’impact eventuel d’un déversement 
sur l’activite biologique ct humaine de la region. 
Elle peut étre évaluée en fonction de la distribu- 
tion des habitats 5 forte productivité des especes 
rares, en peril ou en voie de disparition, a_i_nsi 

qu’en fonction de la densite de l’activité 

humaine dans la zone littorale. Les deltas du 
Fraser et du Mackenzie sont d’exce1lents exem- 
ples de regions on l’impact d’un deversement 
d’hydrocarbures sur Yecosystéme littoral serait 
trés grave. En contrepartie, de ‘nombreux seg- 
ments cotiers du Labrador ou de Terre-Neuve, 
constitués avant tout de plages rocheuses et 
comptant peu de marais ou d’habitats produc- 
tifs, pourraient étre considéres comme des 
régions peu vulnerables. Dans les endroits o1‘1 la 
zone cétiére est habitée ou utilisee par l’homme, 
les deversements risquent d’avoir de plus graves 
consequences. 

Comme chaque deversement présente des 
caracteristiques et des effets uniques, la vulne- 
rabilite d’une zone littorale doit etre evaluee en 
fonction d’un certain nombre de paramétres 
specifiques. Les segments les plus vulnérables 
des cétes canadiennes sont surtout les régions 
ou l’activite humaine et le trafic maritime sont 
intenses. 

Répartition volume—fréquence 
des déversements (selon les 
quantités en jeu) 
Les seules statistiques fiables que nous posse- 
dions sur Pemplacement et le volume des dever- 

TABLEAU 5. 
Trafic total dans les canaux artificiels 

1960 1970 1980 
Canal (nombre de navires) 

Sault-Ste—Marie 22 151 12 712 19 200 
Canal de Welland 7 536 6 768 6 900 
Voie maritime du St-Laurent 6 869 5 936 7 100 

Source: Commission du Bassin des Grands lacs, I975. 
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CARTE 1. 

Trafic total prévu pour 1995_
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Entre 1970 et 1980, sept gros déversernients 

sements d’hydrocarbures sont tirées de la base TABLEAU 6_ (500t ou plus) ont eu lieu dans les e_aux,éana- 
de données du systéme NATES (National An_a- 
lysis of Trends in Emergencies System), mis au 
point en 1972. En général, nous ne disposons 
d’aucune donnée sur les déversements particu- 
liers ayant eu lieu avant le milieu des années 70, 
et s’i1 en existe, ces données sont souvent tires 

sommaires. Comme de nombreux petits déver- 
sements demeurent non déclarés, toute analyse 
de la fréquence et de la répartition des déverse- 
ments est biaisée aux dépens des déversements 
de moins de 1 tonne. Selon les données qui figu- 
rent au tableau 6, établies d’aprés les 454 déver- 
sements ma_rins dont il est fait état dans le sys- 
téme NATES entre 1976 et 1980, le volume de 
la majorité des déversements, soit 85 % de ces 
derniers, éta_it inférieur £1 50t d’hydr0carbures. 
Si tous les petits déversements non déclarés 
étaient pris en consideration, le pourcentage 
serait probablement plus élevé. 

~~~ 
~~~~ 

Canal des Chutes Ste-Mane 
Afint Aval 

1970* 7.3 80.7 
‘°. 

. 
‘. 1980 11.8 98.9 

. 

’ 1995 15.4 126.1 
- 2000 16.3 133.3 

. W20 29.9 171.5 

_ 
V 

> 6‘ 

ONTARIO 

Flemarques: 
Les courants commerciaux 
indjquent le tonnage métrique 
pour l‘a'nnée 19.95. 

. *Données de trafic réelles pour 
\ 1970. Tous les chjffres sont en 

~ millions de tonnes métriques. 

QUEB EC 

An_1£n_t 

_ 
1970* 221.7 

- 
'_ 

. 
1980 29.0 

2 1995 37.2 
2000 39.0

~ 

2.020 

~~ ~~ ~~~ 

Déversements marins au Canada 
recensés dans le systéme NATES entre 
1976 et 1980, et classés selon le volume 

et la cause 

l\i/1asse(t) (1)1 
” 

(ii) (iii) (iv) Total 

0-5 94 1 39 108 40 381 
5-50 1 3 9 14 10 46 
50-500 7 5 5 6 23 
> 500 3 1 — _— 4 
Innconnu — — —— — 10 
Total 117- 154 127 56 464 

* (i) pétroliers; (ii) déballastage de vraquiers; (iii) déballas- 

tage d'autres embarcations; (iv) terminaux maritimes. 

Source: NATES, non publié. 
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diennes: quatre d’entre eux ont été cau/s/és par 
des accidents de pétroliers, deux par des ace)"- 
dents d’autres types de navires et le cl/ernier par 
une fuite dans un parc de stockage (tableau 7). 
Tons ces déversements ont entrainé un ma_z0u- 
tage massif de la zone littorale, saufdans le cas 
du LEE WANG ZIN, alors que les hydrocar- 
bures déversés se sont échoués sur les cétes de 
l’Alaska. Sur les vingt déverserjnents recensés au 
tableau 7, huit sont reliés a des accidents de 
pétroliers, quatre £1 des fuites dans des installa- 
tions sur terre, et les autres, soit neuf, ont eu 
lieu a l’0ccasion d’accidents maritimes divers. 
Compte tenu de tous les déversements déclarés 
(tableau 6), il ressiort qu’environ le huitiéme 
d’entre eux est relié aux installations sur terre et 
le quart £1 des accidents de pétroliers; le reste est 
attribuable £1 des accidents ou des transferts de 
vraquiers.



TABLEAU 7. 
Liste partielle des principaux déversements au Canada, 1970-1980 

Volume 
approxi- Type 
matif du de 
déverse- Na,vire/ déver-

’ ment (t) Origine Emplacement sement Annee 

10 000 ARROW* Baie Clyédabouctou bunker C 1970 
(N.-E.) 

7 I30 KURDISTAN* Détroitédf Cabot fuel 1979 
(N.- . 

l 300 Parc de Baie Déception diesel, 1970 
stockage (Qué.) essence 

1 100 NEPCO 140* Fleuve St-Laurent fuel 1976 

l 100 LEE WANG Dixon Entrance fuel oil 1979 
ZIN (E.-U.) 

840 CANSO Détroit_Canso fuel 1979 
LIGHT* (N.-E.) 

500 WILLIAM Ile Square diesel 1976 
CARSON (T.-N.) 

400 VANLENE Détroit Barkley bunker B, 1972 
(C.-B.) diesel 

387 RICHMOND Ile Dees fuel 1977 
RED* (C.-B.) 

331 Terminal Gaspé (Qué.) fuel 1979 
maritime 

305 Terminal Chicoutimi (Qué.) fuel 1980 
maritime 

300 CARITA Cap-Breton (N.-E.) bunker 1975 

250 OSTROV Grand Banc fuel 1978 
RUSSKIY 

240 freighter Inlet Burrard bunker 1973 
(C.-B.) 

234 JOHN A_. A 
Mer dc Beaufort fuel 1978 MCDONALD 

230 IMPERIAL Détroit de Parry fuel 1976 
; 

ST. CLAIR* (Ont.) 
‘‘ 200 IRISH, Ba_ie Alert (C.-B.) fuel oil 1973 

STARDUST 
‘204 Terminal Marystown (T.-N.) fuel 1977 

. maritime 
200~ SANDINO Tracy (Qué.) fuel oil 1978 

* lndique uh accident de pétrolier. 
Source: NATES, non publié et autres sources non répe_rtoriées. 

Répartition voIume—fréquence 
' 

des déversements (par région) 
L’analyse pa_r région des déversements cétiers 
recensés dans le systéme NATES pour la 
période de cinq ans de 1976 a 1980 fait ressortir 
la predominance des accidents tant sur terre 
qu’au large dans la région de l’At1antique- 
Sa_int-Laurent (tableau 8). Cela n’est pas telle- 
ment surprenant, compte tenu des caractéristi- 
ques de l’industrie du transport maritime dans 
cette région. Le pétrole brut et les produits 
pétroliers y constituent en effet l’une des princi- 
pales ma-rchandises transportées, la plupart des 
produits pétroliers utilisés dans l’est canadien 
étant importés par mer. Au contraire, l’Ontario 

et l_a Colombie-Britannique sont approvision- 
nées par le réseau de transport terrestre. Pour 
ce qui est des gros déversements (tableau 7), 
c’est encore la région Atlantique—Saint-Laurent 
qui détient le record, soit les deux tiers des acci- 
dents en mer et sur terre. 
Le nombre élevé de déversements signalés dans 
la région de Québec peut étre attribué pour une 
bonne part 2‘: l’eff1cacité du systéme de surveil- 
lance en matiére de lutte contre la pollution 
dans le fleuve et la voie maritime du Saint-Lau- 
rent. Les données pour la région sont sans 
aucun doute exactes et reflétent probablement 
mieux le nombre réel de déversements que les 
relevés effectués dans les autres régions littora- 
les. 
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Ainsi, bien que les zones 51 risques élevés identi- 
fiées selon la densité du trafic et les restrictions 
51 la navigation semblent £1 premiere vue se 
situer sur la cote ouest et dans les Grands lacs, 
comme nous l’avons mentionné dans les para- 
graphes précédents, il ressort des relevés de 
déversements que c’est dans le Saint-Laurent et 
sur la cote est que les déversements sont les plus 
fréquents et les plus gros. 

HISTORIQUE 
Variations dans les risques de 
sinistres 

L’ut_ilisation croissante du pétrole et des pro- 
duits pétroliers s’est traduite par une augmenta- 
tion des risques de déversements cotiers 
d’hydrocarbures. Avant 1971, seulement 
10 puits avaient été forés au large de la cote 
atlantique canadienne, contre 133 entre 1971 et 
1980. Le rythme d’exploration dans cette région 
ainsi que dans l’Arct»ique s’est considérablement 
accéléré au cours des cinq derniéres années. De 
meme, le volume du trafic maritime et la taille 
des navires transportant le pétrole brut ont aug- 
menté. Le débit de la circulation maritime dans 
le fleuve Saint-Laurent a augmenté de 20% 
entre 1970 et 1981 et, d’aprés les prévisions, 
devrait doubler d’ici l’ar_1 2020 (Commission du 
bassin des Grands lacs, 1975). Les risques de 
déversements d’hydrocarbures ne cessent donc 
de croitre. 

L’adoption dc réglements ou de mesures de con- 
trole régissant la circulation maritime peut allé- 
ger quelque peu cette menace éventuelle en aug- 
mentant la sécurité en mer, mais il est peu 
probable que cela renverse la tendance générale. 
Comme les données sur le nombre d’accidents 
et de déversements ne sont fiables que depuis les 
cinq ou six derniéres années, nous ne possédons 
aucune mesure quantitative de la fréquence 
variable des déversements cétiers. La taille des 
pétroliers océaniques a considérablement aug- 
menté depuis le milieu des années soixante 
(tableau 9), augmentant d’autant la gravité 
éventuelle d’un déversement dfi a un accident. 
Le premier déversement marin d’importance 
(plus de 100000 t) a été celui du TORREY 
CANYON en 1967. Depuis ce jour, d’autres 
déversements plus considérables encore, comme 
ceux dc l’AMOCO CADIZ et de l’IXTOC I, 

ont eu lieu. Globalementv, pour 1979 seulement, 
l4 accidents en mer se sont traduits par des 
déversements d’hydrocarbures de plus de 
4 500 In’ chacun (Oil Spill Intelligence 
Report,1980). 

L’évolution de la perception de 
l’impact des déversements 
Jusque dans les années soixante, le développe- 
ment industriel n’était, a toutes fins utiles, sou-



TABLEAU 8. 
Répartition géog-raphique des déve'rsements cétiersz 1976-1980 

Pourcentage 
Nombre des Longueur 

de déver- de la 
_ 

déver- sements cote 
Province sements totaux (%) 

Colombie-Britannique 44 
, 9,5 10,1 

T.N.-O. et Yukon 29 6,2 64,4 
Labrador 5 1,1 6,0 
Terre-Neuve 3 3 7 ,1 5 ,3 
Nouvelle-Ecosse 43 9,3 3,0 
Nouveau-Brunswick 34 7,3 0,9 
lle-du-Prince-Edouard 5 1,1 0,5 
Québec: baie d‘Hudson 0 0 3,4 
Quebec: golfe du St"-Laurent 217 46,8 2,0 
Ontario: ‘baie d’l-ludson 0 0 0,5 
Ontario: Grands lacs 38 8,2 3,7 
Manitoba 0 0 0,3 
E.-U».~ (fleuve St-Laurent) 6 1,3 0 
Autres* 10 2,1 0 

" Les hydrocarbures de 10 déversements all large des cétes du Pacifique et de l’Atlantique n’ont jamais atteint le rivage. 
Source: NATES, non publié. 

mis a aucune réglementation relative a l’e_nvi- 

ronnement. Cette situation a changé depuis que 
le public a pris conscience des problémes ecolo- 
giques. La prise de conscience a suivi les pre- 
miers gros déversements d’hydrocarbures par 
suite de l’accident du TORREY CANYON, en 
Europe, et de 1’éruption de Santa Barbara en 
Californie, qui tous deux sont survenus dans des

V 

régions densément peuplées et ont attiré l’atten- 
tion des médias. Des projections 21 la télévision 
ou au cinéma sur les accidents maritimes révé- 
lent le caractére dramatiquedes déversements 
provoqués par des collisions en mer ou des nau- 
frages. Etant donné l’importance accordée par 
les médias au naufrage de l’AMOCO CADIZ, 
chaque foyer européen, de méme que nord-a_mé- 
ricain, a pu voir des images saisissantesgde l’évé- 
nement. 

Les principales sources d’hydrocarbures dans la 
zone littorale ne sont pas les déversements, mais 
le ruissellement, les retombées atmosphériques 
et l’évacuation des eaux usées sur la cote 
(tableau 10). Ce sont toutefois les déversements 

qui sont percus comme des «désastres» par le 
public et les groupes d’écologistes et qui, par 
vconséquent, recoivent le plus d’attention. Cette 
réaction est en grande partie fondée sur lc 

caractére tragique d’un accident maritime et le 
spectacle pénible que présentent d’énormes 
volumes d’hydroea-rbures épandus sur la mer ou 
sur le littoral. Habituellement, l’attention du 
public est attirée par les répercussions les plus 
apparentes, par exemple la mort des oiseaux. 
Tout accident majeur prend alors les propor- 
tions d’un désastre écologique irréparable, quel- 
les qu’en soient les répercussions réelles a court 
ou it long terme. Les naufrages et les tempétes 
exercent une fascination brutale, accentuée par 
la «marée noire» qui envahit la plage. 

Malgré cette perception des déversements par le 
public, le type d’accident le plus fréquent ne 
met en jeu que de petites quantités d"hydrocar- 
bures, L’adoption de réglements de lutte contre 
la pollution et la mise au point de ressources 
techniques et de cours de formation en matiére 
d’intervention par les gouvernements et l’indus— 

_ 

TABLEAU 9. 
Augmentation de la taille des pétroliers océaniques 

< 50 000 50 000-200 000 > 200 000 
Année (port en lourd en tonnes) 

1950 
' 308 I 

9 I 

' 

_— 

1965 274 386 — 
1974 293 142 344 

Source: Wardley-Siiiith, 1976. 
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TABLEAU 10. 
Données sommaires sur les hydrocar- 

bures pétroliers déversés dans les océans 

Quantité 
Cause (105 t) 

Su_intemen_ts naturels 0,6 

Production offshore 
Transport 2,413 
Raffineries cotiéres 

Atmosphere 
Cours d’eau/ruissellement urbain 3,1 
Evacuation des eaux usées sur la cote 

Source: National Academy of Sciences, 1975. 

trie ont, jusqu’a un certain point, incité le sec- 
teur industriel a accorder davantage d’attention 
aux déversements et 51 leurs impacts. Ces régle- 
ments, cours de formation et activités d’inter- 
vention ne suscitent guére l’attention du public, 
mais n’en ont pas moins permis d’améliorer, en 
l’espac'e de cinq ans, le potentiel d’intervention 
et l’arsenal antipollution contre les gros et les 
petits déversements. 

LEs_ CONTRAINTES EXER- 
CEES SUR LES TERRES 

Les contraintes exercées sur les 
terres par suite de la pollution par 
les hydrocarbures 

L’environnement biologique 
Les contraintes exercées sur l’environneme,fit 
biologique dependent du volume et du type 
d’hydroca_rbures déversés, des conditions "céa- 

nographiques, de l’époque de l’an_née/et des 
caractéristiques biophysiques du segment c6tier 
pollué. Il est impossible de définir un/niveau de 
contraintes qui puisse s’appliquer 51/ toutes les 

situations de déversements. Méme dans le cas 
du TORREY CANYON, on pll/is de 14.000 r-,_ 
de pétrole altéré et 10 000t del dispersant toxi- 
que ont été répandus sur 150 km de cote dans 
l’ouest Ides Cornouailles, unepnouvelle colonisa- 
tion de la zone cotiére a commencé dans les 

semaines qui ont suivi le déversement, et 
l’aspect général antérieur au déversement a été 
reconstitué dans la plupart des zones, sur une 
période de 10 ans. Le rythme de restauration 
aprés de semblables catastrophes est lent 
(Southward et Southward, 1978). Selon les 

milieux perturbés, le rythme de restauration 
varie entre moins d’un an et plus de dix ans 
(Thomas, 1977). La contrainte initiale est sou- 
vent de nature trés grave, entrainant la mort de 
nombreux animaux ou autres étres vivants par 
étouffement, ingestion ou respiration des consti-



\
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tuants toxiques des hydrocarbures. Dans la zone 
_ 
intertidale, la principale perturbation est géné- 
ralement causée par 1’étouffement des sujets par 
engluement. Les hydrocarbures qui atteignent 
la zone littorale sont, dans une certaine mesure, 
altérés; leurs fractions légéres se sont générale- 
ment évaporées et les valeurs de toxicité ne sont 
habituellement pas élevees. 

Les contraintes résultantde la pollution par les 
hydrocarbures sont en général plus fortes dans 
les zones de productivité biologique maximale, 
par exemple dans les estuaires et les marais. Ce_s 
habitats sont des frayéres ou des aires de repro- 
duction dans lesquelles le seuil de tolérance des 
sujets £1 divers stades de développement _peut 
étre trés inférieur au seuil observé dans des 
milieux plus exposés. Les estuaires et les marais 
sont des milieux de faible énergie, en ce qui con- 
cerne les vagues et les courants, de sorte que la 
persistance prévisible des hydrocarbures y est 
supérieure a celle qu’on note sur les cotes expo- 
sées. La lente dispersion des hydrocarbures dans 
ces habitats signifie que les sujets sont soumis 
aux contraintes résultant du déversement pen- 
dant une pluslongue période. De nombreuses 
formes larvaires et juvéniles sont particulié're- 
ment vulnérables a la toxicité des hydrocarbu- 
-res. 

Sur les cétes exposées, c’est-a-dire les cotes sou- 
mises constamment a l’action des vagues, la 
densité de population des a-nirnaux intertidaux 
est en général faible sur les rivages de sable ou 
de galets, mais élevée sur les substrats rocheux. 
Sur les Cotes sédimentaires, la faible densité de 
population résulte des niveaux élevés de l’éner- 

\ , 

it gie mécan_ique qui redistribue constatmment les 
sables et les galets, Les constituants les plus 

‘gperturbateurs du pétrole sont sans doute les 
‘fractions solubles (National Academy of Scien- 
c‘»3.s, 1975), qui sont surtout présentes dans la 
zone cétiére a la suite de déversements sur 
terrig. Les hydrocarbures déversés en mer s’alté- 
rent "at leurs fractions solubles sont dispersées 
dans les_eaux littorales, les eaux océaniques ct 
l’atmospl1ere. 

Un élémenE‘._clé en ce qui concerne les contrain- 
tes biologiques est l’époque du déversement. La 
présence des constituants toxiques dans la zone 
et les eaux littorales ou l’action d’étouffe’ment 
'du pétrole échoué peuvent avoir des effets trés 
différents selon que l’accident survient au cours 
des mois d’hiver, alors que de nombreuses espe- 
ces sont a l’état dormant, ou pendant les pério- 
des de développement et de frai du printemps, 
lorsque les contraintes exercées tant sur l’habi- 
tat que sur les sujets peuvent étre trés fortes. De 
méme, la composition des espéces et la structure 
de la population peuvent subir des variations 
marquées au cours de l’année. Une espéce 
migratrice peut utiliser un marais cétier a de 
plus basses latitudes pendant seulement quel- 
ques jours ou quelques semaines chaque année, 
et elle peut passer sa période de nidification et 
élever scs petits dans un marais cétier arctique 

pendant plusieurs semaines au cours des brefs 
mois d’été. Un déversement dans des aires de 
reproduction aura des effetsconsidérables sur la 
reproduction des especes. Inversement, si le 

déversement se produit a l’époque ou le marais 
arctique n’est pas occupé par la sauvagine 
migratrice, son impact sur l’écosystéme local 
sera atténué et les contraintes seront réduites 
d’autant. 

Les contraintes atteignent un sommet dans des 
milieux oi‘: le déversement d’hydrocarbures se 
concentre dan_s une zone relativement restreinte, 
tels un marais ou un estuaire. Sur le plan de la 
toxicité, la contrainte maximale résulte des 
pétroles raffinés comme le fuel n° 2 et en ce qui 
concerne l’étouffement physique, la contrainte 
la plus grave est exercée par les pétroles bruts 
visqueux ou les fuels lourds comme le 

Bunker C. Le méme type d’hydrocarbures peut 
également avoir des effets tres différents selon 
les espéces touchées. Par exemple, les plantes 
des marais peuvent survivre, méme aprés avoir 
été enduites de plusieurs couches d’un pétrole 
brut frais ou altéré, tandis que les sujets de cer- 
taines espéces d’oiseaux ou de certaines espéces 
dc sess_iles peuvent étre tués par l’imprég'nation 
d’une seule couche. Les déversements entrai- 
nent les dommages les plus sérieux chez les ani- 
maux, lorsque les hydrocarbures sont ingérés ou 
pénétrent dans la cavité buccale. Cependant, le 
mazoutage ne frappe pas nécessairement un 
animal d’incapacité et la présence de traces visi- 
bles de pétrole sur la peau des animaux ne cons- 
titue pas toujours une menace sérieuse :1 leur 
santé (photo 6). 

Photo 6. Phoque partiellement englué de pétrole. 3 Sable 
Island (Nouvelle-Ecosse). 
E;H. Owens 

Les oiseaux de rivage les plus vulnérables‘ aux 
effets des déversements d’hydrocarbures sont les 
échassiers qui passent le plus clair de leur temps 
a la surface de l’eau et plongent pour attraper 
leur nourriture. En général, les marmettes, les 
guillemots, les godes et les canards de mer plon- 
geurs sont les plus vulnérables a l’impact des 
déversements a la surface des eaux cotiéres. 
Dans la zone littorale, les échassiers comme les 
hérons peuvent subir 1’impact du pétrole échoué 
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dans les marais ou les battures intertidales, 
mais la plupart des oiseaux de rivage ne sont 
pas touchés par les déversements. 

L’activité humaine 
Les contraintes exercées sur l’activité humaine 
dans la zone littora_le concernent, dans une 
grande mesure, les entreprises de subsistance ou 
commerciales, comme la récolte des coquillages 
ou les pécheries commerciales. Les autres effets 
des déversements d’hydrocarbu_res sur l’homme 
sont reliés a la dégradation esthétique du milieu 
physique et aux désagréments que peuvent cau- 
ser les résidus de goudron sur les plages. Les 
boules de goudron ou les couches de pétrole sur 
les plages peuvent évidemment nuire a l’utilisa- 
tion récréative de la zone littorale. Les activités 
commerciales reliées aux loisirs, comme les res- 
taurants ou les établissements d’hébergement, 
peuvent subir un sérieux contrecoup. Dans cer- 
taines régions, la cote elle-meme représente une 
industrie essentielle (par exemple la cote nord 
de 1’lle-du-Prince-Edouard) et un déversement 
qui surviendrait dans ces lieux au début ou vers 
le milieu de l’été aurait de graves repercussions 
sur l’utilisation récréative de la région et les 

activités commerciales subséquentes. 

La péehe cotiére et la récolte des coquillages, 
que ce soit a des fins de subsistance, de loisirs 
ou pour des intéréts commerciaux, peuvent étre 
sérieusement touchées par la présence de grands 
volumes de pétrole dans la zone littorale. Outre 
les effets qu’il peut avoir sur les animaux eux- 
mémes, le pétrole peut endommager les filets, 
les ca_siers et autres pieces d’équipement. Ceux- 
ci peuvent, bien sfir, étre nettoyés, mais la perte 
de temps ainsi encourue est un facteur impor- 
tant dans l’évaluation des effets d’un déverse- 
ment d’hydrocarbures sur les activités humai- 
nes. 

Dans certains cas, les déversements d’hydrocar- 
bures peuvent présenter un danger pour la santé 
et la sécurité de 1’homme. Les déversements de 
distillats raffinés peuvent notamment causer des 
incendies ou des explosions ou les deux, avant 
l’évaporation des fractions légéres des hydrocar- 
bures. Les prises d’eau a des fins d’utilisation 
commerciale ou industrielle peuvent également 
étre atteintes par des déversements et doivent 
étre éventuellement fermées afin d’éviter tout 
risque de dommage a liéquipement. Mention- 
nons, entre autres, les prises d’eau pour les sys- 
témes de refroidissement, les usines de transfor- 
mation du poisson ou les usines de dessalement. 
L6 principal impact des déversements d’hydro- 
carbures sur les activités humaines réside dans 
la perte de ressources servant 2‘: la subsistance 
ou au commerce. La perte d’une zone de coquil- 
lages peut ne pas paraitre de prime abord d’une 
importance capitale pour l’économie d’une 
région. Toutefois, lorsqu’une ou deux famiiltles 
dépendent, sur le plan commercial, de cette res-



\ source, cela peut tourner a la catastrophe.. 
Meme si l’habitat et ses animaux redevienneht 
aprés quelques années ce qu’ils étaient, leur 
perte temporaire entrainera une conversion des 
activités des personnes tributaires de ces.rres- - 
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Déversements accidentels et 
perturbations“ naturelles 
En général, les espéces de la zone cotiére font 
preuve d’une trés grande résistance a. toute 
agression, ce qui s’explique par la rigueur de 
l’enVironfiement dans lequel elles vivent. 
L’immersion et l’exposition causées par la varia- 
tion des niveaux des eaux de marées ainsi que 
les va_riation_s conne_xes de la salinité et du 
réchauffement par rayonnement engendrent 
dans la zone intertidale elle‘-méme des condi- 

, 

tions trés difficiles. Des modifications quoti- 
d_iennes et saisonnieres considérables des carac- 
téristiques des rivages constitués de sédiments 
résultent du remaniement et de la redistribution 
des sédiments sous l’a_ction des vagues. La zone 
cotiére est donc soumise a de fortes contraintes, 
tant sur le plan écologique que sur le plan phy- 
sique. Sur une échelle globale et sur de longues 
périodes, les déversements d’hydrocarbures ne 
présentent pas de menace permanente pour la 
qualité de l’environ'nement. La desertification, 
la byio-accumulation des métaux et les pluies 
acides constituent des problémes beaucoup plus 
graves et plus étendus que les effets reliés aux 
déversements d’hydrocarbures. 

Les déversements peuvent étre considérés 
comme des phénoménes destructeurs circons- 
crits, £1 la suite desquels l’environnement se res- 
taurera avec le temps, meme si cette restaura- 
tion peut prendre plus d’une décenriie. Les 
déversements peuvent causer une forte pertur- 
bation" de l’écosystéme et des act‘i-vités humaines 
dans la région. Toutefois, les dommages sont en 
général bien inféricurs a ceux que provoquent 
les perturbations naturelles qui peuvent survenir 
dans n’importe quelle région. Les contraintes 
mécaniques ou thermiques, par exemple les tsu- 
namis ouiles périodes prolongées de chaleur ou 
de sécheresse, peuvent provoquer des dommages 
a plus long terme aux écosystémes. Bien que le 
terme de «restauration» s’app1ique d’ordinaire 
dans un sens assez vague aux cas de déverse- 
ments d’hydrocarbures, de nofnbreuses études 
révélent que les marais et les estuaires peuvent 
étre restaurés, aprés un seul déversement, dans 

. 

un délai de 2 ans ou ,r_7noin_s. Plus l’ampleur du 
déversement croit, ou plus la fréquence des 
déversements au méme endroit augmente, plus 

_ 

lacapacité de restau_ration dirninue et plus elle 
suppose de longues périodes. Cole (1979) a note 
que dans le nord-ouest de l’Europe, les effets de 
l’hiver rigoureux de 1962-1963 dans la mer du 
Nord et la Manche se sont réyélés beaucoup 
plus graves et plus étendus et qu’ils ont persisté 
beaucoup plus longtemps que les répercussions 
de la marée noire du TORREY CANYON. 

I1 n’existe pas de rior'_me qui soit reconnue ou 
appliquée internationalement et qui permette 
d"évaluer les effets des catastrophes soit natu- 
relles, soit anthropiques. Les valeurs politiques 
et sociales changent avec le temps et avec le 

lieu, de sorte que l’évaluation des dommages 
causés n’est jamais objectivement ajustée aux 
modifications écologiques subies par l’e'nviron- 
nement. 

Le nettoyage et les contraintes 
exercées sur les terres 

Le milieu biologique 
Les effets possibles du nettoyage d’un déverse- 
ment d’hydrocarbures sur les systémes biologi- 
ques ont été décrits par Foget ét al.-, (1979) 
comrne suit: 

0 déplacement du biote avec le substrat par 
suite des effets du nettoyage; 

“ extension des effets toxiques en raison de la 
pollution provoquée par le nettoyage; 

° perturbation de l’habitat par l’équipeme'nt, 
les procédés de nettoyage ou le personnel»; 

0 ani'maux blessés pa_r le nettoyage manuel 
ou par des engins lourds; 

° tort fait aux animaux par le bruit ou par 
des opérations requérant l’utilisation de. 
matéjriiel lourd ou la presence d’un grand 
nombre de personnes. 

Le, niveau de contraintes imposées a un systéme 
biologique par le nettoyage depend de la densi_té 
initiale de la population, des types d’espéces 
presents, de la superficie totale touchée par les 
opérations de nettoyage et de la saison. 

Certaifnes techniques de nettoyage, comme la 
dispersion hydraulique a forte pression, le net- 
toyage a la vapeur ou au jet de sable peuvent 
emporter toutes les especes existantes fixées a la 
roche en place ou aux substrats du_rs_. L’enléve- 
ment des sédiments‘ dans les marais ou dans 
d’autres secteurs du rivage couverts de végéta- 
tion peut également provoquer une grave per- 
turbation de l’habitat et l’élimination physique 
de ces espéces. Il est évident que l’utilisation 
d’engins lourds dans les marais aura un effet 
domrnageable, £1 savoir l’écrasement des ani- 
maux et la perturbation de l’habitat lui-meme. 
Dans de nombreux cas, ces opérations de net- 
toyage peuvent causer plus de dégats que le 

TABLE-AU 11. 
Les techniques de nettoyage des marais 

Conditions Techniques 
d’application de nettoyage 

Dispersion hydraulique 2:. faible A util_iser de préférence dans les 

Impact sur 
l’environnement 

Impact minime; un certain éc‘rase- 
pression 

A-bsorba_nts:_ en vrae, tampons 
ou rouleaux 

Ecrémeurs a bande transpor- 
teuse oléophile 

Coupe et enlévement de la 
végétation (n’utiliser quesi la 
dispersion lj|yd_raulique est inef- 
ficace pour l’élimination du 
pétrole sur les plantes). 

Combustion* 

Enlévement du sol et de la 
végétation 

petits chenauix: autour des massifs de 
plantes et des bosquets d’arbres; sur 
la végétation le long des berges de 
canaux et des rivages. 
Absorbants en vrac: £1 utiliser dans les 
petits chenaux ou les étangs compot- 
tant de faibles courants. Tampons ou 
rouleaux:-2‘; utiliser dans des étangs 
peu profonds et sur des rivages sans 
accumulation de débris. 

A utiliser de préférence dans les che- 
naux ou've‘rts ou les étangs présentant 
des nappes d’hydrocarbures dérivan- 
t_e_s; en amont des barrages deretenue 
et le long des rivages de marais. 

Coupe manuelle: s’applique 51 la végé- 
tation des petits chenauux. Coupe

I 

mécanique: le long des berges de che- 
naux ou des rivages. 

A utiliser dans de grandes zones pol- 
lusées. Probablement appropriée lors- 
que le marais se trouve a un stade de 
dépérissement terminal. 

A utiliser lorsque les hydrocarbures 
toxiques et persistants ont profondé- 
ment pollué le substrat. 

ment des plantes de marais si la dis-I . 

.' 

persion est effectuée a pa_rt_ir de la 
t.e.r.rc ferme. 

Les ab‘so'rbants en vrac sont diffi- I/'. 

ciles a récupérer et peuvent écrasér 
les plantes de maraius. ’ 

Impact minime. _» 

Dommages a la surface des-marais’. 
Dommages aux plantes causés par 
les piétons. 

Pollution de l’ai.r considérable cau- 
sée par la fumée. Peut brfiler des 
zones non polluées. 

Impact grave: destruction de zones 
de marais, Nécessite une restaura- 
tion ultérieure complete. 

* A utiliser uniquement sur les marais occupés par des spartines (graminiformes) (d’ap'rés Maiero et al., 1979) 
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petrole lui-meme, si les techniques appropriees 
ne sont pas appliquees correctement, ou si les 
techniques sont impropres a un endroit ou un 
type de rivage. Dans les milieux de marais, cer- 
tains moyens speciaux peuvent se reveler effica- 
ces d_ans l’enlevement du polluant sans causer 
de perturbation grave a l’habitat ou a l’ecosys- 
téme (tableau ll) (Maiero et al., 1978: Cejka, 
1975; Vandermeulen and Ross, 1977). 
Le deploiement de l’equipement et du personnel 
dans les dunes doit etre soigneusement controle 
sur les cétes oi‘1 les dunes de l’arriere-plage ont 
été stabilisées par" la vegetation. La destruction 
du systéme racinaire du tapis vegetal des dunes 
peut entrainer la destabilisation de tout le com- 
plexe dunaire par la formation de creux .de 
deflation resultant du transport des sediments 
sableux par le vent. En presence de tels pheno- 
ménes, l’acces 21 la zone l_ittor'a_le devrait etre 
rigoureusement contréle afin de minimiser les 
dommages eventuels et des tapis ou des plan- 
ches devraient etre utilises dans la mesure du 
possible afin d’eviter l_a destruction des systemes 
racinaires de la vegetation de surface. 
L’emploi d’agents chimiques pour disperser les 
hydrocarbures dans l_a zone littorale est genera- 
lement interdit, car les dispersants, appliques 
habituellement a des dosages relativement ele- 
ves pour pouvoir etre efficaces, se sont souvent 
reveles plus toxiques que le petrole deverse. Une 
concentration de ces agents chimiques dans de 
petites zones est generalement a l’origine de 
contraintes considerables de changements au 
sein de l’habitat et chez les animaux. Cette 
technique employee a la fin des années 1960 et 
au debut des années 1970 est rarement utilisee ' 

de nos jours dans le cas des deversements 
cétiers d’hydrocarbures. 

Les effets des operations de nettoyage devraient 
etre negligeables pour l’environnement naturel 
si des moyens adequats sont pris (par ex. 
Maiero et al., 1978; Foget et al.-, 1979); dans 
l’ensemble, ils representeront peu par rapport 
aux effets du deversement lui-meme. Il ne doit y 
avoir aucune modification majeure des caracte- 
ristiques de l’habitat par suite des mesures 
d’intervention. Les ch_angements de l’habitat 
dans les rnarais ou les dunes par suite du dépla- 
cement de l’equipement ou du personnel peu- 
vent causer la destruction de la vegetation et 
des transformations irréversibles du milieu bio- 
physique. 

Le milieu geologique» 
Les operations de nettoyage qui comportent 
l’enlévement de sediments pollués et d’hydro- 
carbures peuvent causer des dommages si l’on 
extrait de grandes quantités de matiere dans de 
petits secteurs de plage. L’enlévement de sedi- 
ments sur une grande échelle provoque souvent 
un rnouvement ou un recul de la plage, a moins 
qu’il ne se produise un reapprovisionnement 

FIGURE 1. 

Série de profils transversaux de la plage d‘lndian Cove, 
dans la baie Chédabouctou (Nouvelle-Ecosse) 

__ i—- /14 mai 70 

3 .— 14juin 70 
Enievement de sediments 

METRES 

o—~o—~o—~<':—~o-o—~ 

0-~o—~o~mo—~o—~o—~ 

La premiere série des deux profils dans a) représente la plage avant (14 mai 1970) et immédiatement apres 
(14 juin 1970) Venlevement des sediments au cours d’un programme de nettoyage. Une etude ultérieure 
b) effectuee u_n an apres (8 mai 1971) illustre Ie recul de la créte de la plage. Les ombres horizontales indiquent des 
zones de gain net de sediments. tandis que les hachures croisées montrent une perte nette de sédiments. 
MHWM Niveau moyen de haute mer 

' MVLWM Niveau moyen de basse mer 
Source: Owens et Fiashid, 1976. 

naturel des sediments pour realimenter les sec- 
teurs prives de matiére par les opérations de 
nettoyage Owens et Drapeau (1973) ont etudié 
le recul d’\'une plage sur 20 metres pendant les 
12mois qui ont suivi l’elimination sur une 
grande échelle des sediments pollues par les 
hydrocarbures dans la baie Chédabouctou en 
1970 (figure 1). 

L’erosion de la plage est surtout considerable 
dans les zones qui s’adossent £1 des falaises ins- 
tables ou non consolidees. Sur ce type de rivage, 
la plage joue le role d’un tampon naturel contre 
Faction des vagues, et l’enlevement des sedi- 
ments qui constituent ce tampon expose la base 
de la falaise 5. l’erosion. En consequence, il peut 
se produire une erosion acceleree de la falaise 
jusqu’a ce qu’une quantite suffisante de matiere 
ait ete delogee de la falaise pour renouveler la 
zone protectrice des sediments de plage. 

L’activite humaine 
Il est rare que les mesures d’intervention soient 
prejudiciables £1 l’activite humaine. Les opera- 

A 

tions de nettoyage necessitent la mobilisation de 
personnel et d’equipement, la location d’instal- 
lations et autres depenses ainsi qu’un surcroit 
d’activite dans la zone touchee. Le seul effet 
prejudieiable du nettoyage pourrait etre l’ab’an- 
don ou la suspension provisoire d’autres activi- 
tes. Dans le cas d’un grand devers_ement cotieri 
dans un port, le trafic peut etre progressivement 
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reduit ou detourne afin d’assurer la poursuite 
des operations de nettoyage. L’utilisation dc 
barrages dans les rivieres, les ports ou les estuai- 
res est generalement evitee si celle-ci implique 
la fermeture de toute l’entree, ce qui empeche 
l’utilisation normale du chenal, 

A la suite du deversement du NEPCO 140 dans 
le Saint-Laurent, les retards causes a la naviga- 
tion ont été evalues a un cofit de 171 500 $ (dol- 
lars americains) (Palm et 4],, 1979). Quarante- 
deux navires ont été retardes pour une duree 
totale de 393 heures. 
Les effets des deversements cétiers d’hydrocar- 
bures sur l’activite humaine sont percus d’ordi- 
naire par le public comme ayant une portee plus 
grave que celle des retards reels ou des domma- 
ges qui sont causes. Les inconvenients et la 
perte d’activites de loisirs sont generalement les 
consequences les plus graves d’un deversement, 
et non pas la perte reelle de revenu ou l_a sus- 
pension d’entreprises commerciales. A la suite 
du deversement du NEPCO 140, survenu au 
mileu de l’ete dans une zone populaire de ville- 
giature, on a evalue a 37 400 le nombre de jours 
de loisirs perdus pour les residants saisonniers et 
permanents, soit une moyenne de 5,5 jours par 
personne pour la population echantillonnee. 

Les installations locales et de soutien logistique 
peuvent etre utilisees au-dela de leur capacite 
normale pendant les operations de nettoyage, 
mais cela n’aura vraisemblablement aucun effet 
serieux sur l’activite humaine.



ETUDES DE CAS 
Effets préjudiciables des 
déversements 

Effets physiques 
L'effet physique des déversements d’hydrocar- 
bures sur les terres réside essentiellement dans 
Pimprégnation de la matiére superficielle et de 
la végétation. Dans la plupart des cas, cette pol- 
lution se limite a la zone intertidale supérieure, 
Si un déversement se produit dans les périodes 
de marées de tempéte, ou lorsque le niveau des 
eaux se t_rouve au-dessus de la normale, le 

pétrole peut alors s.’échoucr sur les part_ies supe- 
rieures de la zone littorale, et parfois sur les 

milieux adjacents dc l’arriére—plage. L’aire pol- 
luée est généralement restreinte a la bordurc 
des terres adjacentes a la ligne des eaux 
(photo 7). L’aspect réel de la zone littorale tou- 
chée par le déversement change d’un site a 
l’autre car les types de rivages varient zi l’échelIe 
régionale et locale, selon la géologie, l’apport de 
sédiments et l’action des vagues. Dans la baie 
Chédabouctou, qui a subi les effets de la marée 
noire de l’ARROW en 1970, 30 % de la zone 
littorale étaient composés de plages de sable ou 
de cailloux et de galets, sur des cétes exposées, 

_ 25 % étaient constitués de rivages a faible éner- 
gie et a sédiments mal triés, tandis que 25 % 
étaient cornposés de cotes de roche en place ou 
de blocs erratiques. 

Photo 7. Le pétrole (indiqué par les fléches) est piégé 
dans un ruisseau et contre la bordure d'un marais. a 
marée haute, a Miguasha, dans la baie des Chaleurs, en 
octobre1974, a la suite du déversement du GOLDEN 
ROBIN. Le déversement s'est produit é une période de 
niveau normal des eaux (voir photo 3). 
EH. Owens 

Le seul effet notable des hydrocarbures sur le 
milieu physique se produit sur les plages de gra- 
vier (sable; cailloux; galets). Dans ces endroits, 

les hydrocarbures lourds altérés peuvent former 
un revétemcnt d’asphalte (photo 8). Cette cou- 
che d’hydrocarbures et de sédiments se forme 
en général dans les milieux a faible action des 
vagues, oi‘: l’énergie mécanique est insuffisante 
pour briser le pétrole. Ce revétement d’asphalte 
devient d’ordinaire un élément durable et con- 
tinu dans lequel tous les sédiments de surface 
sont immobilisés par la présence du pétrole. Le 
seul effet qu’il exerce sur les processus de la 
zone littorale est que par suite de son imper- 
méabilité les vagues peuvent déferler sur une 
plus longue distance sur la plage. Habit,uelle- 
ment, au cours du jet de rive, une certaine par- 
tie des vagues s’in,filtre dans les sediments de 
plage, ce qui ralentit ainsi le mouvement du jet 
de rive. Avec la perte de cette impregnation, le 
mouvement du jet de rive vers la terre est ren- 
forcé. Toutefois, cela est rarement important en 
ce qui concerne les processus littoraux dans leur 
ensemble. On peut prévoir que les revétements 

. 
d’asphalte, étant donné leur formation dans des 
milieux a ‘faible énergie, persisteront pendant 
plusieurs années, parfois plus d’une décennie. 

Le déversement de pétrole d_e l’ARROW dans 
la baie Chédabouctou a pollué environ 200 km 
de l_ittoral (cartes 2 et 3). Un tiers seulement de 
cette zone était encore pollué 3 mois aprés le 

déversement, ce résultat étant dfi essentielle- 
ment au nettoyage par l’action des vagues. Trois 
ans plus ta_rd, en 1973, le pétrole échoué était 

réduit a une répartition morcelée limitée aux 
lagunes et aux estuaires a faible énergie (Owens 
et Rashid, 1976). Des 1976," 6ans aprés le 

déversement, tine étude du littoral n’a révélé 
que des traces de pétrole échoué dans les 

endroits a faible énergie (Vandermeulen, 1977). 

Photo 8. Traces d'érosion, Ie long du bord d'un revéte- 
ment d’hydrocarbures. rive sud. détroit de Magellan, en 
janvier 1977. dans un milieu abrité composé d’une plage 
mixle de sable et de cai|'|ou'x. 2,5 ans apres Ie déverse- 
ment. 
E.H. Owens 

CARTE 2. 
Répartition des résidus d’hydrocarbures dans la zone |ittorale,au printemps
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de 1970, a la suite du déversement de l’ARROW, e n NouveIle—l’-Zcosse 
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_ Parties de la zone littorale 
polluées a plus de 50% 
par les hydrocarbures. 

Cette carte donne une compilation de tous les l_ieux ou Ie pétrole a été obsérvé entre mars et juin 1970. et indjlque 
|'étendue maximale de la répartition du pétrole dans la zone littorale. 

Source; Owens et Rashid, 1976. 
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CARTE 3. 
Résidus d’hydrocarbures dans la zone Iittorale, octobre 1973, 

d’aprés des observations aériennes 
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-==-= Parties de la zone littorale 
polluées a plus de 50% 
par les hydroca_rbure_s. 

||||||]|| Traces ou taches d'hydro- 
carbures 

. mentation d’activité. 

Source: Owens et Rashid, 1976. 

En ce qui concerne 1’auto-épuration réelle, Van- 
dcrmeulen estime que 75 % des rivages trés pol- 
lués ont été nettoyés par des processus naturels 
en 3 ans, et que seulement 5 % sont restés visi- 
blement pollués apres 7 a_n_s, en 1977. La demi- 
vie estimée du Bunker C échoué en cet endroit 
était de 1,5 2‘: 2 ans, bien que la demi-vie prévue 
du pétrole persistant au-dela de cette période 

' 

soit probablement de l’ordre de 10 a 20 ans. 

Utilisation des terres 

Les premieres répercussion_s des déversements 
dans la zone cotiére touchent l’utilisation 
récréative du littoral. L’exploitation des popula- 
tions intertidales par l’homme est généralement 
limitée aux crustacés. Les effets secondaires sur 
l’écosyste'me cotier sont cependant plus graves, 
dans la mesure ofi ils perturbent son utilisation 
comme h_abitat pour des aires de fraie ou de 
reproduction d’espéces exploitées a des fins 
commerciales ou récréatives. L’utilisation 
récréative éventuelle de la zone littorale—bai- 
gnade, excursions a pied, péche, chasse et navi- 
gation de plaisance—ne comporte pas d’activi- 
tés primordiales pour l’économie locale, sauf 
exception (UH déversement dans un endroit 
cotier qui dépend des loisirs et du tourisme 
comme l’lle-du-Prince-Edouard, par exemple, 
représenterait une véritable catastrophe). 

Le déversement du NEPCO 140 s’est produit 
au début de l’été, dans_un secteur de la Voie 
maritime du Saint-Laurent qui est a la fois une 
zone a forte densité de population et une zone 
récréative de premiére importance pour l’Onta- 
rio et l’Etat de New York. En raison de cou- 
rants rapidcs, le déversement n’a pu étre mai- 
trisé et en consequence de vastes segments du 
rivage ont été touches pa_r Ia marée noire. Une 
grande partie de la zone littorale est constituéc 
de marais, milieu productif pour les poissons et 
la sauvagine. 

Des études détaillées de l’impac't du déverse- 
ment du NEPCO 140 (Palm et a1., 1979) ont 
établi que les populations de poissons ou de san- 
vagines n’avaie'nt pas subi de dommage grave. 
Dans certains cas, on a observé une augmenta- 
tion sensible de la population. Un effet marque 
de ce déversement a cependant été la réduction 
des activités récréatives. L’étude de l’évaluation 
de l’impact (Palm et a1., 1979) révéle que les 
résidants permanents ont perdu une moyenne de 
8jours de loisirs par personne ct que les rési- 

dants saisonniers ont perdu une moyenne de 
4,4 jours. Un grand nombre de personnes ne se 
sont pas rendues a leur résidence saisonniére 51 

cause du déversement et le nombre de visiteurs 
dans la région a également diminué. Parmi les 
autres consequences negatives, notons: la pré- 
sence d’odeurs désagréables; l’i_mpossibil,ité de 
se déplacer a partir du continent (a cause des 
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opérations dc nettoyage); les effets du déverse- 
ment sur l’approvisionnement en eau; enfin, les 
enfants pataugeant dans les flaques de pétrole. 
Certaines activités commerciales, comme les 

excursions guidées en bateau, les circuits touris- 
tiques en bateau et les marinas n’ont connu 
aucun changement ou ont enregistré une aug- 

Les» ventes d’essence, 
d"huile et autres fourn_itures pour les marinas 
ont diminué au cours du déversement, mais cela 
a pu étre autant une consequence de l’été frais 
et pluvieux que du déversement. Une réduction 
de l’occupation des hotels ct‘ motels de l’ordre 
de 10 % peut étre attribuée soit au déversement, 
soit au mauvais temps. Dans certains cas, la fré- 
quentation des hotels ou des motels n’a pas été 
considérablement modifiée au cours de l’année 
du déversement. Les annulations et la diminu- 
tion de la fréquentation dans certaines régions 
ont été compensées par la présence du personnel 
des opérations de nettoyage. 

Un grand nombre de municipalités des rives du 
Saint-Laurent utilisent le fleuve comme source 
d’approvisionnement en can. A la suite du 
déversement du NEPCO140, il n’a pas été 
nécessaire de modifier le mode de fo'nctionne- 
ment des systémes d’aliment_ation, bien que le 
déversement ait donné lien 21 certaines discus- 
sions sur l’utilité d’employer d’autres sources 
d’approvisionnement. Certains retards de navi- 
gation dans ‘la voie maritime du Saint-Laurent 
ont été causés par le déversement, 42 navires ~ 

ayant été retardés pour un total de 393 heures. 
La région est dotée d’un grand nombre de parcs 
privés, fédéraux et provinciaux, dont certains 
ont enregistré une augmentation de fréquenta- 
tion, tandis que quelques-uns ont noté une dimi- 
nution. Les emplois locaux ont souffert, dans 
une certaine mesure, des répercussions du 
déversement. Dans le secteur des hotels et des 
motels, une diminution des emplois de l’ordre de 
70 semaines dc travail a été attribuée au déver- 
sement, mais celle-ci a été compensée par 
l’embauche de plus de 800 personnes pour les 
opérations de nettoyage. 

On voit que les effets de ce déversement massif 
ont été trés variés, certains méme ayant été 
positifs. Bref, malgré que le déversement se soit 
produit dans une région a forte densité de popu- 
lation et a vocation récréative, il n’y cut aucune 
modification substantielle des activités éc'onomi- 
ques, a court ou a long terme.

. 

L’a_rrét des activités industrielles, comme cela a 
été le cas pour les centrales d’énergie et les usi- 
nes de dessalement conséquemment a l’éruption 
du HASBAH 6 dans le golfe d’Arabie, n’a 
guére d’incidence sur la santé et la sécurité du 
Canadien. ll existe certes des prises d’e'au desti- 
nées aux entreprises industrielles ou commercia- 
les, mais elles sont situées en des points isolés ou 
il serait possible d’assurer une protection effi- 
cace par l’utilisation de barrages afin d’empé- 
cher liarrét des activités.



Valeur des terrains: 
transformations visuelles et 
esthétiques: effets per-manents 

Les exemples des deversements de l’ARROW et 
du NEPCO 140, le premier ayant ete etudie sur 
les plans de la persistance ct de l_a repartition du 
petrole échoué, et le deuxieme sur le plan de 
l’impact economique sur la zone littorale, indi- 
quent que les contraintes reliees aux deverse- 
ments cétiers d’hydrocarbures sont genera_le- 
ment limitees dans le temps et que les effets ne 
sont ni permanents ni graves pour les activites 
humaines. 

La productivite écologique d’une region peut 
etre modifiee par la presence d’hydrocarbures 
echoues dans la zone c6t_iére.A Dans certains cas, 
la productivite peut augmenter, par exemple 
sous forme d’apport de substances nutritives a 
la zone littorale. Dans d’autresi cas, les especes 
peuvent etre detruites et les périodes de restau- 
ration peuvent durer des annees ou parfois des 
décennies. Les impacts sur l’aspect et sur la 

beaute des lieux sont spectaculaires sur le coup. 
Toutefois, sauf dans les milieux tres abrités a 
faible energie des vagues, les zones littorales 
slautonettoient sous l’action des vagues dans 
1’annee ou, tout au plus, dans les 3 a 4 annees 
suivant le deversement. 
On ne connait aucun déversement accidentel 
d’hydrocarbures qui ait provoqué des dommages 
irreversibles 51 la zone littorale. Dans quelques 
cas, les operations de nettoyage ont entraine 
l’erosion de la plage ou la transform_ation de 
l’habitat sur des secteurs cotiers de moins de 
1km de longueur. Ces exemples mineurs ne 
sont pas juges graves sur le plan de l’utilisation 
regionale des terres ou de la stabilité de la zone 
littorale. En resume, les effets des deversements 
d’hydrocarbures sont generalement a court 
terme ct ne peuvent etre serieux que pour des 
périodes limitees. I1 n’y a pas de repercussions a 
long terme ni permanentes, de sorte qu’iI ne se 
produit aucun changement irreversible dans" les 
caracteristiques de la zone Iittorale, du milieu 
biophysique ou des activités humaines. 

Mesures d’intervention destinées 
£1 réduire les-contraintes 

Les mesures destinées a maitriser le pétrole 
libere par l’ARROW en 1970 comprenaient 
1’emploi de divers barrages pour endiguer le 

pétrole et de divers systémes de recuperation 
pour 1’enlever de la surface de l’eau. Des barra- 
ges de modéle commerciualise et des barrages 
improvisés ont été utilises pour proteger les 

estuaires et les marais. En outre, une route sur 
digue a ete construite dans un empluacernent 
particulier pour empecher les hydrocarbures de 
penetrer dans les chenaux d’un grand archipel. 
L’eff_‘icacité des barrages est encore limitee aux 
etats de la mer de force 3 environ (le code inter- 

national pour l’etat de la mer donne les valeurs 
comprises entre 0 et 9, Ocorrespondant a une 
mer calme sans rides) meme apres 10 ans de 
recherche intensive dans le domaine de l’endi- 
guement des hydrocarbures en mer. Une route 
sur digue assure une barriére solide et étanche 
qui est utile dans ccrtaines circonstances; c’est 

par exemple le cas entre l’ile Madame et l’ile du 
Cap Breton oil elle a protege une vaste zone 
pour laquelle l’impact aurait ete trés grave. Les 
iles et les chenaux abrités de l’archipel consti- 
tuent un milieu _a faible energie de vagues ou, 
selon les previsions, la persistance des hydrocar- 
bures aurait ete considerable (photo 2); ils com- 
portent dc nombreuses aires de frai et de repro- 
duction pour les poissons de meme que des 
habitats de sauvagines. La construction de la 
route sur digue a sans aucun doute réduit de 
beaucoup l’impact ecologique qu’a_urait provo- 
que la maree noire. 
L’endiguement des hydrocarbures sur les eaux 
adjacentes, ou l’utilisation de barrages ou de 
barriéres de retenue, est un element cle dans 
l’attenuation des dommages causés par les 

deversements d’hydrocarbures. Ces techniques 
s’appliquent generalement 51 tous les genres dc 
deversements, bien que leur mode precis dc 
déploiement varie selon les facteurs écologiques 
propres £1 chaque lieu. 

Effets préjudiciables des mesures 
d’i.ntervention 

I1 existe peu de cas connus ou les operations de 
nettoyage ou de protection ont cause des dom- 
mages a la zone littorale. ll y cut l’en1évement 
des sediments a la suite du deversement de 
l’ARROW, en un point de la baie Chedabouc- 
tou (Owens et Drapeau, 1973), on 1’erosion de 
la zone littorale a été l’objet d’une etude appro- 
fondie au cours d’une période de 3 ans. Dans ce 
cas, aucune mesure n’a ete prise pour réparer 
les dommages causes par les mesures de net- 
toyage. Au cours du deversement dc 
l’ARROW, une operation de nettoyage a été 
tentee sur une plage, au pied d’une falaise insta- 
ble, non consolidee, prés d’Arichat, sur l’ile 

Madame (photo 9). Les consequences de cette 
tentative se seraient traduites par une destabil_i- 
sation de la falaise de l’arriere-plage, d’o1‘1 une 
perte de terres et eventuellement d’habitations 
due a l’erosion accelérée de la plage de base qui 
jouait le role de tampon contre l’erosion des 
vagues. Le risque d’effets prejudiciables a été 
evite en empilant des sediments et des blocs a la 
base de la falaise pour la proteger contre les 

vagues. 

Lorsque l’on enleve des sediments d’une plage et 
lo'rsqu’il y a risque d’erosion de la plage ou de la 
fa>la_i_se de l’arriére-plage, une technique cou- 
rante consiste a remplacer le volume de matiére 
qui a ete enlevee par un volume egal de matiére 
de type similaire. 
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Photo 9. Falaise de matiere non consolidée, a Arichat, 
(Nouvelle-Ecosse). L’en|evement initial d'hydrocarbures et 
de sediments dans la zone intertidale par un bouteur a 
détruit la plage protectrice et a découpé une entaille (fle- 
che) a la base de la falaise. ce phénoméne aurait pu pro- 
voquer facijement |’érosion de la falaise sous |’action des 
vagues, puis des dommages aux propriétés, si aucune 
lmesure corrective n’avait été appliquée. 
EH. Owens 

Bien qu’il existe de nombreux cas de restaura- 
tion apres les operations de nettoyage dans 
d’autres pays du monde, l’on ne peut citer 
aucun exemple connu sur les cétes canadiennes, 
qui ait fait l’objet d’etudes. 

Travaux de recherche 

Projet PDHMMA 
Le projet PDHMMA (programme sur les 

deversements d’hydrocarbures en milieu marin 
arctique) a ete cree par le Service de la protec- 
tion de l’Environnement en 1977, en vue de 
favoriser la recherche et l’avancement technique 
relatifs aux de‘vers.ements en milieu arctique 
(Ross, 1981), Ce projet a englobe un large 
event_ail d’etudes, £1 savoir: 

0 des atlas écologiques 
0 des scenarios de deversements et d’erup- 

tions 
0 des etudes sur le deplacement des glaces 
0 la mise au point et l’essai d’equip‘ement 

(barrages, ecremeurs, incinerateurs) 
° des essais de combustion et de dispersants 
0 des applications de teledetection 
0 l’eli,r_nination par epandage dans des regions 

de pergelisol 

Le PDHMMA a entrepris en 1981 la coordina- 
tion de travaux de recherche de grande enver- 
gure sur les effets de deversements controles 
d’hydrocarbures sur les milieux marins et 

cotiers. En particulier, une serie d’experiences a 
été effeetuee en 1981 au cap Hatt, au nord de 
l’lle de Baffin, afin d’étudier et de surveiller les



effets des hydrocarbures déversés et dispersés 
dans les baies et les rivages cotiers, ainsi que 
l’efficacité ct l’uti_lité des mesures d’intervention 
appropriées aux milieux cotiers de l’Arctique. 
Ces expériences sur une grande échelle consti- 
tuent l’une des premieres tentatives concernant 
l’analyse expérimentale des impacts des déver- 
sements et des mesures d’intervention dans les 
milieux arctiques. Ce type de recherche est 
essentiel a la comprehension des contraintes 
exercées sur la zone cotiére. Lorsq'u’un déverse- 
ment se produit, il est rare qu’on dispose au 
préalable d’une information pouvant étre utili- 
sée pour comparer les conditions environnemen- 
tales et biologiques antérieures et postérieures 
au déversement. Seules des expériences sous 
controle permettent d’obtenir l’information 
nécessaire pour faire des comparaisons exactes. 
L’expérience de l’ile dc Baffin a porté sur trois 
situations: une baie non polluée, une baie sou- 
mise au seul impact des hydrocarbures et une 
baie polluée par les hydrocarbures soumis a 
Faction d’un dispersant chimique. Les résultats 
de cette expérience serviront £1 élaborer des don- 
nées sur le devenir et la persistance des hydro- 
carbures déversés ainsi que sur les effets des 
hydrocarbures et des hydrocarbures dispersés 
sur le milieu biophysique cotier. 

Recherche et développement 
relatifs aux effets des 
déversements d’hydrocarbures 
La surveillance permanente des déversements, 
tels que ceux de l’ARROW, du KURDISTAN 
et du NEPCO 140, assurée par divers cher- 
cheurs, représente un élément important d’une 
connaissance a long terme des effets des déver- 
sements sur les h_abitat_s et les act_ivité_s humai- 
nes. Les déversements expérimentaux ou les 
expériences en laboratoire représentent un élé- 
ment-clé dans l’enrichissement des connaissan- 
ces et la comprehension des effets des hydrocar- 
bures sur les écosystemes cotiers. Actuellement, 
la question de savoir si les déversements 
d’hydrocarbures exercent ou non des effets 
dommageables a long terme sur l’environne- 
ment suscite une grande polémique. Les obser- 
vations et les expériences concernant la flore et 
la faune sur une macro-échelle révélent que les 
déversements d’hydrocarbures ne constituent 
pas une menace sérieuse a long terme, pour les 
milieux marins cotiers et littoraux. Toutefois‘, 
on sait peu de choses sur les effets sub-létaux et 
sur les effets a long terme que les hydrocarbures 
et leurs résidus peuvent avoir sur les micro-élé- 
ments des écosystemes. 

Les hydrocarbures, méme a de trés faibles 
teneurs, peuvent exercer des effets préjudicia- 
bles aux populations et par la suite aux écosys- 
témes cotiers sans entrainer directement de cas 
de mortalité. Ces effets sub-létaux sur les espe- 
ces peuvent provoquer des augmentations de 
population d’autres espéces. Ce type de trans- 

formation dans l’équilibre écologique naturel est 
lent et exige une surveillance expérimentale a 
long terme. La recherche écologique et biochi- 
mique dans ces domaines s’effectue tant dans le 
secteur privé que dans le secteur public. 

Toute la question de l’évaluation des impact_s 
n'est pas facile a étudier. Habituellement, il est 
difficile et cofiteux d’acquérir suffisamment de 
données de base, méme pour un petit segment 
de rivage. En outre, les perturbations naturelles 
dont souffre une communauté donnée sont sou- 
vent plus considérables que cellesi qui pourraient 
étre causées par un déversement d’hydrocarbu- 
res. Par conséquent, il est trés difficile d’évaluer 
les contraintes ou les dommages pouvant résul- 
ter d’un déversement, compte tenu des pertur- 
bations naturelles. L’amélioration des connais- 
sances et de la compréhension des effets des 
déversements d’hydrocarbures dépend égale- 
ment des études de recherche et de développe- 
ment entreprises sur les écosystémes et les 
réseaux des chaines alimentaires eux-mémes. 
Sans une connaissance des processus exacts 
en jeu dans la chaine alimentaire, il est difficile 
de déterminer les modifications _naturelles ou 
anthropiques apportées a ce systéme. 

Recherche et développement et 
mesures d’intervention contre les 
déversements d’hydrocarbures 
Les principales techniques de nettoyage des 
rivages n’ont guére changé depuis le début des 
années 1970. Le matériel et les méthodes 
recommandés pour les mesures d’intervention 
sur les rivages (Foget et al., 1979) ont fait 
l’objet de nombreuses études, et pour l’instant 
aucune in_novation n’est en vue. Cela est dfi en 

Photo 10. Tracto-chargeur sur roues procédant a |‘en|éve- 
ment d’une large (5 m) couché épaisse (10 a 20 cm) 
d‘hydrocarbures déposés a la Iaisse de haute mer, sur une 
plage de cailloux et de galets dans Ie sud de la baie Ché- 
dabouctou, en avril 1970. 
E.H. Owens 

partie au fait que l’efficacité des mesures 
d’intervention est fonction de la capacité de 
mobiliser l’équipement existant. Le matériel 
lourd de terrassement, les camions, les rateaux, 
les pelles et les fourches sont essentiels pour le 
nettoyage des rivages de la plupart des Cotes 
(photo 10). Pour le moment, la recherche et le 
développement seront ava_nt tout axés sur le per- 
fectionnement des systémes de retenue et 
d’e'nlévement des hydrocarbures a la surface des 
eaux adjacentes. L’efficacité et l’utilité des bar- 
rages dans des forts courants ou dans des hautes 
vagues, ainsi que le rendement des divers écré- 
meurs font l’objet d’un programme permanent 
de recherche et de développement, tant au 
Canada que dans d’autres régions du monde. 

Les possibilités actuelles d’atténuer l’impact des 
déversements d’hydrocarbures sur les rivages 
sont relativement bonnes. Les seules limites ont 
trait a la disponibilité de l’équip'ement et du 
personnel, ainsi qu’aux conditions d’acces et a la 
logistique liée :31 l’organisation d’une opération 
de nettoyage. Les méthodes de protection des 
rivages pourraient étre améliorées par la mise 
au point de barrages et d’écrérneurs plus poly- 
valents et pouvant fonctionner sur les eaux 
cotiéres adjacentes. En outre, l’utilisation de 
dispersants a la surface de la mer au large de la 
cote, soit au moyen d’aéronefs_, soit au moyen de 
navires de surface, fait l’objet d’études. Les 
moyens d’intervention en haute mer sont limités 
par les conditions physiques plutét que par 
l’état actuel de la technique. Le rejaillissement 
des vagues par dessus les barrages ou le mouve- 
ment de l’eau au-dessous d’un barrage limitent 
l’efficacité dc Péquipement destiné a endiguer 
les hydrocarbures dans des conditions rigoureu- 
ses. On peut construire de plus gros barrages, 
mais ces derniers sont plus difficiles a manipu- 
ler et it stocker. 

Etudes sur les dangers des 
déversements (avant la 
catastrophe) et évaluations des 
effets (aprés la catastrophe) 
Ce n’est qu’au cours des derniéres années que 
l’on a tenté d’établir sérieusement une corréla- 
tion précise entre les caractéristiques du milieu 
et les effets possibles des déversements d’hydro- 
carbures’. Pendant de nombreuses années, on a 
supposé 2‘: tort que tous les habitats présentaient 
la méme vulnérabilité. Pourtant, tous les marais 
n’ont pas la méme fragilité devant un déverse- 
ment d’hydrocarbures et, en outre, la gravité du 
péril peut changer avec le temps. Certains 
marais, par exemple, constituent d’important_es 
zones de halte pour la sauvagine migratrice, 
tandis que les marais contigus peuvent ne pas 
étre fréquentés par cette espéce. De meme, les 
marais présentent différentes caractéristiques 
de population selon les époques de l’an_née, de 
sorte que l’impact éventuel sur les espéces



migratrices sera limité uniquement a quelques 
semaines pendant la saison de migration. 

L’élaboration d’évaluations des dommages 
éventuels présenta_nt un intérét pratique dépend 
de Pétablissement d’une base de données qui 
englobent une information pertinente sur la 

répartition des espéces, la vulgnérabilité de ces 
derniéres aux hydrocarbures, la période de dan- 
ger possible, Yefficacité éventuelle des opéra- 
tions d’intervention destinées a protéger la 
région et l’impact des transformations biophysi- 
ques et environnementales sur les activités 
humaines (Owens et Robilliard, 1981b). Bien 
qu’un endroit puisse avoir une population 
d’oiseaux trés dense, certaines espéces, comme 
les mouettes, peuvent n’étre que raremcnt tou- 
chées par les déversements d’hydrocarbures. 
D‘autres espéces, la sauvagine et les canards de 
mer, peuvent présenter une densité dc’ popula- 
tion plus faible mais étre plus vulnérables aux 
effets nocifs des hydrocarbures, Certaines espe- 
ces peuvent étre trés vulnérables toute l’année 
ou seulement pendant certaines périodes. 

Outre la connaissance des périls auxquels se 
trouve exposée une zone cotiére, il est nécessaire 
de tenir compte de la persistance des hydrocar- 
bures échoués et des contraintes opérationnelles 
limitant les mesures d’intervention. Ce n’est que 
récemment que l’on a accordé une certaine 
attention £1 ces facteurs interdépendants. Il est 
indispensable de mieux préciser ces facteurs de 
grande importance et d’améliorer la forme sous 
laquelle l’information requise est présentée. 
Dans le passé, l’une des pri_ncipa_les méthodes a 
consisté :31 étudier toute l’information concer- 
nant l’environnement. Il est plus utile de faire 
une synthése des données de facon a ne retenir 
que les séries de données appropriées. Plusieurs 
études qui traitent de ce probléme sont en cours 
et l’on espére qu’elles apporteront de précieux 
résultats dans les deux prochaines années. 

Conclusion 
Les déversements d’hydrocarbures sont souvent 
spectaculaires et ils font la manchette des jour- 
naux, mais leurs effcts dans la zone cétiére sont 
raremcnt graves ou a long terme. L’impact se 
produit surtout sur l’opinion publique et relati- 
vement 2‘: 1’aspect et a la beauté des lieux. De 
graves perturbations occasionnelles des écosys- 
témes cétiers peuvent déranger les activités 

humaines et modifier l’utilisation de la zone lit- 
torale de méme qu’elles peuvent changer l’équi- 
libre naturel des populations des espéces. L’état 
actuel des connaissances ne permet pas d’éva- 
luer les effcts sub-létaux £1 long terme d’un 
déversement d’hydrocarbures, mais des expe- 
riences récentes révélent que la restauration de 
la zone littorale s’effectue en moins de 10 ans. 
Une contrainte imposée £1 l’hom_me et a l’éco'sys- 
téme peut étre grave, mais elle est généraglement 
de courte durée. On ne connait jusqu’a présent 

aucun changement irréversible qui se soit pro- 
duit au Canada; cependant, l’on manque égale- 
ment de données précises sur les impacts des 
déversements. Le principal danger des déverse- 
ments d’hydrocarbures provient____d_u transport et 
de la manipulation du pétrole brut et des pro- 
duits pétroliers. Vu l’accroissement de ces acti- 
vités, il est vraisemblable que le nombre et le 

volume des déversements d"hyd,rocarbures aug- 
menteront dans l’avenir. La cote atlantique du 
Canada, incluant le golfe du Saint-Laurent et le 
fleuve Saint-Laurent, détient le record de fré- 
quence des déversements d’hydrocarbures étant 
donné qu’il s’agit d’une des principales voies de 
transport du pétrole importé. 

Les déversements d’hydrocarbures, en particu- 
lier les gros accidents en mer, sont une source 
de pollution facilement identifiable dans les 
milieux cotiers. L’impact de ces incidents est 
généralement limité da_ns l’espace et dans le 

temps, dc sorte que malgré des traces bien visi- 
bles leur gravité sur le plan des modifications 
anthropiques de l’envi'ronnement est assez faible 
par rapport a d’autres sources de pollution.



ANNEXE I—OPERATIONS 
DE PROTECTION ET DE 

NETTOYAGE DES RIVAGES 

Dispersion par voies chimique et 
physique 
La dispersion des hydrocarbures dans la zone 
littorale par des agents ch_imiques ou des proce- 
dés mécaniques nécessite Fendiguement et 
l’enlévement des hydrocarbures dispersés. La 
dispersion par vole chimique exige l’application 
d’agents de faible toxicité sur les hydrocarbures 
afin d’augmenter leur mobilité en réduisant leur 
tension superficielle. La nappe d’hydrocarbures 
est alors évacuée de l_a zone littorale par des 
processus anthropiques ou naturels. Cette 
méthode nécessite l’autorisation de l’organisme 
de réglementation, 2‘: savoir Environnement 
Canada. D’autres techniques de dispersion com- 
portent: - 

» 0 la dispersion hydraulique £1 haute pression 
0 le nettoyage 51 la vapeur ou a l’eau tré_s 

chaude 
0 le nettoyage au jet de sable 
0 la dispersion hydraulique £1 faible pression 

Ces techniques de dispersion appliquent l’éner- 
gie mécanique aux hydrocarbures afin 
d’extraire le polluant des sédiments ou des subs- 
trats durs. La dispersion hydraulique sous pres- 
sion, le nettoyage a la vapeur ou £1 l’eau trés 
chaude et le nettoyage au jet de sable nécessi- 
tent tous l’apport d’une grande quantité d’éner- 
gie mécanique. Ces techniques sont également 
préjudiciables a la flore et la faune de la zone 
littorale, en plus d’étre lentes ct cofiteuses. La 
dispersion hydraulique £1 faible pression est pré- 
férable sur le plan biologique et peut étre utili- 
sée dans les milieux de marais sans causer de 
dommages graves a la végétation, £1 condition 
d’ét're appliquée correctement. L’util'isation effi- 
cace de toutes ces techniques a pour effet soit 
d’évacuer le pétrole 5 la surface des eaux adja- 
centes ofi il sera récupéré, soit de canaliser le 
mélange eau/pétrole dans des fossés ou des pui- 
sards 01‘: i1 sera également récupéré.' 

Enlévement des hydrocarbures et 
des matiéres polluées 
Les techniques qui comportent l’en1évement 
physique du pétrole ou des sédiments mazoutés 
dans la zone littorale couvrent un large éventail 
de procédés mécaniques et manuels. La 
méthode appropriée dépend de la quantité de 
pétrole dans la zone littorale, du type d’hydro- 
carbures, de la profondeur de pénétration et de 

la capacité portante des sediments pour les véhi- 
cules. Sur les plagcs de sable larges ct plates, ofi 
le pétrole est c_onfiné 91 la surface, l’utilisation 
d’une niveleuse ou d’une décapeuse est une 
technique trés efficace pour enlever le pétrole et 
les sédiments pollués et qui, par ailleurs mini- 
mise l’extraction d’éléments non touchés. 
Cependant, sur lesplages de ca_illoux ou de 
ga_lets oil l_a traction est généralement faible, le 
seul engin d’intervention possible est le tracto- 
chargeur ou le véhicule sur chenilles. Pour les 
déversements oil l’on note des volumes plutét 
faibles de pétrole échoué dans la zone littorale, 
les techniques manuelles peuvent étre préfé'ra- 
bles. Une régle fondamentale dans les opéra- 
tions de nettoyage consiste ii enlever le mini- 
mum de sédiments non pollués. Les méthodes 
recommandées pour toutes les techniques dc 
nettoyage (Foget et al., 1979) peuvent, £1 condi- 
tion d’étre appliquées correctement, garantir le 
succés des interventions. Des opérations mal 
exécutées peuvent entrainer l’inser'tion du 
pétrole dans des sédiments non touchés aupara- 
vant, des déversements pendant le transport a 
l’extérieur de la zone littorale ou un enlévement 
excessif de sédiments. 

Logistique de l’intervention 
L’étendue d’une zone touchée par un déverse- 
ment d’hydrocarbures détermine dans une large 
mesure les besoins en équipement et en person- 
nel requis pour mener £1 bien les opérations dc 
nettoyage de la zone littorale. Il est primordial 
que les mesures d’intervention soient organisées 
avec efficacité, et basées sur de bonnes commu- 
nications, de maniere a pouvoir protéger on net- 
toyer les zones prioritaires et superviser les opé- 
rations en vue dlassurer que le nettoyage ne 
provoque pas plus de dommages que le déverse- 
ment. 
Dans les endroits éloignés, la logistique des 
interventions présente souvent des difficultés 
extremes. L’éloignement peut entraver sérieuse- 
ment l’efficacité des opérations. Le manque de 
personnel ou d’équipement mobilisable sur 
place nécessite de prévoir son transport, souvent 
sur des distances considérables, et sa disponibi- 
lité pour la durée des opérations de nettoyage. 
Le brouillard, les vents, le froid et la neige peu- 
vent limiter l’efficacité et le rendement de 
l’équipement et du personnel, en particulier 
dans des milieux situés a de hautes latitudes. Le 
plan des opérations de nettoyage doit tenir 
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co_mpte non seulement des priorités de l’inter- 
vention, mais également de la sécurité et du 
confort de l’équipe de nettoyage. La nature et 
les objectifs d’une opération de nettoyage sont 
souvent déterminés par la disponibilité des res- 
sources locales, les conditions d’accés et d’autres 
facteurs de logistique. Dans les zones cétiéres 
du sud, plus peuplées, les opérations de net- 

V toyage sont facilitées par les réseaux routiers, 
les points d’accés aux navires et la disponibilité 
du personnel et de l’équipement. Dans ces 
régions, la mise en oeuvre d’une stratégie 
d’intervention est généraletnent plus efficace ct 
plus rapide que dans les milieux éloignés. 

Coiits du nettoyage 
Le cofit des opérations de nettoyage des déver- 
sements cétiers d’hydrocarbures peut étre trés 
élevé. En 1970, les opérations de nettoyage 
entreprises a la suite du déversement de 
l’ARROW se sont chiffrées a plus de 3 millions 
de dollars. Le déversement du NEPCO 140 
(tableau 7), dont le volume ne représentait 
qu’un dixiéme de celui de l’ARROW, s’est tra- 
duit par un cofit de 8,6 millions de dollars (ame- 
ricains) en 1976. Un déversement de 45 460 L 
seulement provenant d’un réservoir de stockage 
de combustible et s’écoulant dans un cours 
d’eau au Québec, en 1981, a nécessité des 
dépenses de plus de 2 millions de dollars en opé- 
rations de nettoyage. L’escalade des cofits du 
nettoyage destiné a atténuer l’impact des déver- 
sements d’hydrocarbures risque de donner lieu :31 

d’éventuelles difficultés financiéres. Les études 
effectuées en Suede sur le nettoyage des rivages 
révélent que les cofits sont de l’ordre de 7 a 30 $ 
par metre linéaire de plage (Lingren et Norrby, 
1980). La meme recherche établit que les cofits 
de protection et de nettoyage s’échelonnent de 
500 a 10 000 $ / t d’hydrocarbures déversés.
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INTRODUCTION

~ 

Photo 1. Section arriére du KURDISTAN, 1979. 
Ministére de la Defense natlonale 

Le 15 mars 1979, naviguant par vents violents 
en milieu trés englacé, le pétrolier britannique 
KURDISTAN s’est brisé en deux a 50 milles 
marins au nord-est de Sydney (Nouvelle- 
Ecosse). Environ 6 800 t (métriques) de bunker 
C (mazout lourd) ont été déversées dans les 

eaux du détroit de Cabot. Curieusement, les 

sections avant et arriére du navire ont continué 
a flotter, comrne on peut le voir sur les photo- 
graphics 1 et 2. Ces sections contenaient respec- 
tivement 14 512 et 6 349 t d’hydrocarbures.‘ 

‘.1 

Photo 2. Section avant du KURDISTAN. 1979. 
Minlstére de la Délense nationals 

Aprés étude, il a été établi que la section 

arriére, plus grosse, pouvait étre remorquée en 
toute sécurité jusqu’a Port Hawkesbury. Le 
23 mars, la section est arrivée au port et les opé- 
rations de déchargement par allege se sont 
déroulées avec succés entre» le 28 et le 30 mars

~ 

Carte 1. 

Routes d'enfouiss_ement des sections avant et arriére du KURDISTAN
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1979. La section avant du navire posait, cepen- 
dant, un autre genre dc difficulté: la seule solu- 
tion était en effet de la saborder, ce qui a été 
fait le 1" avril 1979 dans un site choisi, au sud 
de l’ile de Sable, au large du plateau continental 
de Scotian. L’endroit ou le bateau s’es_t rompu 
et le trajet qu’ont ensuite suivi les deux sections 
du navire sont présentés a la carte 1. 
Devant l’urgence, le gouvernement fédéral a 
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réagi sans délai.' Le Centre du trafic maritime 
de la Garde-cotiére canadienne (GCC) de St. 
.Iohn’s (Terre-Neuve) a regu presque immédia- 
tement les rapports préliminaires de 1’accident 
et a aussitot transmis l’information aux autres 
organismes iritéressés. La GCC a agi 2‘: titre dc 
commandant des operations (CO) et a dirigé 
l’intervention sur le terrain. Le mérne jour, le 

Service de la protection de l’environ,nerfncnt



(SPE) d’Environnement Canada mettait sur 
pied une équipe régionale d’intervention 
d’urgence (ERIU) pour conseiller le CO. Trois 
sous-groupes de l’ERIU ont été formés pour 
s’occuper respectivement de la section avant, de 
la section arriére du navire et du nettoyage du 
pétrole déversé. 

Les opérations de nettoyage ont cofité environ 
5,5 millions de dollars au_x gouvernements fédé- 
ral et provincial. Plus de 90 p. cent de cette 
somme ont été dépensés par la GCC. Le minis- 
tére des Péches et des Océans en a dépensé de 
son coté 6 p. cent et le reste des dépenses a été 
partagé entre les provinces, Environnement 
Canada et le ministére de la Défense nationale 
(GCC maritimes, 1980). 

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES DU LITTORAL 

TOUCHE 
Emplacement et étendue 

Au c'ours du printemps et de 1’été 1979, les 
hydrocarbures déversés par le KURDISTAN se 
sont étalés sur une grandcsuperficie, polluant 

les cétes de la Nouvelle-Ecosse du nord de la 
baie Sainte-Anne (au cap Breton) jusqu’au sud 
de Lunenburg, et celles de Terre-Neuve de 
Port-aux-Basques 2‘: la baie Sainte-Marie. 
Comme l’impact de ce déversement a été relati- 
vement minime a Terre-Neuve et que les don- 
nées recueillies dans cettc province sont peu 
nombreuses par rapport a celles que nous possé- 
dons pour la Nouvelle-Ecosse, l’information 
présentée dans le présent chapitre et dans le 
chapitre sur les opérations de nettoyage ne 
porte que su_r la Nouvelle-Ecosse. Nous traitons 
de l’impact du déversement du KURDISTAN £1 
Terre-Neuve dans un chapitre spécialement 
consacré a cette province. La carte 2 donne des 
indications générales sur l’étendue du littoral 
légérement ou fortement mazouté en Nouvelle- 
Ecosse. La pollution a été ressentie plus loin 
mais de facon intermittente. 
Si la glace qui se trouvait da_ns le détroit de 
Cabot et le long de la majeure partie du littoral 
(photo 3) a empéché, au début, les hydrocarbu- 
res d’atteindre le rivage, elle a également rendu 
difficile la surveillance de l’étalement de la 
nappe. La surveillance a été entravée parce que 
les hydrocarbures ont glissé sous la surface de 
l’eau peu aprés le déversement. Deux semaines 
ont passé avant que les rapports signalent au 

Centre des interventions d’urgence en Nouvelle- 
Ecosse l’arrivée des hydrocarbures sur les cotes. 
Le 27 mars 1979, de petites quantités de pétrole 
ont été observées dans le voisinage des secteurs 
de Petit-dc-Grat, de pointe Michaud et de 
L’Ardoise, au cap Breton. Des nappes plus

~ Lei 
Photo 3. Région de Gabarouse - Hydrocarbures sur la 

glace de rivage, 1979. 
Division des Interventions d'urgence. Environnement Canada. Danmduth

~

~ ~ 
Carte 2. 

Impact du pétrole déversé par le KURDISTAN sur le littoral de la Nouvelle-Ecosse 
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grandes ont été signalées entre la pointe 
Michaud et Mira. La surveillance des rivages 
était assurée quotidiennement au printemps et 
pendant une partie de l’été par un réseau com- 
posé d’agents du ministére des Péches, du per- 
sonnel des parcs et de celui des ministéres de 
l’Environnement provincial et fédéra_l. Des vols 
quotidiens ont en outre été effectués par la 

GCC et le ministére de la Defense nationale 
(MDN). 

Géomorphologie du littoral 
Les propriétés physiques d’un rivage détermi- 

- nent en partie l’impact que peuvent avoir les 

hydrocarbures sur les ressources en terres. La - 

capacité naturelle d’un rivage de s’autonettoyer 
est influencée par sa géornorphologie. 
D’aprés les renseignements'compilés par Rein- 
son (l979a, 1979b) et Owens (l97la, l971b), 
le littoral de la Nouvelle-Ecosse, de Halifax a 
Glace Bay, peut étre divisé en dix secteurs géo- 
morphologiques, présentés sur la carte 2. Voici 
une breve description de chaque secteur. 

1) De la pointe Hartlen 51 la pointe S_todda_rt— 
Le rivage est caractérisé par de la roche en 
place exposée, des promontoires de till et des 
baies profondément indentées_, souvent entou- 
rées en partie par des cordons littoraux et des 
fléches de sable. Les lagunes et les baies posse- 
dent de vastes battures et marais. Les promon- 
toires exposés et les plages se trouvent dans un 
milieu of: l’attaque des vagues est forte par rap- 
port aux marais protégés, aux lagunes et aux 
baies partiellement fermées. La presence de 
nombreux marais et autres milieux protégés 
rend ce secteur trés vulnérable 2‘: la pollution par 
les hydrocarbures. 

2) De la pointe Stoddard a la pointe Liscomb— 
Le rivage est trés indenté, trés irrégulier, avec 
de nombreuses baies peu profondes. La baie 
Ship Harbour et l’estuaire Sheet Harbour, qui 
forment deux grandcs indentations, sont les scu- 
les exceptions, Des affleurements du substratum 
rocheux sont observés sur de nombreux iles, 

bancs et récifs, ainsi que sur le rivage continen- 
tal. De petites plages concaves de blocs et de 
cailloux se sont formées surla cote. Le rivage se 
trouve dans une zone ou l’attaque des vagues est 
de modérée 21 faible, leur force s’étant perdue en 
grande partie contre les iles et les bancs du 
large. 

3) De la pointe Liscomb a New Harbour—Le 
rivage est caractérisé par des baies et des estuai- 
res larges, linéaires et profondément indent_e'_s. 

La roche en place y prédomine et les plages bien 
développées y sont rares. C’est une région ofi 
l’attaque des vagues est de modérée 21 forte. 

4) De New Harbour au cap Canso——Le rivage 
est dominé par la roche en place; les sédiments 
sont rares; la cote est irréguliére, avec de nom- 
breuses iles voisines du rivage. On trouve quel- 
ques plages concaves de galets. Les galets et les 

blocs recouvrent généralement la roche en 
place. Sauf pour la baie Tor, il s’agit d’une 
région a forte attaque des vagues. Comparative- 
ment aux secteurs l a 3, ce secteur est peu vul- 
nérable a la pollution par les hydrocarbures, 

5) La rive sud de la baie Chédabouctou—Le 
rivage qui s’étend de Canso zi Guysborough 
peut étre décrit comme une cote rectiligne, 
abrupte, bordée d’une plate-forme continentale 
étroite. L"orientat_ion de ce secteur est structu- 
rellement contrélée par la faille de Chédabouc- 
tou et contraste remarquablement avec la rive 
nord irréguliére. Les plates-formes rocheuses et 
les falaises basses avec des plages concaves de 
galets et de sable grossier prédominent. La 
quantité de sédiments augmente d’est en ouest, 
mais en général la quantité de matériaux rema- 
niables dans cette zone est plutét faible. 
6) Rive occidentale de la baie Chédaboucto"u'— 
La cote ouest qui s’étend de Guysborough au 
détroit de Canso se distingue par une linéarité 
générale résultant de la pente uniforme de la 
surface du terrain en direction sud-est. La rive 
consiste principalement en falaises de till en 
cours d’érosion, séparées par de larges plages 
d’accumulation de galets. Comme le till est en 
majeure partie composé d’argile ou de silt, il a 
été érodé a la base des falaises par l’action des 
vagues. La zone de plage comporte donc peu de 
sédiments. 

7) Rive nord de la baie Chédabouctou—La rive 
nord, qui se distingue par une série complexe 
d’iles et d’inlets, a été formée par la submersion 
de basses terres onduleuses. Les iles protégent 
une grande partie de la cote du déferlement 
direct des vagues, et la formation de plages a 
étéralentie dans ces secteu_rs de faible attaque. 
Les plagessituées dans les endroits protégés 
consistent habituellement en sédiments grossiers 
reposant sur une plate-forme de till adossée :1 

une falaise basse (de till également) ou a de la 
végétation naturelle. ll est rare que l’on observe 
la format_ion de levées de plage. Comme c’est le 
cas sur la cote occidentale, la quantité de sédi- 
ments provenant de la terre est faible; le dépla- 
cement des sédiments en provenance du large 
constitue une source plus considerable de sédi- 
ments. 

8) De la pointe Michaud au fond de la baie 
Gabarouse—Le rivage se caractérise par de 
nombreux drumlins en cours d’érosion,- par des 
plates-formes rocheuses en pente douce vers la 
mer accompagnées de vastes bancs et hauts- 
fonds, et par des cordons littoraux sableux ct 

peu élevés reliant les drumlins £1 des lagunes et a 
de vastes marais. La linéarité relative de cette 
cote offre peu d’emplacements protégés; le sec- 
teur est presque entiérement soumis a une forte 
attaque des vagues. 

9) Du fond de la baie Gabarouse 5 We Scata- 
rie—De_s roches métamorphiques trés resistan- 
tes et peu profondes, recouvertes d’une couche 
variable de till, caractérisent la cote dans ce sec- 
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teur. Parmi les autres caractéristiques associées 
:31 ces formations, mentionnons les plates-formes 
littorales rocheuses en pente douce adossées £1 

des falaises de till, les plages concaves de galets 
et de gravier et les baies ouvertes. Un gradient 
littoral abrupt réduit l’attaque des vagues sur le

_ 

rivage. 

10) De'l’ile Scatarie :31 Glace Bay—Trois vastes 
baies de direction nord-est dominent la rive de 
cette zone. Les cordons littoraux du fond des 
baies enferment de grands estuaires ressemblant 
a des lagunes. Le fond des baies est expose a 
une forte attaque des vagues. Les falaises de 
grés de 5 a 20 In de hau_teur sont coura_ntes da_ns 
la région. 

Vulnérabilité du littoral 
I 

Il est trés utile d’évaluer la vulnérabilité de cha- 
que secteur géomorphologique a la pollution par 
les hydrocarbures pour déterminer les priorités 
en matiére de nettoyage et de prévention. Géné- 
ralement, les marais et les lagunes sont conside- 
rés comme les formes les plus vulnérables, sui- 
vies par les milieux protégés ou les plages, 
concaves, les plages exposées, les vasiéres ou les 
battures et, enfin, les cotes rocheuses exposées, 
qui sont les formations les moins vulnérables. 
La carte 2 indique le degré relatif de vulnérabi- 
lité de chacun des -10 secteurs mentionnés ci- 

dessus. 

1) De la pointe Hartlen £1 la pointe Stoddard- 
Les nombreuses baies et lagunes que l’on trouve 
dans cette région en font un secteur trés vulné- 
rable a la pollution par les hydrocarbures. Parti- 
culiérement fragiles sont les systémes de lagu-: 
nes peu profondes de la baie Cow, de Cole 
Harbour, de West March, du lac Lawrence- 
town, de l’inlet Chezzetcook, de l’inlet Petpes- 
wick, 'de Musquodoboit Harbour, de Jeddore 
Harbour et de Clam Harbour. Dans des condi- 
tions de tempéte, les cordons littoraux relative- 
ment has et étroits de Martinique, Lawrence- 
town, Clam Bay et Cow Bay peuvent étre 
complétement recouverts et les zones de marais 
situées en arriere peuvent étre inondées. 

2) De la pointe Stoddard a la pointe Liscomb— 
Par rapport au secteur 1, le vulnérabilité est fai- 
ble. Les battures dans le fond des baies sont les 
endroits les plus exposés. 

3) De la pointe Liscomb a New Harbour—Les 
endroits les plus vulnérables sont les zones supe- 
rieures des estuaires et des baies, la ou se trou- 
vent de nombreux marais. 

4) De New Harbour au cap Can,so—Il n’y a 
qu’un faible degré de vulnérabilité 2‘: la pollution 
par les hydrocarbures. A part quelques petits 

hzivres et rentrants intérieurs dan_s la baie Tor et 
la baie Dover, la cote est exposée a l’action net- 
toyante de la forte attaque des vagues. 

5‘) Rive sud de la baie Chédabouctou—Le sec- 
teur présente une vulnérabilité relativement fa_i-



ble :1 la pollution par le pétrole. La rive rectili- 
gne compte peu de baies ou lagunes protégées, 
ce qui limite Faménagement de plages a des fins 
récréatives. 

6) Rive occidentale de la baie Chédabouctou—— 
La rive occidentale, comme la rive méridionale, 
présente un profil passablement régulier. La 
présence de formations d’accumulation telles 
que des crétes, des fléches et des tombolos a 
favorisé la formation d’une variété de lagunes 
ou d’étangs protégés qui pourraient souffrir 
d’une pollution par les hydrocarbures dans des 
conditions de tempéte. Le secteur a une vulné- 
rabilité modérée. 

7) Rive nord de la baie Chédabouctou——Les 
nombreux emplacements soumis a une faible 
attaque, que l’on trouve le long de ce segment 
cétier irrégulier, entrainent une plus grande vul- 
nérabilité que celle des cétes ouest et sud. Plu- 
sieurs plages desable font de la cote un endroit 
propice aux activités récréatives, mais ces pla- 
ges sont exposées 5 la pollution par le pétrole. 

8) De la pointe Michaud au fond de la baie 
Gabarou_se—-La vulnérabilité est grande. Un 
systéme de lagunes et de marais productifs s’est 
formé £1 l’arriére d’étroits cordons littoraux. Des 
chenaux de trop-plein érodent les dunes; dans 
des conditions dc tempéte ou de vives eaux, les 
vagues peuvent atteindre le systéme de marais 
et y introduire des hydrocarbures. Les marais, 
les baies, les lacs et les battures sont des habi- 
tats de reproduction pour la sauvagine et ser- 
vent également de halte migratoire tant a la 
sauvagine qu’aux oiseaux de rivage; ils servent 
d’aire d’alimentation aux aigles pécheurs, aux 
aigles a téte blanche et aux grands herons bleus. 
L’ile Verte au large du cap Gabarouse est une 
importante aire de nidification. 
9) Du fond de la baie Gabarouse 5 l’ile Scata- 
rie—Qn n’observe aucun. cordon littoral ou 
lagune; par consequent, le degré de vulnérabilité 
est plus faible que dans le secteur 8. Les zones 
les plus vulnérables sont les plages de Main-2‘1- 
Dieu et de l’est de 1’ile Scatarie, la baie Louis- 
bourg et un certain nombre de plages concaves 
exposées, orientées a l’est et au sud-est. Trois 
grandes plages de sable peuvent également étre 
polluées. 

10) De l’iIe Scatarie it Glace Bay——Comme 
dans le secteur de la pointe Michaud 5 la baie 
Gabarouse, il existe un systéme bien développé 
de lagunes et de cordonsilittoraux. Les cordons 
littoraux se trouvent au fond des bales Glace, 
Schooner, Morien et Mira. Tous sont étroits, 
orientés au nord-est, composés surtout de sable 
et découpés par des inlets. Etant donné la pollu- 
tion massive du secteur de marais du lac Big 
Glace Bay, ce dernier a été l’objet d’une grande 
attention a la suite du déversement du pétrole 
du KURDISTAN. Ce marais est un endroit 
important pour la faune: il est utilisé par la sau- 
vagine migratrice, il abrite une colonie de ster- 
nes et- il sert de lieu d’alimentation au grand 

héron bleu et 51 l’aigle £1 téte blanche, entre 
autres. La baie Morien a une importance sem- 
blable pour la faune. Aussi, le secteur est-il 

modérément vulnérable a un déversement 
d’hydrocarbures. 

OPERATIONS DE 
NETTOYAGE 

La GCC et le SPE ont collaboré 23. la compila- 
tion des relevés sur la pollution et 21 la realisa- 
tion des travaux de nettoyage. Les operations 
étaient dirigées £1 partir de centres temporaires 
situés a Low Point et a Mulgrave, ainsi qu’2‘1 

partir dc. Halifax. Environ 880 km de littoral 
ont été nettoyés a la main en Nouvelle-Ecosse 
(voir carte 2) au cours du printemps et de l’été 
1979. Comme les hydrocarbures continuaient a 
échouer sur le rivage pendant cette période, il a 
été nécessaire de procéder a un nouveau net- 
toyage en de nombreux endroits. Avec le temps, 
les hydrocarbures é nettoyer se présentaient 
sous diverses formes, a cause de leur alteration 
et des variations de température (photographies 
4 et 5).- 

Photo 4. Petit—de—Grat - Flégion d"Arichat - Plage de blocs 
et de gaiets mazoutés, 1979. 
Division des interventions d’urgence. Environnement Canada, Dartmouth 

Environ 1 milliard de sacs de plastique et 1 500 
barils de 195 litres ont été remplis d’hydrocar- 
bures ou de débris mazoutés. La majeure partie 
de ceux-ci a été déposée dans trois sites 
d’enfouissement approuvés par la Province, le 
reste étant évacué dans des décharges municipa- 
les ou incinéré. La figure 1 résume l’évolution 
des travaux de nettoyage. 
Dans les endroits desservis par des routes, les 
sacs et les barils, une fois remplis, ont été trans- 
portés par camion. Dans quelques cas, une 
courte voie d’acces temporaire a été construite 
afin de faciliter l’enlévement des matiéres 

157 

Photo 5. Plage de pointe Mich_aud - Plaques de pétrole 
altéré sur une plage de sable, 1979.

_ 

Division des interventions d'urgence, Environnement Canada, Dartmouth 
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mazoutées. Dans les régions difficiles d’accés ou 
dont le littoral était extrémement vulnérable, 
ces matiéres ont été enlevées a 1’aide d’hélicop- 
téres (photo 6).



Photo Marais du lac Big Glace Bay - Des helicoptéres 
ont facilité Ia surveillance et Penlévement des déchets 
dans les secteurs vulnérables ou inaccessibles et ont 
réduit |'impact de la pollution des rivages, 1979. 
Division des interventions d'u_rgence, Envlronnement Canada. Dartmouth 

Les priorites de. nettoyage ont été etablies en 
fonction du degre et du type de mazoutage, de 
l’accessibilité des lieux et du type de rivage, 
ainsi qu’en fonction de l’importance du rivage 
pour l"industrie de la peche, des loisirs et pour 
la conservation de la nature. Des préoccupations 
d’ordre esthetique ont souvent impose des tra- 
vaux de nettoyage supplementaires, meme lors- 
que la pollution ne presentait plus aucun d_anger 
pour l’environnement, notamment sur les plages 
recreatives et dans les endroits peuples. Les tra- 
vaux de nettoyage s’etendaient non seulement 
au rivage lui-meme, mais aussi aux engins de 
peche, aux cales de lancement, aux barrages, et 
autres elements du meme genre. La «buanderie» 
mise au point pour le nettoyage du materiel 
mazouté a la suite de l’accident du ARROW a 
été remise en service du 13 juin au 20 juillet, ce 
qui a permis de net-toyer plus de 100 filets, ainsi 
que divers pieges, barrages de retenue pour 
hydrocarbures et vetements impermeables. 

Méthodes de nettoyage 
L’enlevement du petrole et des debris mazoutés 
des rivages a été fait a la main, :1 l’aide d’outils 

de jardin t_els que des rateaux et des pelles 

(photo 7). Les experiences tentees avec la 

machinerie lourde, au cours du nettoyage qui a 
suivi l’accident du ARROW dans la bale Che- 
dabouctou le 4 fevrier 1970, ont montre que 
l’enlevement de grosses quantités de matieres de 
plage et le deplacement du materiel lourd sur le 
sol pouvaient deteriorer considerablement le 

rivage. 

Les premieres nappes :1 atteindre le rivage 
etaient visqueuses, ayant ete refroidies par les 

eaux englacees de 1’Atlantique. Sauf sur les 

rivages rocheux, le petrole s’accumulait genera- 
lement sous forme de nappes ou de plaques dis- 
continues dont l’epaisseur avait 5 peine quel- 
ques centimetres. Des depets plus epais ont été 
observes particulierement le. long des rives du 
lac Big Glace Bay, sur l’ile Scatarie, et pres de 
la pointe Michaud. Les plus fortes concentra- 
tions d’hydrocarbures se sont accumulees pres 

Photo 7. Three Fathom Harbour — Opération de nettoyage manuel, 1979. 

Division des Interventions d‘urgen'ce. Envlronnement Canada, Dartmouth 

de la laisse de haute mer, o1‘1 le petrole formait 
une surface dure «bituminee». Avec le temps, les 
hydrocarbures se sont melanges avec les sedi- 
ments et les algues. De nombreux emplace- 
merits ont été mazoutés de nouveau au cours de 
l’eté; le rapport hydrocarburesv/sediments etait 
cependant nettement plus faible dans le cas des 
plages. Il a souvent ete nécessaire, pour des rai- 
sons d’ordre esthetique, de nettoyer de nouveau 
les plages. Pendant la période estivale d’accu- 
mulation de sable, l’enfoui_ssement du petrole 
sur les plages actives (soumises a des processus 
de sedimentation et d’erosion) etait frequent. 

Taylor et Frobel (1979) ont fait un compte 
rendu des operations de nettoyage dans le sud- 
est du cap Breton. La situation a été analysee 
en fonction du type d’environnement cetier. Les 
plages de sable etaient les plus’ faciles £1 net- 

toyer. En effet, les premiers depets visqueux 
d’hydrocarbures ne penetraient pas dans le 

sable et pouvaient etre facilement racles sans 
entrainer beaucoup de sediments, ni melanger 
les matieres propres et les matieres polluees. 

Avec Yaugmentation des temperatures, le 

petrole est devenu plus fluide, mais meme alors, 
la penetration est demeuree minime. 

Les plages de graviers et de galets posaient 
davantage de problemes. Comme il etait diffi- 

cile d’enlever lee petrole qui s’etait infiltre entre 
les gros galets et les blocs, on s’est fie davantage 
a l’action nettoyante naturelle des vagues et an 
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processus de transport des sediments. Des bancs 
de varech qui se trouvaient sur l’av'ant-plage 

superieure, et qui avaient absorbe une gra_nde 
pa_rtie des premiers hydrocarbures, ont été enle- 
ves assez facilement, tout comme de petites 
quantités de graviers mazoutés. Les hydrocar- 
bures qui avaient forme un revetement dur 21 la 

laisse de haute_ mer ont été brisés afin de facili- 
ter le processus d’erosion. 

En raison de leur acces difficille, les rivages 
rocheux ont habituellement été laisses au net- 
toyage par des processus naturels. Cela a toute- 
fois pose certains problemes dont, entre autres, 
une nouvelle pollution des plages avoisinantes. 
En effet, lorsque le petrole se rechauffe, il 

s’écoule jusqu’au niveau de l’eau o1‘1 il forme" 
une pellicule luisante. C_ela a pen de repercus- 
sions écologiques, mais nuit 5 la beaute du pay- 
sage. 

Les marais du lac Big Glace Bay et de Fram- 
boise Cove ont été fortement mazoutés. A quel- 
ques exceptions pres, cependant, le petrole etait 
confine au bord des rives et des petits chenaux 
parcoura_nt les marais. Dans l’ensemble, le net- 
toyage au rateau et a la pelle a été efficace. Les 
travaux de nettoyage ont finalernent ete inter- 
rompus au lac Big Glace Bay, car les equipes de 
nettoyage, en pietinant la vegetation, causaient 
plus de tort 5 l’environnement que la petite 
quantité de petrole qui subsistait. Les fuites de 
matieres mazoutees contenues dans les sacs de



plastique que l’on avait empilés sur un terrain 
surélevé avant leur évacuation n’ont posé qu’un 
probléme mineur. 

Sites d’enfouissement des résidus 
mazoutés 
Les dommages causés par les hydrocarbures 
aux systémesgcétiers sont partiel1e'me'nt propor- 
tionnels 5 la célérité avec laquelle les secteurs 
pollués sont restaurés. L’accessibilité de sites 
d’enfouissement adéquats pour les résidus 
mazoutés est donc u_n facteur important dans les 
opérations de nettoyage. 
En 1976, le ministére de l’Environnement de la 
Nouvelle-Ecosse a lancé un programme visant 
d’une part 21 trouver des sites se prétant a 
l’enfouissement des hydrocarbures et des rési- 

dus pétroliers et d’autre part a élaborcr des 
méthodes d’utilisation de ces sites. Deux empla- 
cements choisis avant l’accident du KURDIS- 
TAN ont été utilisés avec succés; un autre site a 
été choisi aprés le déversement (Letson, 1980). 
l’armi les facteurs pris en consideration dans le 
choix de ces sites, mentionnons les suivants: les 
droits de propriété sur le site, l’accés,.l’utilisa- 
tion des terres, l’emplacement, l’isolement, la 
qual_ité dc 1’eau. En somme, il fallait quasiment 
que les sites soient situés sur des terres de la 
Couronne pour que l’on puisse vraiment assurer 

leur entretien 51 long terme et se tenir responsa- 
ble des déchets enfouis. Il fallait qu’il y ait une 
route d’accés jusqu’au site. En outre, l’utilisa- 

tion du site pour l’enfouissen_1ent des résidus 
mazoutés devait étre compatible avec l’utilisa- 
tion des terres, tant sur les lieux memes que sur 
les emplacements adjacents. Dans la mesure du 
possible, le site devait se trouver 21 une distance 
(mesurée en ligne droite) de moins de 10 km de 
la cote. Enfin, le site ne devait pas se transfor- 
mer en une source de pollution des eaux. 
Des directives sur la conception et l’exploitation 
de chaque site ont été rédigées, bien que certai- 
nes étapes d’exploitation et de conception 
s’appliquent 51 la plupart d’entre eux. Ces étapes 
sont résumées ci-dessous: 1) préparation du site; 
2) aménagement dc tranchées; 3) cnfouissement 
des déchets; 4) fermeture du site. 

Préparation du site—La GCC étant responsable 
du paiement de tous les frais d’enfouissement, 
elle a participé a la sélection des entrepreneurs 
engagés pour préparer le site et réaliser les tra- 
vaux d’enfouissement. Le ministére des Terres 
ct Foréts de la Nouvelle-Ecosse, a titre d’admi- 
nistrateur des Terres de la Couronne, était avisé 
de l’ouverture prochaine de tout site d’enfouis- 
sement choisi; ainsi, lorsque le site était déja 
loué :31 une compagnie forestiére, une entente 
était conclue avec le ministére afin que le bois £1 
pate puisse étre coupé ct cmpilé hors du site. Le 

personnel du ministére provincial de l’Environ- 
nement, l’entrepreneur engagé ct l’opé’rateur de 
la machinerie sur place ont analysé ensemble 
tous les aspects des opérations. Des routes 
d’accés bien drainées en tout temps, avec con- 
trole 5 l’entrée, ont été construites et des héli- 
ports ont été aménagés. L 

Aménagement de tra_nchées——La couche de 
terre végétale devait étre préservée en vue d’une 
restauration du site. Les tranchées devaient étre 
£1 angle droit par rapport a la pente et devaient 
étre espacées d’environ 20 m; leur profondeur 
ne devait pas dépasser la surface de saturation. 
Le puits de contréle devait étre situé au point le 

- plus profond de chaque tranchée. La GCC 
devait étre avisée du moment ou le site était 
prét 2‘: recevoir les déchets. 

Enfouissement des déchets—A chaque charge 
de débris placée dans la tranchée, un tracteur 
passait sur les sacs et les brisait, facilitant ainsi 
la biodégradation des débris mazoutés. A la fin 
de chaque jour, les déchets devaient étre com- 
plétement recouverts de remblais constitués en 
pente en direction du puits de contréle. Pendant 
les journées de fortes pluies, il était recom- 
mandé que les opérations d’enfouissement 
soient interrompues temporairement; les 
déchets déchargés 5 cc moment-la devaient étre 
empilés 2‘: proximité de la tranchée et recouverts 
d’une béche de toile cirée ou de plastique. Aprés 

Carte 3. 
Sites d’enfouissement du mazout du KURDISTAN 
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TABLEAU 1. 
Caractéristiques des sites d’enfouissement des déchets mazoutés 

C_aractéristique du Fourchu St. Peters Hadleyvi_l_le 
site 

Emplacement Comté de Richmond, 4,8 km Comté de Richmond, 6,5 km Comté de Guysborough, 
a l’ouest du village de au nord-ouest d_e la ville rive nord de la baie 
Fourchu. de St. Peters. Chédabouctou. 3,2,km au 

nord-est de Hadleyville. 

Accés Une route en gravier du Site adjacent _a une bonne_ Site adjacent 2‘; la route 
’ 

chantier de la route secondaire de N° 344,qui rejoint la 
N.S_. Forest Industries gravier reliant R.T.C. a Auld’s Cove. 
rejoint la route St. Peters et Oban. 
secondaire bituminée N° 327. 

Propriété - 2 ha alloués par le 2 ha alloués par le 2 ha alloués par le 
Dimensions ministére des Terres et ministére des Terres et ministére des Terres et 

Foréts de la N.-E. au Foréts de la N.-E. au Foréts de la N.-E. au 
ministére de ministére de ministére de 
l’Enyiro_nner_nent de la I’Enyi_ronne_m_ent de la l’Enyironne'mcnt d_e la 
N,-E1; terre Iou'_éje 5 la N.-E.; terre louée a la .- 

N.S. Forest Industries. N.S. Forest Industries. 

Végétation Région récemment Foréts mélangées; le bois Forét n_1_élangée ou lebois 
déboisée; une mou prédomine; on y mou prédomine. 
sou_s—végétation dense trouve des tourbiéres de 
mais basse couvre la sphaigne surélevées. 
propriété. 

Topographic Relief en bosses et Site rnoyennernent onduleux Terrain accidenté; le 
' 

creux‘; site sur le cété nord-est site se trouve sur la 
d’enfoui'ssement situé 5 d’une petite colline. pente nord-est d‘un 
proximité de la créte drumlin. 
d’une élévation 
topographique sur un 
versant orienté au sud. 

Géologie Moraine de fond d’une Moraine de fond d’une Moraine de _fond d’une 
profondeu/r (ie 3,5 m; profondeur de 4,6 m; profondeur de 4,6 m; 
aucun affleurement_; la aucun affleurement; la aucun affle_ureme'nt; la 
roche en place consiste roche en place consiste roche en place consiste 
en pierres volcaniques, en conglomérat, grés, en conglomérat, schiste 
en grés, en schiste schiste argileux et argileux ct grés. 
argileux-, enchlorite et calcaire. 
en schiste." 

Hydrologie Le site repose sur une Le site se trouve dans le Drainage de surface 

fitat et utilisation 
du site 

ligne de partage du 
drainage; le drainage se 
fait directement vers un 
marais situé au pied de 
la colline; la distance 
entre le site et l’inlet 
de marée le plus proche 
est de 500 m. La 
profondeurde saturation 
se trouve 5 0.6-0,9 m. 
L’écoulement s_e fait 
avant tout par les 
fractures de la roche en 
place; le puits le plus 
proche se trouve-a 1,6 km 
5 l’ouest-. 

Le site a recu les 
déchets mazoutés 
provenant de 90 km dc 
rivage pollué ent_re Grand 
R. et Lo,uis_b_our_g;—la 
préparation du site 
comprenait: la 
construction d’une route 
d_e 100 m; 16 déboisement 
de l,l ha; l’installation 
d’un drain d’asséchement; 
le creusage de 
4 tranchées de 2,5 m dc 
profondeur avec puits de 
Contréle; le nivellement 
final et l’ensemencement. 

bassin hydrographique de 
la riviére Tillard; le 
d_rainage se fait en 
direction sud par une 
tourbiére de sphaigne 
jusque dans le lac 
Browns; une zone 
d’écoulement hypodermique 
se trouve au-dessus de la 
moraine dc fond 
imperméable; il n’y a ni 
puits, ni maison dans un 
rayon de 1,5 km autour du 
site. 

Le site a recu les 
déchets mazoutés 
provenant de 340 km de 
rivage pollué, entre la 
route sur digue de Ca_nso 
et St. Peters; la 
préparation du site 
comportait: le 
déboisement dc 0,5 ha; la 
construction d’une route 
de 140 m; le creusage de 
4 tranchées de 4,6 m de 
pro_fonde_u_r avecpuits; le 
nivellement final et 
l’enser_nencemjent._ 

rapide; écoulement vers 
le nord-est jusque dans 
un petit ruisspau qui se 
jette dans la baie 
Chédabouctou; moraine de 
fond trés imperméable; 
une source situéc sur la 
rive nord du cours d’eau 
dans lequel le site se 
drai_ne est uti_lisée pa_r 
quelques habitants de la 
région. 

Le site a recu les 
déchets mazoutés 
provenant de 275 km de 
rivage pollué, entre 
Country H,arbour'et_ la 
route sur digue de Canso; 
la préparation du site a 
comporté: le déboisement 
de 0,5 ha; la 
conjstruction d’une route 
de 245 m; l’installation 
d’un drain d’ass'échement; 
le creusage de 
.3 tranc.h.éc.s de 3,7 m; 
5.2 m et 6,1 m de 
profondeur avecnpuits d_e 
contréle; le nivellement 
final et 
l’ensemencemcnt. 
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l’averse, l’eau en excés devait étre pompée hors 
de la tranchée. La tranchée pouvait étre remplie 
jusqu_’a 0.5 In de la surface du sol. La couche 
supérieure de remblayage ne devait contenir 
aucune grosse racine ou branche qui risque- 
raient d’accroitre la porosité. L’utilisation d’une 
couverture de till argileux propre favoriserait 
encore plus le ruissellement superficiel ct dimi- 
nuerait la filtration. Une fois les tranchées rem- 
blayées, une assiette de chaussée en gravier 
devait étre construite £1 cété de chaque tranchée, 
afm dc permettre l’accés aux puits dc controle. 
Un dossier des déchets contenus dans la tran- 
chée devait étre term a jour. 
Fermeture du site Une fois la couche supé- 
rieure de till di_sposée sur l_a tranchée, une cou- 
che de terre noire devait étre mise en place et 
ensemencée.. Au besoin, des fossés pour les, eaux 
superficielles devaient étre creusés. L’asséche- 
ment des tranchées, par pompage des puits de 
controle, est nécessaire pour maintenir les 
débris secs. Des étiquettes indiquant la quantité 
et le type de polluant, le déversement, l’année et 
le numéro de tranchée devaient étre placées sur 
chaque puits. Le site devait faire l’objet d’ins- 
pection afin de faciliter la surveillance hydrolo- 
gique. 

Les trois sites choisis pour l’enfouissement du 
pétrole et des débris pollués £1 la suite dc l’acci- 
dent du KURDISTAN se trouvent prés dc 
Fourchu, St. Peters et Hadleyville, et ils sont 
représentés sur la carte 3. Les caractéristiques 
des sites sont résumées au tableau 1. 

L’IMPACT SUR LES COTES 
DE TERRE-NEUYE DU 

PETROLE DEVERSE PAR LE 
KURDISTAN 

A Tervre-Neuve, 1’i_mpact du déversement 
d’hydrocarbures par le KURDISTAN s’est fait 
sentir ‘plus tard et a un degré moindre qu’en 
Nouvelle-Ecosse. Certains rivages ont quand 
méme été pollués entre Port-aux-Basques et 
Portugal Cove, la pén_i_n_sule Burin n’ayant 
cependant guére été touchée. La carte 4 montre 
les emplacements ou le pétrole a atteint le 

rivage, selon les cas signalés au SPE. 
Les travaux de nettoyage devaient avant tout 
porter assistance a l’industrie de la péche; fort 
heureusement, la marée noire ne co'1'ncidait pas 
avec la saison de la péche et les engins de péche 
n’ont été que peu mazoutés. Dans plusieurs cas, 
cependant, les cales de lancement et les quais 
ont dfi étre nettoyés. Les équipes dc nettoyage 
ont également nettoyé les plages récréatives. 
Comme en Nouvelle-Ecosuse, 1e nettoyage s’est 
fait manuellement. Les résidus rnazoutés ont été 
évacués dans des décharges municipales voisines 
ou a l’arriére de l_a zone de déferlement des 
ondes de tempéte sur le site du nettoyage. On 
s’est fié en général aux processus naturels pour 
le nettoyage des rivages rocheux isolés.



Carte 4. 
étendue de littoral mazouté - Terre-Neuve
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L’exposé qui suit repose pour l’essentiel sur des 
données fournies par le SPE de St, John’s; 
l’étendue et la nature de la pollution des rivages 
de méme que les opérations de nettoyage ne 
sont abordées que trés briévement dans la docu- 
mentation existante. Des cartes de la cote ont 
été dressées par le département de géographie 
de l’université Memorial en 1977. La Direction 
générale des terres, région de l’Atlantique; a 
établi des cartes plus détaillées des péninsules 
Avalon et Burin en 1980-1981. 

Etendue de cote polluée et 
nettoyage 
L’échouage d’hydrocarbures sur le littoral a été 
signalé pour la premiere fois :5 Port-aux-Bas- 
ques et a l’Is1e-aux-Morts pendant la quatriéme 

semaine d’avril 1979. A cet endroit, la cote est 
rocheuse et par conséquent aucun nettoyage n’a 
été effectué. Par la suite, la présence d’hydro- 
carbures a été observée en des endroits situés 
plus 2‘: Pest. Rose Blanche ct Grand Bruit ont 
été pollués; les hydrocarbures s’échouaient sur 
le rivage sous forme d’une substance goudron- 
neuse contenant peu de sédiments. Le nettoyage 
des cétes rocheuses de cette région a été laissé 
aux processus naturels, mais les cales de lance- 
ment de Grand Bruit et deux plages de sable 
ont été nettoyées par les habitants dc l’endroit 
en aofit 1979. 
Des hydrocarbures échoués ont été signalés 
pour la premiere fois £1 Burgeo le 7 juin. Le lit- 
toral de cette région a été touché de nouveau a 
maintes reprises au cours de l’été. Les opéra- 
tions dc nettoyage dans ce secteur ont été assez 
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considérables pour justifier l’établissement d’un 
centre d’opérations au début de juillet_. Burgeo 
est une localité importante a la fois pour la 
péche et pour les loisirs. L’une des plages de 
sable les plus belles de la cote méridionale y a 
été aménagée pour les loisirs dans le pa_rc pro- 
vincial de Sandbanks. Afin de préserver la 
beauté du parc, on a procédé, en priorité, au 
nettoyage manuel de ce site. Le nettoyage a 
commencé le 10 juillet, avec une équipe de 12 
personnes. Les résidus mazoutés ont été enfouis 
a la décharge municipale de Burgeo ou bien 
dans des fosses creusés a l’arriére de la zone de 
déferlement des ondes de tempéte, dans les limi- 
tes du parc. Les cales de lancement utilisées par 
les pécheurs ont été nettoyées a la main. 

Les rivages de Ramea, une autre agglomeration 
de pécheurs, ont été modérément mazoutés. Les 
quais ont été nettoyés a la vapeur et l’on a tenté 
d’enlever a la main le pétrole qui recouvrait les 
galets de la plage. Deux plages récréatives de 
Ramea ont été nettoyées. 
Baie-de-Loup a été fortement mazouté ct l’on a 
craint pour la population dc saumons. Ni le 
‘rivage rocheux nila trés belle plage de cette 
région n’ont été nettoyés. 

Les pécheurs de Grey River utilisent 1’anse Dog 
pour faire sécher leurs filets, Les rivages ou sont 
étendus les filets ont été nettoyés et les résidus 
mazoutés ont été transportés par bateau jusqu’a 
Burgeo pour y étre enfouis. Les autres portions 
de rivage de cette région n’ont pas été nettoyées. 

Les cales de lancement de Francois, qui avaient 
été modérément polluées, ont été nettoyées; tou- 
tefois, aucun nettoyage n’a été effectué le long 
du rivage. 

Les régions de Harbour Breton et de Coomb’s 
Cove ont été fortement mazoutées comparative- 
ment aux autres secteurs du sud de Terre- 
Neuve. Le nettoyage d’une plage de sable et de 
galets, assez étendue, utilisée 21 des fins récréati- 
ves par les habitants de Harbour Breton, a été 
désigné comme hautement prioritaire. Les 
matiéres mazoutées ont été enfouies en partie 
dans la décharge de Harbour Breton et en par- 
tie dans des fosses creusées £1 l’arriére de la zone 
de déferlement des ondes de tempéte. La plage 
et les ouvrages a claire-voie de Coombs Cove 
ont été nettoyés 21 la main, tandis que les résidus 
mazoutés ont été enfouis dans la décharge de 
l’_endroit. 

La présence d’hydrocarbures dans la baie Ste- 
Marie sur l_a presqu’ile Avalon a menace la 
nombreuse population d’oiseaux du cap Ste- 
Marie, qui a subi quelques pertes. La pollution 
du rivage s’est étendue jusqu’au fond de la baie 
a Haricot. La présence d’hydrocarbures a été 
signalée ailleurs, comme a Pointe Lance, 
O’Donnells, Point-La-Haye et St. Vincent’s. 
Les plages de graviers et de galets dc O’Don- 
nells et de Pointe-La-Haye ont été nettoyées a 
la main.



En résumé, la céte méridionale de Terre-Ncuve 
a été polluée £1 des degrés variant de faibles £1 

modérés entre le nord de Port-aux-Basques et 
Portugal Cove. Les concentrations d’hydrocar- 
bures étaicnt plus fortes dans 1’es’t que dans 
l’ouest. Compte tenu de l’étendue considérable 
des rivages rocheux et non peuplés de cette 
région et de la pollution moindre, les opérations 
de nettoyage o_nt pris moins d’ampleur 2‘: Terre- 
Neuve qu’en Nouvelle-Ecosse. Le nettoyage 
manucl des rivages visait a restaurer 1e paysage 
des zones récréatives (comme le parc provincial 
de Sandbanks) et a aider l’industrie locale de la 
péche. Dans la majorité des cas, le nettoyage sc 
limitait aux ouvrages artificiels tels que les cales 
de lancement et les quais. La plupart des riva- 
ges pollués se sont nettoyés grace aux processus 
naturels. 

Bien que les dommages causés aux engins de 
péche aicnt été restreints, la présence des hydro- 
carbures ne coincidant pas avec la saison de la 
péche, c’est l’industrie de la péche, néanmoins, 
qui a été la plus touchée sur la cote sud-ouest. 
Sur la cote sud-est, c’est le nettoyage des sec- 
teurs récréatifs qui a été désigné comme priori- 
taire. 

Plages récréatives - Nouveile-Ecosse 

REPERCUSSIONS SUR 
L’UTILISATION 
DES TERRES 

Dans l’en_semble, le pétrole déversé par le KUR- 
DISTAN a eu sur l’utilisation des terres un 
impact mineur et de courte durée. La vaste 
majorité des demandes d’indemnités est parve- 
nue des pécheurs. A la fin de juillet 1979, 181 
demandes reliées 5 la péche et 30 demandes 
d’indemnités personnelles de dommages a la 
propriété avaient été soumises 51 la GCC. Seul 
un faible pourcentage de ces derniéres représen- 
tait de grosses sommes d’argent. A moins 
d’indication contraire, la liste d’impacts qui suit 
porte sur la situation en Nouvelle-Ecosse. 

Péches 
La majorité des dommages causés a l’industrie 
de la péche résultaient: 1) du mazoutage des 
filet_s, des piéges, des bateaux et autres engins 
de péche; 2) des pertes de prises; 3) du temps 
perdu. Les filets ont pu étre nettoyés a la buan- 
derie mise sur pi_ed prés de Mulgrave, m_a_is des 

Carte 5. 

indemnités devaient étre versées pour les pertes 
de prises et pour le temps perdu. Les problémes 
soulevés par le mazoutage des quais et autres 
ouvrages semblables étaicnt négligeables. Le 
mazoutage des zones coquilliéres, comme Fram- 
boise Cove - Fuller’s Bridge, a fait craindre une 
pollution possible des crustacés. Des essais ont 
indiqué que les palourdes et les moules étaicnt 
vulnérables a la pollution par les hydrocarbures 
et des avis a ce sujet ont été affichés sur cer- 
tains bancs de palou'rdes. 

Conservation de la faune 
Le principal impact du déversement sur la 

' faune a été la rnortalité élevée chez les oiseaux 
de mer, notamment chez les mergules nains et 
les guillemots. Plus de 2600 oiseaux de mer 
mazoutés ont été entrainés sur le rivage 
en Nouvelle-Ecosse. Au total, on a évalué a 
25 000 oiseaux les pertes encourues (Vander- 
mculen, 1980). Un grand nombre de ces oiseaux 
a été rarnassé sur le rivage pendant les opé_ra-. 
tions de nettoyage. 
Bien que la présence d’hydrocarbures en tout 
point le long de la cote constitue d’une certaine 
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facon une menace pour la faune, certains sites 
sont plus vulnérables que d’autres. Il est apparu, 
aprés une inspection des principaux sites fauni- 
ques, de la baie Ste-Anne 2‘; Capelin Cove au 
cap Breton, pendant la derniére partie du mois 
d’avril, que la faune avait subi peu de domma- 
ges (Barkhouse et al., 1979). A cette époque, la 
faune est en effet généralement trés peu abon- 
dante dans les endroits ou la cote a été touchée. 
Ainsi, de nombreuses populations de goélands 
bourgmestres, de mouettes et de grand_s cormo- 
rans ont été observées sur les iles Bird, mais 
aucune trace de pétrole’ n’a été notée sur les 
rives. On a toutefois vu des mouettes mazoutées 
sur d’autres parties de la céte. Aucune trace 
d’hydrocarbures n’a été observée chez la sauva- 
gine de Indian Bay, du lac Big Glace Bay ou de 
Morien Bay; cependant, trois grands hérons 
bleus ont été trouvés morts dans le lac Big 
Glace Bay. Trés peu d’oiseaux ont été apercus 
entre Gabarouse et Framboise; parmi les 
oiseaux observés, seulement une ou deux mau- 
béches pourpres avaient apparemment été 
mazoutées. Aucun autre oiseau mazouté n’a été 
observé pendant l’enquéte. 

Le marais du lac Big Glace Bay, une région 
importante pour la faune, a été fortement 
mazouté. Le nettoyage y a été intensif mais les 
équipes ont été maintenues 2‘: des effectifs mini- 
maux lorsqu’il est devenu évident que le person- 
nel causait plus de dommages aux marais que 
les hydrocarbures. 

Loisirs 

Etant donné l’époque de l’année :31 laquelle s’est 
produit le déversement», l’ut_ilisation des plages 
récréatives n’a été guere perturbée. Le" net- 
toyage a eu lieu peu de temps aprés l’échouage 
du pétrole sur les rivages et le public exigeait 
que les plages soient nettoyées en priorité. Une 
inspection des plages récréatives, menée les 11 
et 12 juillet par le SPE a montré que la plupart 
d’entre elles ne nécessitaient aucun nettoyage 
supplérnentaire, les critéres utilisés. étant 
d’ordre esthétique plutét qu’écologique. Les pla- 
ges inspectécs figurent 5 la carte 5. 

Certains entrepreneurs privés d’installations dc 
loisirs Ont fait part de leurs craintes au sujet 
d’éventuel1es pertes d’exploitation ou d’argent 
qu’ils auraient £1 absorber :31 cause du mazoutage 
de leurs propriétés riveraines. Invoquant cela, 
un entrepreneur de la rive sud de la baie Chéda- 
bouctou a d’ailleurs présenté une demande 
d’indemnité élevée. D’autres propriétaires de 
terrains a valeur récréative se sont plaints de ne 
plus avoir accés a la plage. 

Agriculture 
L’impact du déversement sur les terres agricoles 
a été minime. Dans un cas, des moutons qui 
avaient brouté du varech sur le rivage ont souf- 

fert de troubles dus £1 l’ingestion d’hydrocarbu- 
res; le propriétaire a fait une demande d’indem- 
nité. Aucun autre effet n’a été observé. 

Extraction d’agrégats 
Un seul cas de pollution d’une plage dont le gra- 
vier était utilisé comme matiére premiere pour 
la fabrication de pierres concassées a été 
signalé. La plage a été nettoyée et les opérations 
d’extraction ont repris dans le cours de l’année. 
Bien que les travaux aient repris aprés une 
courte période, la compagnie a subi des pertes 
financiéres parce que le sable a mis un certain 
temps £1 retrouver sa qualité initiale. 

Foréts 
L’amén_agement de sites d’enfouissement des 
résidus mazoutés sur les terres forestiéres de la 
Couronne a eu peu d’impact sur les ressources 
forestiéres. Au total, environ 6 ha de forét ont 
été déboisés. Les routes d’accés étaient courtes 
et l’entrée était contrélée. Les fossés ont été 
ensemencés aussitot aprés avoir été remblayés. 

RESUME ET CONCLUSIONS 
Bien que les effets les plus importants et les plus 
visibles du déversement d’hydrocarbures du 
KURDISTAN se soient fait sentir sur les popu- 
lations d’oiseaux de mer et sur les péches, la 
pollution d’une grande partie de la cote, du nord 
de la baie Ste-Anne au sud de Lunenburg (en 
Nouvelle-Ecosse) et de Port-aux-Basques £1 Por- 
tugal Cove (:1 Terre-Neuve) n’a pas été tout a 
fait inoffensive. Heureusement, les répercus- 
sions ont été plutét mineures et, en général, de 
courte durée. 

Les priorités en matiére de nettoyage étaient 
fondées sur le volume et Ie type d’hydrocarbures 
déversés, les caractéristiques biophysiques du 
site et l’utilisation des lieu_x par l’homme. 
L’expérience acquise au cours du nettoyage qui 
a suivi l’accident de l’ARROW, en 1970, a pu 
étre misc 2‘: profit pour le nettoyage dans les 
zones touchées par le pétrole du KURDISTAN; 
ainsi, seules des techniques de nettoyage manuel 
ont été utilisées. Ce n’est qu’au lac Big Glace 
Bay que l’on s’est demandé si les équipes de net- 
toyage ne causaient pas davantage de tort a 
l’environnement que les hydrocarbures eux- 
mémes. Seule une petite quantité de matiéres 
mazoutées a été enfouie dans les décharges 
municipales; la plupart des déchets recueillis en 
Nouvelle-Ecosse ont été achcminés a l’un des 
trois sites d’enfouissement des déchets mazoutés 
qu_i avaient été aménagés et entretenus en con- 
séquence. 

TABLEAU 2. 
Chronologie sommaire des événements 

15 mars 1979 

16 mars 1979 

18 mars 1979 

21 mars 1979 

23 mars 1979 

27 mars 1979 

28 mars 1979 

Avril 1979 

—le pétrolier britannique KUR- 
DISTAN se brise en deux, it 
50 milles rnarins au nord-est de 
Sydney (Nouvelle-Ecosse) 
déversant environ 6 800 t de 
bunker C dans le détroit de 
Cabot. 

—la GCC de St-Jean (T.-N.) et 
le SPE 5 Halifax sont avisés de 
l’accident. 

—réunion de l’équipe régionale 
d’intervention d’urgence; la 
décision est prise de remorquer 
la section avant jusqu’en eau 
profonde et des mesures sont 
adoptées en consequence. 

—-le MDN et la GCC entrepren- 
nent des vols quotidiens de 
reconnaissance. 

——-la décision est prise de récupé- 
rer la section arriére. 

—le choix de Port Hawkesbury 
comme site de déchargement 
par allege de la section arriere 
du navire est approuvé. 

—la section arriére arrive a Port 
Hawkesbury. 

-—les premiers rivages pollués 
sont signalés au Cap Breton. 

-—les opérations de déchargement 
par allége commencent et sont 
terminées en 2 jours. 

—de's équipes de nettoyage sont 
envoyées £1 l’ile Madame; dans 
la semaine, les équipes se met- 
tent a_u travail sur de nombreux 
emplacements. 

—la section avant est sabordée au 
sud de l’ile de Sable, le 
1°’ avril. 

——de nouvelles nappes de pétrole 
sont signalées presque quoti- 
diennement. 

——des équipes de nettoyage tra- 
vaillent tout le mois; la troi- 
siémesemaine, le nettoyage 
s’éten'd jusqu’2‘1 Tor Bay».- 

—la province de la Nouvel1e- 
Ecosse désigne des sites 
d’enfouissement temporaire 
pendant la troisiéme semaine. 

—la presence de pétrole est 
signalée sur les rivages de Port- 
aux-Basques et de l’lsle-aux-' 
Morts a Terre-Neuve au cours 
de la quatriéme semaine.



TABLEAU 2. 
Chronologie sommaire des événements 

Suite 

Mai 1979 —de nombreux rapports signa- 
lant l’échouage de pétrole sur 
les rivages entre‘Lunenbour*g et 
Clam Bay sont regus pendant 
la premiere sernaine du mois; 
de nombreux secteurs sont 
envahis par la marée noire, tine 
deuxiéme fois. 

—les équipes de nettoyage pour- 
suivent leurs efforts pendant 
tout le mois. 

—-le SPE aide la province de la 
Nouvelle-Ecosse 2‘: choisir des 
sites d’enfouissement 51 Four- 
chu, Hadleyville et St. Peters 
au cours de la derniére semaine 
du mois. 

—un grand nombre d’o'iseaux de 
mer morts et mazoutés, ainsi 
que la pollution des rivages de 
l’ile d_e Sable, sont signalés 5 la 
fin du mois; des oiseaux de 
mer, morts ou mazoutés, 
avaient été observés plus tot 
sur le continent_. 

Juin 1979 —mazouta_ge des rivages :21 proxi- 
mité de Burgeo (Terre-Neuve) 
pendant la premiere semaine 
du_ mois. 

—une buanderie pour engins de 
péche est installéeé Port Haw- 
l(esbur'y et commenceses acti- 
vités le 13 juin. 

—nouveau mazoutage des rivages 
de la Nouvelle-Ecosse et pour- 
suite des opérations de net- 
toyage. 

—un nombre croissant de rap- 
ports signalant des rivages 
mazoutés le long de la cote 
méridionale de Terre-Neuve 
force l’étab1isse'me'nt d’un cen- 
'tre d’opérations 5 Burgeo. 

Juillet 1979 

—les cétes de la Nouvelle-Ecosse 
sont de nouveau légérement 
mazoutées par endroits, les 
équipes de nettoyage sont 
réduites et leur activité dimi- 
nuée. 

—la buanderie ferme le 20 juillet. 

L’utilisation du rivage a été restreinte pendant 
une_ courte période; des juillet, la plupart des 
rivages avaient été nettoyés et, dans certains 
cas, nettoyés deux fois. Le tableau 2 résume la 
chronologie des opérations de nettoyage. Les 
plages récréatives ont nécessité un nettoyage 
plus poussé que les endroits utilisés rnoins inten- 
sément. Les rivages rocheux ont le plus souvent 
été Iaissés au nettoyage par les processus natu- 
rels. 

Les répercussions sur 1’utilisation des terres ont 
rarement persisté au-dela de quelques mois. Les 

. dommages causés aux engins de péche ou aux 
ouvrages £1 terre ont été minimes. La faune lit- 
torale a pen souffert, bien qu’un certain nombre 
de goélands soient morts. En général, l’utilisa- 
tion récréative des plages a été peu perturbée; 
toutefois, quelques particuliers ont soutenu que 
leur propriété avait perdu de sa valeur a cause 
du déversement. D’autres incidents isolés se 
sont produits: l’utilisation des rives comme lieu 
de pfiturage pour les moutons et comme carriére 
de taprnisage dc roches concassées a été pertur- 
bée. Sauf pour de petites quantités de déchets

_ 

mazoutés qui ont été déposés dans les décharges 
municipales, 1’enfouissement du gros des 
déchets n’a nécessité que dc petites parcelles de 
terres soigneusement choisies. Ainsi, l’enfouisse— 
ment des déchets s’est fait sans conséquence 
importante. 
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DEVERSEMENTS 
INTERIEURS 

D’HYl)ROCARBURES 
SUR LES TERRES, 

AU CANADA 6 

Introduction 

L’expression «déversement d’hydrocarbures» 
provoque immédiatement chez la plupart des 
gens une forte réaction émotionnelle qui évoque 
généralement une catastrophe en mer. Toute- 
fois, quand il s’agit d’un déversement 2‘: terre, 
une aussi vive réaction du public n’est pas aussi 
apparente et ne semble pas justifiable. Si ces 
déversements ne contaminent pas les principales 
voies d’eau, les préoccupations environnementa- 
les du public sont beaucoup moins graves que 
celles des propriétaires fonciers et de l’industrie 
pétroliére. Les déversements d’hydrocarbures 
on't des consequences économiques importa_ntes 
pour ceux qui en sont responsables et peuvent 
occasionner des pertes de production pour les 
propriétaires fonciers. Ces deux aspects du pro- 
blémc ont i_ncité a ent_reprendre une action con- 
certée, axée davantage sur les opérations dc 
remise en état que sur l’étude de l’impact envi- 
ronnemental des déversements en milieu agri- 
cole. Dans le ca_s des terres dont l’utilisation est 
moins intensive, les efforts ont porté sur l’éva- 
luation de l’impact environnemental; les travaux 
axés sur la remise en état sont effectués seule- 
ment lorsque des réglements gouvernementaux 
l’exigent. Toutefois, £1 mesure que le cofit de ces 
travaux augmente, 1’intérét manifesté a l’égard 
des stratégies efficaces et rentables de restaura- 
tion des sols s’accroit également. 

La contamination par les hydrocarbures a la 
suite d’un déversement a terre affecte surtout le 
sol. Les déversements d’hydrocarbures a terre 
proviennent en grande partie du domaine de 
l’énergie qui comprend: l’exploration et la pro- 
duction; le transport du pétrole par pipeline, par 
les routes et les chemins de fer; le raffinage; et 
la commercia_lisation et Pentrcposage. Les 
tableaux 1 et 2 permettent d’évaluer I’impor- 
tance relative de ces sources. Par leur nombre ct 
leur quantité, les activités d’exploration et de 
production sont la principale source de déverse- 
ments d’hydrocarbures; toutefois, si l’on tient 
compte seulement des quantités, de nombreux 
déversements surviennent au cours de la com- 
mercialisation, de l’entrep'osage ct lors du trans- 
port par pipeline. 

Les déversements créent un probléme de pollu- 
tion des terres lorsque au contact du pétrole, le 
sol et la végétation superficielle subissent divers 
effets physiques qui sont décrits dans une sec- 

TABLEAU 1. 
Nombre dc déversements 

d’hydrocarbures au 
Canada en 1978, selon la source 

TABLEAU 2. 
Quantités déversées au Canada, en 

1978, selon la source 
(en tonnes métriques) 

Déversements Déversements 
d’hydro- Autres d’hydro- Autres 

Source carbures déversements Source carbures déversements 

Bateaux 89 2 Bateaux 916,1 501,1 
Terminaux maritimes 24 0 Terminaux maritimes 165,1 0,0 
Transport par Transport par . 

véhicule motorisé 208 33 véhicule motorisé. 1 193,4 467,4 
Chcmins de fer 29 36 Chcmins de fer 588,1 57 829,0“ 
Aéronefs 47 10 Aéronefs 12,8 14,7 
Exploration et Exploration et 

Production 1" 675 513 Production 1‘) 6 542,2 30 689,0 
Pipelines 24 1 Pipelines 3 126,6 2 450,0 
Ra_ffineries_ 18 3 Raffineries 1 347,0 16,8 
Autres usines Autres usines 

industrielles 40 44 industrielles 382,9 31 157,61” 
Commercialisation Commercialisation 

ct Entreposage 137 18 et Entreposage 4 428,3 62 850,5“) 
Autres 1 15 10 Autres 485,5 2,6 
TOTAUX 1 506 670 TOTAUX 19 188,0 185 978,7 

Remarque: Remarques: 
("Dans la catégorie exploration et production, 613 
(91,4 %) des déversements d’hydrocarbures sont 
des déversements dc pétrole brut et 499 (96,5 %) 
des déversements de produits autres que pétro- 
liers sont des déversements d’eau dus a l’extrac- 
tion du pétrole. 

Source: Beach, 1979. 

tion ultérieure. La pollution du sol et de la végé- 
tation par le pétrole se produit parce que les 
infrastructures (installations d’extraction, de 
transport et d’entreposage) reposent sur le sol 
et, que, dans certains cas comme celui des pipe- 
lines, elles sont souterraines. De plus, le pétrole, 
sous l’influence de la gravité, pénétre profondé- 
ment dans le sol oil a force dc descendre il peut 
atteindre les nappes d’eau souterraine. Le 
pétrole peut s’écouler sur un sol peu perméable 
et y pénétrer difficilement ou étre absorbé par 
un sol perméable sur les lieux mémes d’un 
déversement. Le pétrole peut s’écouler latéra1e— 
ment_le_long des discontinuités de texture et de 
structure dans le sol sur plusieurs dizaines de 
métres avant de parvenir £1 la surface. La série 
de photographies n° 1 montre certaines particu- 
larités du déplacement du pétrole et certains de 
ses effets. L’un des aspects de ce type de con- 
trainte est exceptionnel parce que l’agent cau- 
sal, le pétrole méme, est biodegradable et, qu’en 
certains cas, il peut en fait rendre le sol plus 
productif. 

Les impacts de la construction des installations 
dc raffinage et d’entreposage sur l’utilisation 
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("Le soufre représente 53 138t des déversements 
de produits non-pétroliers provenant des chcmins 
de fer. Un déversement totalisait a lui seul 
49 760 t. 

(”Dans la catégorie exploration et production, 
environ 5 980t (96,-5 %) des produits pétroliers 
déversés sont du pétrole brut; environ 261001 
(84,l %) des déversements de produits non 
pétroliers sont dus a 1’eau provenant des champs 
pétroliféres. 

<3’Les déversements de déchets de procédés indus- 
triels s’élévent au total a 11 230 t, soit 36 % de 
cette catégorie. 

(“La fuite d’environ 62 600t d’un bassin de rési- 
dus miniers représente 99,6% de la quantité 
totale déversée dans cette catégorie. 

Source: Beach, 1979. 

des terres éclipsent fréquemment les effets du 
pétrole déversé dans ces installations. Ce n’est 
que dans le cas des pipelines que les déverse- 
ments d’hydrocarbures exercent un impact bien 
particulier et distinct des impacts des in_stalla- 
tions de transport, d’entreposage ou de raffi- 

nage. Les répercussions des déversements 
d’hydrocarbures sur la productivité, l’utilisation 
et la valeur des terres sont difficiles a dissocier 
de la production pétroliére et du raffinage. La 
production pétroliére, accompagnée de secous- 
ses sismiques lors de l’exp1oration, de routes, de 
puits, de puisards et de machinerie lourde, est a 
l’origine d’une autre série de perturbations 
ayant des impacts distincts sur Putilisation des 
terres.



1-B 1-C 
Le pétrole ré'pa'ndu a la surface présente un risque d’incendie jusqu’a ce que ses fractions Iégeres se soient dissipées (1-A). Lorsqu'une canalisation présente une 
petite rupture due a la corrosion par des micro—organismes, a une defectuosité de soudage ou a un atfaissement du sol, Ia pression exercée par Ie pétrole qui s'én 
échappe agrandit souvent 1e trou et augmente la qua_n_t_ité d’hydrocarbures perdue. De Iongues sections de canaiisation doivent étre remplacées (1-B), ce qui entraine 
des perturbations de la surface du sol. ne durant qu'une courte période quand le sol n'e_st pas completement sa_tu_r_é d’hyd_rocarbu_res. En c_e_rta_ins cas, Ie pétrole 
échappé se déplace latéralement a partir de la canalisation (jusqu’a 800 m dans un cas) avant d"appar'aitre a la surface sur laquelle ii s'écou|e dans des fossés et des 
rigoles a travers champs (1-C) e't s’ac'cumule dans les depressions. Pour ce déversement, Ie pétrole flottant a la partie supérieure de l’eau, visible a l'arrie're-plan detou- 
t_es les photographies. a éte écumé et a cause peu de dommages permanents au site. En de nombreux empiacements. certains dommages plus serieux sont causes 
par la machinerie Iourde utilisée et les perturbations physiques connexes. De petites quantités de pétrole s'ac_cumu1e_nt dans les rn_icrodépression_s Iaissées par les tra- 

Série de 
photos 1. 

vaux de culture antérieurs. 
1-A M.J. Floweil. Norwest Soil Research Limited 
13 w._a. McG_ll| 
14: W8. McGi|| 

. .. Htstorlque 
Les déversements d’hydrocarbures peuvent 
avoir 51 la fois des causes naturelles et anthropi- 
ques. L’action de l’homrne a modifle 1’ordre de 
grandeur des quantités de pétrole penetrant 
dans les systémes terrestres, certains emplace- 
ments de ces points de penetration ainsi que la 
nature des produits pétroliers. Les déversements 
d’hydroca1;_bures sont considérés comme une 
consequence possible de la production et du 
transport du pétrole. 

Au Moyen-Orient, il est etabli, d’apres des ves- 
tiges d’edifices eriges il y a environ 6 000 ans, le 
long des rives de l’Euphrate, que l’asphalte 
(brai de pétrole foncé) était alors employé dans 
le mort_ier. L’une des sources de cet asphalte 
pourrait avoir ete les «fontaines de brai» qui 
sont encore visibles pres de Hit en Iraq. Des 
suintements naturels de pétrole ont ete étudiés 
dans presque toutes les parties du monde et 

notarnment au Moyen-Orient, en Chine, dans la 
vallée de l’Indus, en Europe, en Amérique du 
Sud, en Afrique et en Amérique du Nord. Les 
I_ndiens d’Amerique du Nord ecumaient le 

pétrole des cours d’eau a l’a.ide de palettes de 
bois et le consideraient comme «un excellent 
medicament pour les entorses, les cont-usions, la 
to_ux et les douleurs» (Purdy, 1957). Les Indiens 

/2. 

Seneca de la cete Est faisaient le commerce du 
pétrole depuis si longtemps et son utilisation 
comme médicament était si repandue qu’il fut 
baptisé pétrole des Seneca a l”arrivee des Euro- 
péens. En 1531, Pizarre trouva une industrie de 
l’asphalte bien developpée a La Brea, au Perou. 
La laine de lama, pouvant absorber le pétrole et 
non l’eau, était utilisée pour recueillir, dans les 
puits d’eau, le pétrole qui était ensuite chauffe 
dans des chaudrons d’argile jusqu’a ce qu’il 

atteigne la con_sista_nce voulue. Ce produit était 
utilise, entre autres, pour embau_mer les corps et 
étancher les jarres destinées 5 conserver l’eau 
(Purdy, 1957). 

Les debuts du commerce du-pétrole se perdent 
dans l’antiquité, mais l’histoire rapporte une 
premiere utilisation a Bakou, sur la mer Cas- 
pienne. Selon Purdy (1957)-, les gaz enflammes 
des suintements de pétrole ont également donné 
naissance £1 un culte d’adoration du feu 5. une 
époque anterieure £1 l’an 1 000 avant J.-C. Au 
13° siecle de notre ere, Marco Polo a decrit 
l’utilisation du pétrole de Bakou et au 16° siecle 
les puits de pétrole de cette region alinftentaient 
toute la Perse. Au 18° siecle Pierre le Grand de 
Russie a conquis Bakou (1723) et nommé un 
«Maitre du raffinage» ch_arge de la manutention 
des produits pétroliers et de leur expedition en 
Russie. 
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Les suintements naturels de pétrole le long de la 
riviére Athabasca en Alberta sont connus 
depuis longtemps et c’est Alexander Mackenzie 
qui a révele leur existence sur le fleuve Macken- 
zie en 1789. Le premier deversement important 
d’hydrocarbures signale en Amérique du Nord 
se serait produit en 1829, lorsqu’un forage de 
puits destiné a obtenir du sel pres de Barkes- 
ville, au Kentucky, a frappe un gisement de 
pétrole. Environ 160 In” de pétrole s’ecoulaient 
chaque jour de ce puits et dans la region avoisi- 
nante, notamment la riviere Cumberland 
(Purdy, 1957). Aucun effort n’a eté tente pour 
utiliser le pétrole ou éviter qu’i_l contamine la 
region. Ses effets n’ont pas persiste. 

La capacite des systémes terrestres naturels 
d’assimiler du pétrole est presque genérale 
(McGill et al., 1981) bien que dans certains sols 
nordiques, il semble que certains organismes 
degradant le pétrole ne soient pas indigenes. 
Cette tolerance genérale des ecosystémes terres- 
tres a une faible exposition au pétrole n’est pas 
surprenante etant donné le long passe de la pre- 
sence naturelle du pétrole dans ces environne- 
ments. 

Au Canada, l’histoire des déversements 
d’hydrocarbures est aussi ancienne que l’i}1dus- 
trie petroliére, qui est anterieure :21 celle des



_ 
CARTE 1 . 

Lieu de nais_sance de |’industrie 
pétroliere en Amérique du Nord 

‘~i=‘ ONTARIO 

~~ oO|L SPRINGS eg- 
.BOTHWELL 4° 

‘‘ CUBA spams: 

Allegheny R. 

Source: Extrait et adapté de Purdy, 1957; 

Etats-Unis. Au Canada, la fabrication de pro- 
du_its pétroliers remonte it 1852, cc n’est toute- 
fois qu‘en 1854 que fut créée légalement a cette 
fin, a Enniskillen, Ontario, l’Internationa_l 
Mining and Manufacturing Company. Du point 
de vu_e de l’utilisation des terres, il est interes- 
sant dc signaler que ce fut pendant une étude 
du sol de la région d’Enniskillen qu’on a décou- 
vert les adépets de résine» qui ont donné nais- 
sance £1 cette industrie. Malheureusement, et 
c’est peut-etre caractéristique du Canada, cette 
premiere compagnie a commence a vendre ses 
propriétés pétrolieres en 1856, puis plus tard 
elle a disparu. Les premiers puits étaient rudi- 
mentaires et, selon les normes d’a'ujourd’hui, les 
déversements de pétrole autour des sites dc pro- 
duction étaient énormes par rapport a la quan- 
tité de pétrole extraite. Entre 1857 et 1860, un 
puits a été creusé :21 Oil Springs, pres d"Enniskil- 
len (cartel). Il ava_it «_49 pieds [15 in] de pro- 
fondeur, 7 pieds de largeur sur 9 pieds de lon- 
gueur [0,65 x 0,80 m2] et était boisé a l’a,ide de 
petites grumes» (Purdy, 1957). Son proprie- 
taire, J .M. Williams, était le premier en Améri- 
que du Nord £1 obtenir du pétrole en quantité 
suffisante pour le raffiner et le vendre comme 
huile d’éclairage et lubrifiant. Le deuxieme 
champ pétrolifere important a été découvert 5. 

Petrolia en 1860 et le champ Bothwell fut 
exploité peu apres. On n’extrait plus de -pétrole 
d’un champ découvert en 1875 au Nouveau- 
Brunswick. 

De nouvelles activités pétrolieres se déroulerent 
en 1920. Eliles ont abouti a la decouverte de 
pétrole le long du fleuve Mackenzie 
(Norman Wells) pres du Cercle arctique 
(Purdy, 1957). Les déversements de pétrole 
dans l’Arctique ne sont évidemment pas nou- 
veaux, mais ils n’exercent apparemment aucun 
impact persistant sur le milieu ou sur l’utilisa- 
tion des terres. Dans les régions septentrionales, 

Photo 2. La découverture du champ pjétrolifére de Redwater en 1948, apres celle du ch_amp Leduc en 1947, a 
confjrmé les prévisions sur |'existence de pétrole dans l’ouest du Canada et a contribué a récompenser 
les efforts consacrés :31 de Iongues recherches apparemment infructueuses de gisements de' pétrole 
jusq'u'a cette époque. 
w.a. McGi|| 

les repercussions du pétrole déversé sur l’utilisa- 
tion des terres semblent davantage liées aux 
activités associées a la production et au trans- 
port. 

Au Canada, le premier déversement important 
de pétrole s’est produit en 1862 a Petrolia, 
Ontario, ou une éruption a fait jaillir le pétrole 
au-dessus de la cime des arbres. Cinquante 
acres" [20 ha] de terres ont été couverts de 
pétrole sur une hauteur de un 51 trois pieds et le 
ruisseau Black en a recu suffisamment pour 
noircir le lac St. Clair (Purdy, 1957). 

Dans l’ouest du Canada, des Indiens ont signalé 
des suintements de pétrole pres de Pincher 
Creek, en Alberta et, en 1866, John Brown 
recueillait et utilisait le pétrole comme lubri- 
fiant; plus tard, d’autres l’utilisaient et le ven- 
daient aux éleveurs de bestiaux. Le forage com- 
menca en 1891 (Purdy, 1957) et bien que les 
quantités de pétrole et de gaz trouvées aient été 
petites, elles incitaient a continuer l’exploration 
et satisfaisaient certains besoins locaux. En 
1913, un puits at Turner Valley (a l’ouest de 
Calgary) atteignit une zone riche en naphte qui 
pouvait étre rentable mais, entre 1914 et 1921, 
la production n"était que de 3 a 5 m3 par jour. 
En 1924, la premiere grande éruption de gaz.du 
Canada se produisait a Turner Valley. Le 
tubage fut projeté hors du puits et le gaz qui 
s’échappa librement brfila pendant plusieurs 
semaines avant d’etre maitrisé. Des quantités 
estimées a 5 700 000 m3 de gaz nature] et 80 m3 
de naphte s’échappaient chaque jour. Apres 
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cela, la production de naphte augmenta conside- 
rablement dans Turner Valley. En 1942, le 
champ de Turner Valley produisait chaque jour 
4770 m3 de pétrole. Par ordre d’imp.ortance 
apres ceux de Petrolia et de Norman Wells, il 

- était le troisieme champ pétrolifere canadien et 
le deuxieme qui fournissait du pétrole aux raffi- 
neries canadiennes. Le quatrieme champ pétro- 
lifere important fut découvert en 1947 a Leduc, 
en Alberta (photo 2). 

Dans l’ouest du Canada, le premier et le plus 
gros déversement de pétrole eut lieu dans le 
champ pétrolifere de Leduc-Woodbend. Au 
mois dc mars 1948,- une éruption s’est produite 
au puits Atlantic n° 3A, a environ 30 km au 
sud-ouest d’Edmonton, laissant échapper libre- 
ment pendant 5 mois, pres de 160000 m3 de 
pétrole qui ont inondé environ 40 ha dc terres. 
Aujourd’h'ui, la végétation de toute cette région 
a été restaurée (Brushett, 1975) grace a l’inter- 
vention de l’homme conjuguée aux processu 
naturels. ‘ 

L’obligation - dc signaler les déversements 
d’hydrocarbures £1 l’Albe‘rta Energy Resources 
Conservation Board (Organisme-de conserva- 
tion des ressources énergétiques de l’Alberta) a 
été imposée en 1971. A present, les déverse- 
ments sont enregistrés conformément aux regle- 
ments en vigueur dans tout le pay‘s;'les données 
sont compilées par différents organismes pro- 
vinciaux et, sur le plan national, par le Systeme 
national d’analyse des tendances de la lutte 
antipollution (NATES) d’Environnement



FIGURE 1 . 

Volume des déversements 
d’hydrocarbures de 1971 «'51 1978 

en Alberta
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R_ern_a_rque: La zone hachurée indique le nombre de 
déversements majeurs qui se sont produits 
chaque année at laur volume total. 

Source; Brushett, 1979. 

Canada. Ces .deux sources ont ete consultees et 
l’analyse qui a ete faite traite dans les paragra- 
phes suiv'ant's de la portee et des repercussions 
des déversements d’hydrocarbures sur l’utilisa- 
tion des terres. Les comparaisons directes des 
don_nees provenant dc diverses sources sont dif- 
ficiles et dangereuses en raison des differences 
existant entre les méthodes d’élaboration "des 
rapports appliquees dans tout lc Canada. 

Portée 
En Alberta, principale region productrice de 
pétrole du Canada, les quantités d’hydrocarbu- 
res deversees representent entre 0,01 % et 

0,03 % de la production totale. Ces pourcenta- 
ges varient et reflétent chaque année la diffe- 
rence entre un ou deux gros déversements en 
rapport avec le volume annuel total (figure 1). 
A l’exception de 1972, le volume annuel des 
déversements d’hydrocarbure's, en Alberta, a 
varié entre 6 000 et 11 000 m3. Selon Brushett 
(1975), les fuites de pipelines causees surtout 
par la corrosion interne et, secondairement, la 
corrosion externe, sont les principales sources de 
déversement. 

Sur le plan national, les données de 1974 et 

1975 ont ete groupées en six categories princi- 
pales (figure 2). Du nombre des déversements 
d’hydrocarbures, les sources stationnaires et les 
nappes de pétrole sur l’eau représentaient envi- 
ron 60 %, les sources marines 18 % et les pipeli- 
nes environ 8 %. Ces derniers toutefois, en dépit 
du petit nombre de déversements laissaient 

echapper plus de 50% du volume de pétrole 
déversé.

‘ 

. Une repartition plus detaillée du total des 
déversements d’hydrocarbures de 1978 au 
Canada (tableaux 1 et 2) montre que l’explora- 

FIGURE 2 . 

Répartition des déversements 
d’hydrocarbures p'ar source 
au Canada, 1974-1975. 
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tion et la production étaient les causes du plus 
grand nombre de déversements et du plus grand 
volume, soit 23 % du pétrole déversé contre 9 % 
provenant des installations de commercialisa- 
tion ct d’entrepos‘age. Il semble qu’il y ait une . 

disparite entre les données de 1974-1975 et cel- 
les de 1978. L’un des problemes concernant les 
données obtenues sur le plan national est dfi 5 
l’irregu_larite des rapports émanant des provin- 
ces et des territoires, De grandes variations 
annuelles peuvent donc autant résulter de l"irr'é- 
gularité de la reception et de l’elaboration des 
rapports que de variations de la frequence des 
déversements d’hydrocarbures.

' 

Un autre probleme au sujet des données natio- 
nales accessibles est que les consequences des 
déversements ne sont pas approfondies de sorte 
qu’aucune conclusion definitive ne peut en étre 
tirée. 

_ 

Les regions ont communique volontairement les 
données de 1979 et 1980 au NATES qui les 

compile et les traite sur le plan national. Les 
disparités régionales résultent dc differences 
dans les systemes d’elaboration des rapports des 
provinces; par consequent, les totaux calculés 
n’ont qu’un intéret limité quand il s’agit de 
comparer les regions du Canada entre elles. Les 
differences sont assez marquees dans les types 
et volumes des déversements touchant les diffe- 
rentes parties du Canada pour permettre toute- 
fois a certaines tendances genérales d’app_araitre 
clairement. 

D’apres les rapports, la quant_ite totale de 
pétrole brut et de_ condensat déversés va_r'iait 

annuellernent entre 6 500 et 8 000 t, soit entre 
deux et quatre fois plus que la quantite de pro- 
duits raffinés déversés. Toutefois, le nombre des 
déversements de produits raffines n’etait que 
legérement inférieur 5 celui des déversements 
de pétrole brut (tableau 3). Il est interessant de 
signaler que le plus gros déversement de pro- 
duits raffinés signale en 1979, était superieur a 
celui qui a eté enregijstré, pour le pétrole brut en 
1980, ce qui indique un certain chevauchement 
dans les quantites des differents déversements, 
’malgré que les déversements dc pétrole brut 
tendent habituellcment a etre plus importants. 
Sur le plan national, les déversements de pro- 
duits raffines et de pétrole brut se produisent a 
la frequence d’environ cinq déversements tous 
les deux jours. 

Comme l’ont revelé les données de 1974 et 

1975, les quantites deverse_es varient considera- 
blement d’annee en année, mais le nombre des 
déversements est plus constant, chaque annee 
etant caractérisee par un ou deux gros déverse- 
ments (figures 3 et 4). 

D’apres les données de 1979 et 1980, la princi- 
pale source de déversements de pétrole brut 
était les pipelines (voir également photo.3); les 
debordements tendaient a etre plus frequents et 
21 devenir des sources importantes de déverse- 
ments de produits raffines. Cette difference a 
des consequences sur l’impact des déversements 
5 terre. Les pipelines qui traversent des contrees 

TAELEAU 3. 
Quantites totales de pétrole brut et de produits raffinés 

déversés a terre, au Canada, en 1979 et 1980 

Produits 
Petrole brut raffinés 

1979 1980 1979 I980 

Nombre de déversements 698 677 51 1 453 

_ 

Masse totale (t) 7 763 6 617 3 884 1 838 

Déversement le plus important 855 339 367 134 
(Fuite de pipeline) (Vanne, raccord) (Deraillement) (Fuite de pipeline) 

Les mentions entre parentheses ( ) figurant sous le déversement le plus important indiquent la source 

de cet evenement. 
Source: NATES, non publiée. 
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FIGURE 3. 
Sources des déversements a terre 
de p.étro|e brut et de condensat, 
au Canada, en 1979 et 1980 
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trés diverses laissent échapper en cas de rupture 
surtout du pétrole brut. Quant aux innstallations 
d’entreposage elles occupent une surface res- 
treinte et les déversements qui en proviennent 
peuvent étre plus facilement confinés que les 
déversements des pipelines no le seront jamais. 
Par conséquent, une unité de volume de pétrole 
brut déversé est susceptible de perturber plus de 
terres qu’une unité dc volume de produits raffi— 
nés déversés. 

La majeure partie du volume total signalé 
d’hydrocarbures déversés l’a été dans les Prai- 
ries. Sur le plan national, les déversements dc 
pétrole brut sont plus importants que les déver- 
sements de produits raffinés et 99 % du pétrole 
brut est déversé dans les Prairies (figure 5). Les 
déversements dc produits raffinés sont plus 
importants dans le centre du Canada que dans 
l’0uest, mais pas nécessairement plus fréquents. 
D’aprés les rapports, entre 33 % et 47% des 
déversements de produits raffinés ont eu lieu en 
Ontario ct au Québec. Trés peu dc produits raf- 
f"1né_s ct pratiquement aucun pétrole brut 
n’étaient déversés a terre dans les provinces de 
l’Atlantique. 

Importance des déversements 
Avant 1965, les rapports sur les déversements 
étaient rares. Toutefois, on peut supposer, pour 
les deux raisons suivantes, que les pipelines qui 
constituent actuellement la principale source 

HGURE4. 
Sources des déversements a terre 
d’essence, de mazout (2, 4, 5, 6), 
d’huile usée, d’aspha|te et d’autres 
produits, au.Canada, en 1979 et 1980 
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des déversements ne pouvaient, avant 1960, 
représenter un facteur aussi déterminant. Pre- 
miérement, la plupart des déversements prove- 
nant des pipelines sont dus 51 la corrosion, qui 
est un phénoméne lent et, deuxiémement, avant 
1960 le facteur age-durée-longueur était négli- 

' 

geable. Par exemple, en 1950, i1 n’y avait que 
2 130 km de pipelines au Canada. En 1960, cc 
chiffre est passé a 13 580 km et en 1978 51 

34 420 km (tableau 4). Les principaux pipelines 

TABLEAU 4. 
Longueurs des oléoducs au Canada 

Année Longueur Source 
(km) 

1931 273 Purdy,(1957) 
1945 627 ” 
1950 2 130 V

” 

1955 7 570 ” 
1960 13 580 CPA (1979) 
1965 

_ 

19 850 ” 

1970 27 850 ” 
1975 32 000 ” 
1978 34 420 

se trouvent dans la majeure partie de l’Alberta, 
dans la partie intérieure de la Colombie-Brita_n- 
nique, dan_s le tiers sud de la Saskatchewan et 
dans l’extréme sud du Manitoba (carte 2). 

MacKay et al. (1974) ont résumé les données 
des déversements de l’Alberta et du reste du 
Canada. Ils concluaient que pour des pipelines 
d’un diamétre de 15 cm on plus, la fréquence 
annuelle des déversements n’était environ que 
de un tous les 1 600 km, alors que pour ceux qui 
avaient un plus petit d_i_arnétrc, "la fréquencc 
annuelle était d’un déversement tous les 
820 km. Si l’on considére la longueur des pipeli- 
nes classés par diamétre dans les différentes 
régions, il devient évident que si la fréquence 
des déversements est calculée en fonction de la 
longueur du pipeline, on peut prévoir qu’il y 
aura en Alberta et en Saskatchewan un trés 
grand nombre de petits déversements alors 
qu’en Ontario le nombre des déversements sera 
moindre, mais leur volume sera plus important 
(tableau 5). La longueur totale des pipelines a 
hydrocarbure de l’Alberta correspond 21 la moi- 
tié de la longueur de tous les pipelines du 
Canada et a 5,1 fois la longueur des pipelines dc 
l’Ont_ario. 

TABLEAU 5. 
Longueurs en km des oléoducs dans différentes 

régions du Canada a la fin de l’année 1978 

Diarnétre du 
pipeline (cm) 0——14,9 l5,0—-32,8 33—48,0 >48,0 Total 
Region 

Yukon 89 — — — 89 
Colombie-Britannique 539 1 264 — 838 2 641 
Alberta 5 183 7 984 1 303 2 895 17 365 
Saskatchewan 2 122 3 436 670 1 950 8 178 
Manitoba 251 628 426 720 2 025 
Ontario 

_ 
1 1 971 102 l 348 3 422 

Québec — 334 142 224 700 
Totaux 8 185 15 617 2 643 7 975 34 420 

Source: CPA, 1979. 
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FIGURE 5. 
Emplacement géographique depsqdéversements a terre, au Canada, 

en 1979 et 1980
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Risque de déversement en volume 
Un facteur in,d_iqua,nt le risque de déversement 
en volume a été calculé en util_isant les volumes 
moyens des déversements en fonction du diame- 
tre du pipe1_i,ne i_n_diqués par MacKay et al. 

(1974), des longueurs totales et des grosseurs 
des pipelines dans chaque region ainsi que de la 
probabilité d’un déversement en fonction de la 
longueur. Ce calcul intégre certaines des varia- 
bles et perm_e_t de faire des comparaisons des ris- 
ques pour l’ut;ilisation des terres dans les diffe- 
rentes régions. D’aprés ce facteur, le risque de 
déversement en volume par unité de longueur de 
pipeline est maximal en Ontario et au Mani- 
toba, soit 2,13 et 1,93 fois de plus par kilometre 
qu’en Alberta; viennent ensuitc dan_s l’ordre des 
risques le Québec, la Colombie-Britannique, la 
Saskatchewan et l’A,1ber'ta. Seul, le Yukon pré- 
sente un moindre risque de déversement par 
kilometre qu’en Alberta (tableau 6). Au total, 
le risque de déversement en volume est le plus 
fort en Alberta, suivi de la Saskatchewan puis 
de l’Ontario, qui peut compter environ 42 % des 
déversements d’hydrocarbures de 1’Alberta. Le 
Manitoba et la Colombie-Britannique viennent 
ensuite avec respectivement 22 et 26 % et enfin 
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le Québec et le Yukon avec respectivement 7 % 
et 0_,O9 % du risque de d_éversement de 
l’Alberta. 

Les dommages aux terres ont été définis comme 
étant la diminution potentielle des possibilités 
d’utilisation des terres ou de la valeur de cel_ljes:- 
ci si une remise en état appropriée n’est pas 
entreprise. Ces dommages sont déterminés par" 
le type d’hydrocarbure déversé, la quantité» 
d’hydrocarb'ure par déversement et la diminu- 
tion de la valeur des terres pour les utilisations 
non urbaines par rapport 2‘: cc qu’elles valaient 
avant le déversement. L’étude qui a été faite de 
l’emplacement des principaux pipelines du 
Canada, des sols, de la végétation et des régions 
physiographiques qulils traversent (cartes 3, 4 
et 5) révéle une hétérogénéité considerable de 
1’environnem_ent physique, de l’utilisation et de 
la valeur des terres. En raison de cette hétér'ogé- 
néité un déversement d’un volume donné 
d’hydrocarbures aura, selon la ‘région, _un 
impact différent sur l’u_tilisation potentiellc des 
terres. De plus, les pipelines de produits raffi- 
nés, qui sont relativement importants en Onta- 
rio (tableau 7) causent de plus grands proble- 
mes que les pipelines principaux transportant 
du pétrole brut. En effet, celui-ci est moins solu- 
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ble dans l’eau, moins toxique et habituellement 
moins susceptible de se déplacer par gravité que 
la plupart des produits raffinés; il couvre une 
moins grande surface et semble perturber l’utili- 
sation des terres moins longtemps que certains 
produits raffinés. Les. lignes de collecte qui 
acheminent le pétrole des puits jusqu’aux postes 
d’é1imination dc 1’eau transportent une certaine 
quantité de se_l qui crée u_n problérne addition- 
nel. Il faut par conséquent trouver un moyen 
d’intégrer les impacts sur l’utilisation et la 

valeur des terres aux types de pétrole et aux fis- 
ques prévus de déversements en volume. 

Indice de l’impact sur l"utilisation 
des terres

\ 

Un indice de l’impact sur l’utilisation des terres 
a été élaboré pour indiquer, a l’échelon national, 
le degré relatif de pe'rtu‘rbation potentielle de 
l"utilisat,i,on des terres ou de la diminution des 
possibilités d’utilisation des terres causées par 
les déversements d’hydrocarbures provenant des 
pipe_line_s. Habituellement, il est prévu que les 
couloirs d_e pipelines, mais non les installations 
fixes d’entreposage et de raffinage du pétrole, 
con_tinue‘nt :31 étre utilisés pour 1’agriculture, la 

foresterie ou les loisirs. Un déversement 
d’hydrocarbures provenant d’un pipeline per- 
turbe d’autres utilisations des terres, générale— 
ment en limitant les possibilités d’utilisation des 
terres. Un déversement d’hydrocarbures dans 
une raffinerie n’a pratiquement aucun impact 
sur l’ut_i_lisation des terres parce que celles-ci ont 
déjla été affectées aux réservoirs de stockage on 
a la raffinerie. Toutefois, lorsque les hydrocar- 
bures quittent ces emplacements, il en résulte 
une réduction des poss’ib'i1ités d’utilisation des 
terres. L’indice est basé, en partie, sur des indi- 
ces de la valeur des terres pour l’agriculture, les 
loisirs et la foresterie (tableau 8) pour les 

régions du Canada t_raver"sées par les principaux 
pipelines. Par exemple, les couloirs de pipelines 
de la Saskatchewan traversent des régions peu 
attrayantes pour les loisirs de plein air, £1 

l’inverse de ceux de la Colombie-Britannique et 
de l"On,ta_rio. De méme, la valeur de la terre 
agricole (valeur immobilisée par hectare) est 
plus faible dans les Prairies qu’en Ontario et au 
Québec. L’indice de la valeur des terres a été 
combiné pour chaque region a un indice basé 
sur" le type pondéré de pétrole (pondéré sur la 
base de la longueur du pipeline t_ra,nsporta'nt 

divers types de pétroles) cependant que le 

volume de pétrole aurait constitué un meilleur 
facteur d_e pondération. Le derinier composant 
est 1’indice du risque de déversement en volume 
extrait du tableau 6,.qu‘i»est exprimé en unités 
dc barils. L’indice du risque de déversement en 
volume a été converti en un factcur de risque 
pour la région a l’aide de l’_équation dc MacKay 
e_t d_l,_ (1974);, Les t_rois indices composants sont 
multipliés pour obtenir l’indice des risques 
d’i'mpact sur 1’utilisation des terres (tableau 9).



CARTE 2 . 

Champs pétroliféres, pipelines et raffineries
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CARTE 3. 
Principafes régions physiographiques du Canada et ~pri'ncipaux oléoducs 
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CARTE 4. 
Nature des principaux sols du Canada et principaux oléoducs 
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d'inclure les pipelines et voies de pétroliers. 
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pétroliers 

Pipeline proposé 

—---— Pipeline existent
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CARTE. 5. 
Régions de végétation du Canada et principaux oléoducs

~ ’ \.\ REGIONS DE VEGETATJON\ 
\\ // 

._ Forét boréale \ / ‘ 

Regions deseriiques boréales \\ /, C? Q U _ (subarctiques) , 

\ / 6? Prairies boréales 
‘K 

a:] 
T1 Extterne-Arctique 

’,“I1 :--3’ T2 Bas-Arctique _ "\__
~~ ~ T3 Toundra alpine 

Forets montagneuses de i’ouest 

E Forets de |'est 

Prairies 

«,4 --—— Voies proposees pour Ies péiroliers 
~‘_\ ;. Pipeline propose 

9 -'—-— Pipeline existent 
£20 

Bale ‘d'Hudson 

~~ 0 4,00 800 km 

Source: tom at al.. 1978. avec les modifications pal W.B. McGill afin 
d‘inciure les pipeiinesmi voiosde pétrolien.



TA BLE AU 6_ - L’impact des deversements d’hydrocarbures des 
Facteurs dc risques de déversements d’hydrocarbures PiP°1"‘°5 5"’ 1’““1‘5a“°“ d-“-'5 ‘mes Semble P”-" 

1 

tiquement aussi grand ou plus grand en Ontario en volume’ au Canada qu’en Alberta (tableau 9). Ceci était prévisible, 
car l’Alberta est la principale province produc- 
trice de pétrole du Canada et l’Ontario la prin- Risque <1’ de Risque Risque 
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déverscmem r-dam» (2; remif (21 cipale consommatrice. La valeur des terres a un 
Dia_mét_re 1-0H_g116}1F <1“ en V01Ume Bisque <16 

1 
<16 

, 
dc effet marqué sur l’indice de l’impact et com- 

’ _ 

du pipeline pipeline par ltm deversement deversement deversement pense ccrtaines des différcnces pfovenam des Region (cm) (km) (barils) en volume en volume en volume . , , quantites de petrole. Par exemple, en Alberta,-, 
1 

un grand nombre de pipelines traversent des 
Y“k°" °—15 89 W54 13,7 03009 °~17 régions dont la valeur 

V 

agricole ou forestiére 

C01ombie_Bri_ 0__15 539 . Q15 4 83 0,26 1,74 comrnerciale est tres limitee et dont le potentiel 
tanniquc l5—48 1 264 0,166 210 - recreatif est faible. En Ontario, la plupart des 
‘ >43 333 4-33 3 670 pipelines sont situés dans la partie productive dc 
totaux 2 64] 3 963 cette province. Etant donné la grande valeur des 

' 

A11,e,1a o_15 5 133 01154 793 1,0 1,0 terres dans les régions traversées par les pipeli- 
15-43 9 237 0.166 1 540 nes, en Colombie-Britannique, les déversements 
>48 2 895 438 12 680 d’hydrocarbure's malgré leur faible quantité, ont totaux 17 365 15 018 . . .- .., . , un impact egal a la moitie de celui de 1 Alberta 

Saskatchewan 0—15 2 122 0,154 327 0,64 1,35 et de l’Ontario. 
l5—48 4106 0,166 682 1 

1 hi ll d dh d >48 1950 4,38 8 541 A ’éc,eon régiona, es éversements ’ 

y ro- 
1°13“ 8 178 9 550 carbures suscitent un intérét qui est probable- 

Manitoba 0_15 251 0,154 39 0,22 1,93 merit plus etroitement associe au nombre des 
l5—48 . 1 054 0,166 175 deversements qu a leur volume. Par consequent, 
>48 4,38 l’Alberta est probablement plus sensible 2‘; cc 

totaux probléme meme si 1’impact réel total des déver- 
omario o_15 1 0,154 _ 0,42 2,13 sements dans cette province peut ne pas étre 

- 15:8 403.1566 5 
plus grand qu’en Ont_a_rio. L’impact des déver'se- 

> 
_ , 9 \ 

totaux 3 422 6 248 merits d hydrocarbures au Canada par rapport a 
d autres causes dc perturbations comme les 

Québec 15-48 476 0,166 79 0,07 1,76 incendies de foréts, 1’exploitation dc mines a ciel 
>48 224 438 981 ouvert, le développement urbain, etc. est diffi- 

totaux 700 1 060 . , , . , . , 
cile a evaluer, mais la zone touchee est infe- 

. rieure a 1 000 ha. Les répercussions des déver- 
"Calculé £1 partir des données de MacKay et al. (1974) sements d’eau salée provenant des puits de 
7’~’L’ind'ice pour l’Alberta est arbitrairement fixé a 1,0, base d’un classement relatif. P617013 50111 Plus 5.é1'1°“5-°5 31 durcm P11-15 10118‘ 

temps. Le volume d’eau salée produit augmente 
a mesure que les champs pétroliféres s’épuisent. 

TABLEAU 7. NATURE DES CONTRAINTES 
Types d’oléoducs dans différentes régions du Canada EXERCEES SUR LES TERRES 

(1978) 
. Introduction 

Lorfgueur (16 Lignes de Canalisation Pipelines Les contraintes exercées sur les terres par les 
101¢0dUC (km) collecte principale de produits deversements d’hydrocarbures de difféirents 

, _ 
types peuvent étre classées selon le degré de 

R°g‘°" danger, qui est fonction de l’activité humaine 
dans la production, le raffinage, le transport et 

Yukon '— — 39 Pentreposage du pétrole ainsi que de la vulnéra- 
C01°mb1¢-Bfitannique 830 1 755 56 bilité d’une région géographique (Pettigrew, 
zsxlblerttah 7 973 8 539 853 1975). La vulnérabilité d’une région donnée aux 
N*I‘:n:‘t(:’ba°Wa" 

3 
i 

1 341 deversements d’1iydrocarbures a terre (par 

Ontario 1 1 474 
313 opposition aux deversements marins) est mesu- 

Québec _ 452 
1 rée par deux composants: premiérement, les 

Tom“ 12 395 17 178 4 847 
modifications qui se produisent dans le sol a la 
suite de 1’addition d’hydrocarbure ainsi que les 
répercussions concomitantes qui en résultent sur 

SOUFCCICPA 1979- la végétation; deuxiemement, les répercussions 
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TABLEAU 8. 
Indices de la valeur des terres pour les trois principales 

utilisations des terres au Canada, dans les regions 
sillonnees» par les principaux pipelines 

Agriculture Région Loisirs* Foresterie Total 

Yukon 9,5 1,0 1,5 12,0 
Colombie-Britannique 10,2 3,8 4,6 18,6 
Alberta 7,3 1,6 0,8 9,7 
Saskatchewan 4,0 0,0 0,5 4,5 
Manitoba 5,3 0,0 0,6 5,9 
Ontario 11,8 5,0 6,0 22,8 
Quebec 9,5 4,0 4,0 ’ 

17,5 

"‘L’indice pour les loisirs est l’indice moyen pondéré de l’att'rait du paysage pour les loisirs de plein air 
(Simpson-Lewis et al., 1979, p. 74) pour certaines regions dc chaque province traversees par d’importants 
pipelines. Pour la foresterie, l’indice a été calculé de facon semblable en classant les différents types de 
foréts sur une échelle comprise entre 1 et 10 extraite de la p. 163 de Simpson-Lewis et al. (1979). Four 
1’agricu1ture, l’indice est basé sur la valeur totale des immobilisations des eirploitations agricoles recensées 
(Simpson-Lewis et al., 1979, p. 25). 

TABLEAU 9. 
Importance relative prévue des impacts des déversements 

d’hydrocarbures de pipelines sur l’utilisation 
des terres au Canada 

A B C Indice 
Indice de du risque 

Facteur de gravite du Indice de la d’impact sur 
risque de la type de valeur des l’utilisation 

Region region pipeline terres des terres 

Yukon 0,0103 2,0 12,0 0,25 (0,003) 
Colombie-Britannique 1,59 1,33 18,6 39,3 (0,51) 
Alberta 5,22 1,51 9,7 76,5 (1,0) 
Saskatchewan 3,49 1,56 4,5 24,5 (0,32) 
Manitoba 1,38 1,31 5,9 10,7 (0,14) 
Ontario 2,39 1,57 22,8 85,6 (1,1) 
Quebec 0,493 1,35 17,5 11,6 (0,15) 

0,89 X -10-4 A = 53,5 [(Risque en volume)(0,152)] 
B = 2(Facteur du type de pipeline)(Longueur .du pipeline) 

ZLongueur du pipeline 
Impact sur l’utilisation des terres = A x B x C 
Facteur du type 
de pipeline: canalisation principale = 1 

ligne de collecte = ligne de produits = 2 
(voir Tableau 7). 

Les chiffres entre parentheses ( ) indiquent l’impact relatif par rapport a l’indice de 1’Alberta fixe 
arbitrairement a 1,0. 

sur l’utilisation des terres. Ainsi, le composant 
vulnerabilite doit d’abord étre evalué en fonc— 
tion des repercussions sur les processus pédolo- 
giques et sur la vegetation qui se produisent :31 

Pemplacement du déversement, La nature des 
contraintes exercées ainsi que leur impact sur 
l’utilisation, la valeur et la capacite des terres 
peuvent ensuite etre etudiés. 

Les contraintes exercées par les déversements 
d’hydrocarbures peuvent etre définies en fonc- 
tion des répercussions qui en résultent sur la 

valeur des terres et leur potentiel en matiere 
d’agricu_lture, de foresterie, de faune et de loi- 
sirs. Comme les déversements d’hydrocarbures 
£1 terre se produisent géneralement en dehors dc 
l’environnement urbain, les agglomérations 
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humaines ne sont guere touchées par ces déver- 
sements en ce qui concernc la modification de la 
capacite des ressources en terres. Les déverse- 
ments d’hydrocarbures ont habituellement des 
répercussions nuisibles sur les r'es'so‘urces en ter- 
res, particulierement lorsqu’ils sont evalues 
d’apres leurs effets a court terme. Toutefois, 
certaines répercussions bénefiques a long terme 
ont ete observees en certains cas. Des déverse- 
ments d’hydrocarbures sur des terres agricoles 
et forestiéres peuvent diminuer ou eliminer leur 
capacité de culture d’une espéce donnee, pen- 
dant une periode allant de plusieurs mois £1 des 
décennies aprés le déversement si des méthodes 
appropriées de remise en état ne sont pas appli- 
quees. Cependa_nt, grace a des techniques de 
remise en etat appropriées, le déversement 
d’hydrocarbure perturbant l’utilisation des ter- 
res agricoles ou boisees peut épargner la possibi- 
lité de ces terres a long terme. Sur des terres 
utilisées pour la faune et les loisirs, un déverse- 
ment peut détruire l’habitat et enlaidir le milieu 
en noircissa_nt la surface du sol et en détériorant 
le sous-étage. Ces emplacements sont fréquem- 
ment brfilés et les restes calcines des arbres 
ainsi que la crofite goudronneuse noire subsis- 
tant a la surface offrent une vue repugnante et 
excluent toute possibilite d’utilisation recrea- 
tive. Il arrive, mais assez rarement, que des 
oiseaux s’engluent dans les résidus huileux sub- 
sistant aprés la combustion. Ainsi, en de nom- 
breuses regions recreatives, les déversements 
d’hydrocarbures combinent leurs pires caracte- 
ristiques :21 celles des petits incendies devasta- 
teurs de forets. Certains effets visuels sont 
amplifies par l’emp1oi de 1’equipement lourd 
destiné a contenir et récuperer les hydrocarbu- 
res déverses. 

Pour la plupart des déversements perturbant 
l’utilisation des terres agricoles, boisees, fanni- 
ques ou recreatives, la vitesse et l’ampleur (dans 
le cas des déversements massifs) des processus 
naturels de restauration sont inacceptables; il 

faut donc avoir recours £1 l"int_ervention de 
l’homme, particulierement lorsquela valeur de 
la terre est elevee. Une evaluation des repercus- 
sions des déversements d’hydrocarbures sur 
l’uti_li_sation, la valeur et la capacite de la terre 
laisse normalement supposer que des mesures 
correctrices seront entreprises, et, pour cette 
raison, elle est basée en partie sur une evalua- 
tion des possibilités de remise en état, des 
methodes a utiliser et de l’efficacite de ces der- 
nieres. 

Nettoyage et remise en état 
Les répercussions des déversements d’hydrocar- 
bures sur l’utilisation des terres sont fortement 
liees aux deux considerations suivantes: premie- 
rement, les operations de nettoyage entreprises 
apres le déversement et, deuxiémement, les poli- 
tiques de remise en état ou d’indemnisation. En



Photo 3. Les déversements de pétrole peuvent également étre causés par des problémes a la téte des puits (fui- 
tes de vanne. bris de presse—étoupe, etc.). Ces déversements aspergent souvent de vastes superficies, 
mais n'ont que des effets mineurs sur les terres consacrées a des cultures a_nnue|les. Les arrosages d_es 
coniféres par du pétrole sont habituellement Iétaux pour ceux-ci, mais, leurs effets sur les ieuillus sont 
moins graves. Il est évident qu'une récolte arrosée est une récolte perdue mais, ordinairement, les 
récoltes suivantes ne sont pas affectées. Les etfets des pompes elles-mémes Iorsqu’elles sont placées 
dans des sections de champs, sont plus graves que ceux du pétrole qu‘e||es déversent. 
W. B. Mc_GI'|| 

plusieurs cas, de graves dommages relevés sur 
les lieux des déversements ont résulté de l’utili- 
sation excessive d’un équipement lourd, des opé- 
rations de combustion et d’endiguement pen- 
dant le nettoyage du site de déversement (série 
de photos n° 4). Une intervention moins draco- 
nienne aurait pcrmis d’évit_er certains de ces 
dommages. 

Un deuxieme déversement ayant a pen pres le 
meme volume, identique a celui de la photo 
dans la sequence 4 s’est produit au cours de 
l’hiver de 1975, a quelques metres seulement 5. 

Pest d’un premiers. L’expérience tirée du pre- 
mier déversement a été misc 2‘: profit. Aucun 
ouvrage d’endiguement n’a étéconstruit, mais 
des fossés ont été creusés pour recueillir le 
pétrole. La combustion du pétrole s’est effec- 
tuée uniquement dans ces fossés. Le pétrole n’a 
par consequent pas été enterré let‘ mélangé au 
sol d’o1‘1 il aurait suinté ultérieurement et le 
drainage‘n’a pas été entravé par des digues inu- 
tiles. Le systeme dc brfilage utilisé a éliminé le 
pétrole et ses éléments toxiques légers. Les 
répercussions des dommages dus £1 l’incendie 
étaient circonscrites e de petites zones étroites 
de fossés. Ce systeme de combustion a égale- 

ment contribué a éliminer le pétrole d’en des- 
sous de la surface. Vu que le nettoyage était fait 
en hiver au lieu d’attendre jusqu’au printemps 
ou en été, l’acces au site ne présentait aucun 
probleme et les perturbations de la surface du 
sol étaient négligeables par comparaison avec 
celles du premier déversement 51 sculement quel- 
ques metres de la. Cette zone a été labourée 5 
l’aidc d’une charrue a disques, fertilisée et reen- 
semencée et, des 1976, a produit une bonne cul- 
ture de plantes fourrageres. Meme les endroits 
qui n’avaie'nt pas été ensemencés avaient été 
envahis par des plantes indigénes des juillet 
1975. Ainsi, dans le premier cas l’im_pact avait 
duré pres de 10 ans et, dans le deuxieme, envi- 
ron un an. 

Avant les années 1970, la restauration du site 
de déversement était rarement tentée par les 

responsab_les;- les propriétaires des terres se con- 
tentaient d’une indemnisation fixée par une 
entente avec les pollueurs. L’utilisation des ter- 
res était parfois modifiée, et les terres de culture 
devenaient alors des pacages. En certains cas oi‘: 
les cultures étaient maintenues, la surface du sol 
devenait impermeable et ce phénomene, accom- 
pagné de la persistance du pétrole dans les sous- 
horizons, réduisait la productivité a zero. 
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Les effets de ces déversements ont persisté pen- 
dant vingt ans en certains endroits. On a attri- 
bué 5 de petits déversements de pétrole brut a la 
surface du sol certaines améliorations de la pro- 
ductivité des sols lorsque s’est poursuivie la 
meme utilisation de la terre, par exemple la cul- 
ture par labourage. 

Au cours des années 1970, les demandes 
d’indemnisation L augmenterent brusquement. 
Par exemple, certaines dem_a_ndes supérieures a 
10 000 $ ont été faites en Alberta pour environ 
2 ha de terrains bas, non cultivés et mal drainés, 
sur lesquels le fourrage naturel était coupé. Par 
ailleurs, les méthodes de restauration se sont 
améliorées. Les propriétaires fonciers préferent 
actuellement une remise en état complete it une 
indemnisation monétaire, pour les deux raisons 
suivantes: premierement ils reconnaissent le fait 
que, méme si les sites des déversements d’hydro- 
carbures peuvent se restaurer progrcssivement 
en «laissant faire la nature», la période néces- 
saire 5 cette fin n’est jamais facile 2‘: estimer; 
deuxiernement, il existe rnaintenant une strate- 
gie hautement technique pour réaliser une res- 
tauration appropriée sans causer de problemes 
secondaires comme la pollution par les sels des 
engrais ajoutés ou la toxicité résultant des pro- 
duits de dégradation. 

Maintenant, les spécialistes de la restauration 
des sols agricoles et de nombreux sols forestiers 
contaminés par les déversements d’hydrocarbu- 
res nécessitent d’équilibrer l’apport des sub- 
stances nutritives aux micro-organismes du sol 
qui décomposent le pétrole. De plus, chaque 
emplacement doit étre traité en particulier et un 
programme approprié de restauration est habi- 
tuellement élaboré par un agronome spécialisé 
en pédologie. Les propriétaires fonciers ont 
décidé de laisser a la partie responsable des 
déversements la charge de financer le pro- 
gramme de restauration. 
Le perfectionnement des méthodes de restaura- 
tion a évité dc nombreuses modifications de 
l’utilisation ou de la capacité des terres, apres 
des déversements d’hydrocarbures dans les 
régions agricoles. En raison de sa faible superfi- 
cie et de son profond impact sur la beauté des 
lieux, 1e sol contaminé, dans les régions urbai- 
nes et récréatives, est habituellement retourné 
et remis en place pour éviter de modifier l’utili- 
sat_ion, la valeur ou la capacité de la terre. La 
question de savoir si les déversements d’hydro- 
carbures a terre, dans l’Arctique, doivent étre 
nettoyés ou non, fait toujours l’objet d’un débat». 
D’aucuns ont laissé entendre que leur impact 
sur l’écosysteme terrestre est si faible et que les 
cofits du nettoyage sont si élevés que ce dernier 
constitue un gaspillage d’efforts et d’argent. 

Impacts biophysiques 
Pour définir les impacts physiques des déverse- 
ments d’hydrocarbures a terre, il est nécessaire



4—A 4-C 

Série de 
photos 4. 

La méthode utilisée pour le nettoyage initial determine considérablement la persistance des impacts des déversements d'hydrocarbures sur l’utilisation des terres. Cet 
emplacement (4-A) représente une rupture de pipeline dans un paturage naturel, sifué dans une region plate, basse, et mal drainée. L’emplacement a été entouré de 
digues et de fossés, Les’ digues étaient destivnées a empécher le pétrole de migrer hors du site. mais Ieur principal effet a été d'empéclier le drainage et d’accroitre 
l’humidité du site. La plupart des arbres ont été détruits et la surface du site a éte profondoement pe_rturbée_. Des flaques de pétrole qui avait été enfoui pendant le «net- 
toyage» apparaissaient sans cesse a la surface (4-B) et constituaient un probléme majeur pjour l’elimi'nation du pétrole et la restauration du site. Les oiseaux se posa_n_t 
dans ces flaques s'engluaient de pétrole et mouraient. Le nombre de ces flaques était heureusement restreint. Le déversement s'est produit en novembre 1972 alors 
qu'environ 6 000 barils de pétrole se sont echappés d'un pipeline corrode. La surface contaminée était légerement inférieure a 2 ha. La pose d'une canalisation sous la 
digue destinée a améliorer le drainage permettrait aux parties élevées du terrai_n de se doter d'une couverture végétale, a condition d'étre labourées pour briser la 
c'ro‘ute produite par le brulage, puis fertilisées et en'semen'cées. La croissance des végétaux dans la zone recouverte d'une croute peut étre i_mporta_nt_e si cette croute 
est d’abord brisée pour permettre aux plantes de passer (4-C). Ce site a, depuis, été correcternerit drainé et, maintenant sa restauration est pratiouement terminée (dix 
ans apres |_e déversernent initial), 
4-A M. Nyborg, Unlversité de l’Alberta 
4-B D. FL ‘Shaw, Energy Resources Conservation Board of Alberta 
4-C W.B. McGll| 

de considérer la nature du produit déversé. Tous 
les types et qualités d’hydrocarbures sont déver- 
sés au Canada, depuis le carburéacteur a indice 
élevé d’octane jusqu’au fuel de soute C; les 

déversements dc pétrole br'ut et de carbura_nt 
diesel sont les plus importants en volume (Petti- 
grew, 1975). Quelques observations générales 
sur ‘les effets de la nature du pétrole sont don- 
nées ci-aprés. On trouvera des détails dans les 
références citées 5 l’intérieur de c_et_te section. 

Bien que l’absence de plantes vivantes constitue 
fréquemment le symptéme le plus évident d’un 
déversement dc pétrole, le principal probléme 
est la présence réelle du pétrole — et non pas 
simplement 1’absence de plantes. Au cours de 
nombreux déversements, une quantité dispro- 
portionnée d’éncrgie, d’argent et d’efforts a été 
gaspillée en essayant de rétablir la croissance 
desplantes avant d’avoir suffisamment réduit la 
quantité de pétrole sur le site contaminé. En 
conséquence, tout le processus de restauration 
doi_t étre repris depuis le début (séries de photos 
4 et 5). Comme dans de nombreuses situations, 
le symptoms est souvent traité alors que le vrai 
probléme n’est pas résolu. De nombreux autres 

symptémes, constituant eux-mémes dc sérieux 
problémes, ont 

_ 

également été déterminés 
(figure 6).‘ Si toute la matiére déversée est récu- 
pérée, aucun probléme résiduel ne subsistera, 

Nature du pétrole 
Le p_étrole en contact avec les plantes est _rj1'uisi- 

ble dans presque toutes les situations et létal 

dans un grand nombre de cas. Les fractions les 
plus toxiques du pétrole brut ou raffiné sont les 
petites molecules; elles sont plus mobiles et sou- 
vent plus solubles que certaines des_ grosses 
molécules. Comme la plupart des hydrocarbures 
déversés sont constitués d’un ensemble de molé- 
cules allant de molécules trés petites et volatiles 
91 de grosses molecules at haut point d’ébullition, 
la toxicité d’u'n déversement d’hydrocarbures 
pour les plantes et les animaux peut étre com- 
prise entre «aigué» et «mineure». Généralement, 
les matiéres présentes dans les produits raffinés 
sont plus toxiques que celles des pétroles bruts. 
Cependant les pétroles bruts synthétiques peu- 
vent également étre trés toxiques (McGill et al., 
1981). Immédiatement aprés un déversement de 
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pétrole brut-, certaines rnatiéres contenant du 
soufre telles que le sulfure; d’hydrogér)e et les 

mercaptans‘ (voir glossaire) peuvent causer de 
graves problémes chez 1’homme; dans certains 
cas, de vastes régions ont dfi étre évacuées. Tou- 
tefois, les répercussions de ce type sont tempo- 
ralres. 

Les pétroles trés lourds sont produits dans cer- 
taines parties de la Saskatchewan et de 
l’Alberta, pres de Lloydminster. Ces pétroles 
bruts sont moins difficiles 5 nettoyer ct, par 
conséoquent-, or_1_t un impact moindre que les 

pétroles légers plus volatiles sur l’utilisation des 
terres. Les huiles de vidange provenant de ces 
pétroles lourds ont déjé été évacuées dans des 
puits parce que l’on supposait qu’elles ne se 
déplaceraient jamais. En fait, elles se déplacent 
lentement et, en certains cas, elles ont migré 
latéralement avant de sourdre 51 la surface des 
pentes qu’elles dévalent en recouvrant complete- 
ment l_a zone d’une couverture goudronneusc 
visqueuse. Heureusement, les surfaces ainsi con- 
taminées sont rarement supérieures a 2 ha. 
Le degré d’impact des déversements d’hydro- 
carbures sur l’utilisation des terres dépend en
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Les déversements d’hydrocarbures causent d_e graves problemes permanents si les informations concernant Ieur traitement approprié en fonction d’un site donné ne 
sont pas utilisées pour re's‘oudre le probleme. Par exemple, la photographie 5-A montre un site sur Iequel une quantité de pétrole estimée a 28 000 barils avait été 
déversée, dont 27 600 barils environ avaient été recupérés. ll doit y avoir eu un_e erreur soit dans |’estlma_tion du volume déversé. soit dans celle du volume recupéré 
parce que le sol contenait encore une grande quantité de petrole 4 ans apres Ie déversement. La zone polluée avait initialement une superficie comprise entre 3 et 4 ha. 
mais cette surface s"est agrandie jusqu'a 11.5 ha pendant le nettoyage. Le site a été brulé pour éliminer completement le pétrole, mais cette operation a |_ais,s_é une 
croflte qui empéchait les plantes de croitre. Du sable fut ajouté a la terre qui fut ensuite ensemencée en phléole des pres. Le pétrole subsistant dans le sol est monté. 
toutefois, avec la nappe phréatique et la restauration de la vegetation a été un echec (5-A). Un deuxiéme programme. commencé 5 ansapres le déversement, compre- 
nait Ie drainage pour intercepter et éliminer Ie pétrole de la sous-surface, l’addition de tourbe comme diluant. le |a_bourage, la fertilisation, le réensemencement et I'uti|i- 
sation de touftes de plantes indigenes de la région pour amorcer la recolonisation (5-8). Ce programmea donné de bons résultats; quatre mois apres, les zones réense~ 
mencées (au premier plan de la photographie 5-C) étaient saines et les touffes transplantées cou‘v'raient une vaste surface (arrie're—plan de la photographie 5-C). Dans 
les zones ou la tourbe n’avait pas été bien mélangée avec le sable antérieurement contaminé, la restauration de la vegetation etait nu||e;~ la végétation a été restauree 
dans les zones ou des amendements appropriés de tourbe ont été effectués. On peut voir a la Fig. 5-D, Ia croute laissée par |_e brfilage et la propagation des carex dans 
les fissures d_e Ia croute. Le site est actuellement restauré et utilise comme paturage (10 ans apres Ie déversement initial et 5 ans apres Ie commencement du deuxiéme 
programme de restauration). Antérieurement, il n’avait pas été utilise par ses propriétaires exploitants agricoles qui n’avaient pas défriché Ie site. 
5~A w.s, McGi|l 
$8 M.J. Rov_vell. Norwest Soil Research Limited 
5-C M.J. Rowell. Norwest Soil Research Limited 
5-D M.J. Rowell, Norwest Soil Research Limited 
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FIGURE 6. 
Fteprésentatjon g_raphique des 

problémes causes par la contamination 
du sol par les hydrocarbures 
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partie de la duree du petrole dans le sol. Les 
etapes t"1n_a_1es dc 1’e1imination des hydrocarbu- 
res du sol sont habituellement de nature biologi- 
que; de ce fait, les factcurs qui influent sur 
l’activite biologique dans le sol influent egale- 
ment sur l’impact de nombreux déversements 
d’hydrocarbures sur l’utilisation des terres. 
La composition des hydrocarbures deverses 
influence egalement leur degradabilite, et par 
consequent, leur elimination biologique in situ 
par les micro-organismes du sol. Il existe quatre 
classes d’hydroca,rbures qui constituent les prin- 
cipaux composants du petrole brut; ce sont les 
alcanes (paraffines)2, les cycloalcanes (naphté- 
nes)'~‘ et les composes aromatiques‘ et aspha1ti- 
ques5-. La fraction de n-paraffine saturee a 
chaine lineaire est le composant le plus facile- 
ment degradable;'elle est suivie par les fractions 
naphténiques et aromatiqucs; les cornposa_nt_s 
asphaltiques lourds se degradent beaucoup plus 
lentement (Cook et Westlake, 197.3; Parkinson, 
1973). Comme la decomposition des hydrocar- 
bures dans le sol se produit 2‘; l’interface hydro- 
carbure-eau, leur solubilite dans l’eau ou leur‘ 
tendance a former des emulsions peut influer 
considérablement sur la vitesse de leur decom- 
position et par consequent determiner leur 
impact sur l’utilisation des terres. Les hydrocar- 
bures les plus rapidement degrades, les saturés, 
tendent :1 se situer dans le milieu de la plage des 
solubilités. Les hydrocarbures les plus solubles 
ont, toutefois, egalement tendance a etre les 
plus toxiques. 

Dans des conditions optimales, la decomposition 
des hydrocarbures dans le sol est generalement 
liee a l’equi1ibre existant entre les cinq groupes 
suivants de proprietes des matieres: 1) surface 
ou importance de‘1’interface hydrocarbure-eau; 
2) solubil_ite; 3) toxicite; 4) structure, dans la 
mesure 01‘: elle est liee a la complexite du pro- - 

cessus de decomposition et 5) ressources obte- 
nues des matié{res et ressources additionnelles 
nécessaires pour maximiser leur utilisation 
(McGill, 1981). 

Dans les sols normaux, les conditions sont rare- 
ment optimales, de sorte que la decomposition 
de 1’hydrocarbur'e et son impact ulterieur sur 
l’uti1isation des terres sont habituellement plus 
en fonction du sol et de son environnement que 
de sa nature chimique. Par exemple, la biode- 
gradation peut etre acceleree d’un ordre de 
grandeur par des additions d’engrais (Cook et 
Westlake, 1973; Rowell, 1975; McGill, Rowell et 
Westlake, 1981). 

Impacts physico-chimiques 
Le composant biophysique des contraintes exer- 
cees sur les ressources en terres par les deverse- 
ments d’hydrocarbures peut etre defini en fonc- 
tion de ses repercussions physiques, chimiques 
ou biologiques sur le sol et de ses effets directs 
sur la faune et la vegetation. 

Les repercussions sur le sol sont exprimées par 
leur influence sur la production des plantes a 
l’emplace'ment du deversement et sur la migra- 
tion des hydrocarbures solubles jusqu’a l’eau 
souterraine; ce-sont des factcurs determinants 
de l’impact ulterieur ‘sur l’utilisation, la valeur 
et la capacite des terres. La documentation trai- 
tant de l’evolution des hydrocarbures dans le sol 
et de leurs repercussions sur lesproprietes du 

sol a ete analysée par Ellis et Adams (1961), 
Rowell (1977) et McGill, Rowell et Westlake 
(1981) et les répercussions des hydrocarbures 
sur les plantes o_nt ete etudiees par Baker 
(1970). 

Les deversements d’hydrocarbures rendent les 
sols mineraux hydrophobes ou non mouillables. 
L’eau a par consequent tendance 5. s’ecou1er 
plutét qu’a impregner le sol, augmentant ainsi 
le danger d’erosion, ce qui, a la longue, reduit la 
capacite 5 long terme des terres. De plus, s’i1 est 
situe sur une pente bien drainee, le sol devient 
trés sec. Les terres basses qui recoivent les eaux 
superficielles des regions avoisinantes presen- 
tent 1e probléme inverse; l’eau remplit. les 
macropores entre les agregats du sol, mais ne 
penétre pas facilement ces derniers. Le volume 
reel des pores est reduit, et si la nappe phreati— 
que est haute, 1’air est chasse des macropores, il 
devient presque impossible de nettoyer ou de 
cultiver l’emplacement et des conditions anaero- 
bies se developpent rapidement (McGill, 1975b). 
Les photographies de la série6 montrent une 
situation de ce type; toutes les cultures de la 
region touchee ont dfi etre abandonnees jusqu’a 
ce que le regime hygrometrique ait ete retabli. 
Les photographies de la serie 7, par contre, 
montrent les consequences d’un deuxieme 
deversement qui s’etait produit a la meme epo- 

Les ruptures de pipelines constituent une cause commune de déversements d’hydrocarbures sur les 
terres agricoles. L'époque de I’année a laquelle le bris se produ_i_t. est un tacteur important dans la 
détermnivnation de l'impact d’un deversement sur l’utilisation de la terre, tout comme Ia nature du sys- 
téme sol-plante sur lequel Ie deversement se produit. Cette photo montre Ie site d’un deversement dans 
un champ agricole apres un deversement hivernal. Le pétrole a été physiquement nettoyé et le site 
aplani. Toutefois, Ia penetration du pétrole dans le sol etait pos_sible parce que ce dernier etait de 
nature poreuse et que le site avait ete perturbé physiquement pendant Ie nettoyage. Les efforts 
déployés pour restaurer lesite (6-A) ont été par consequent entravés et inefficaces parce que, dans Ie 
sol. le pétrole interiérait avec la circulation de l'eau. ce qui Ie rendait trop humide pour qu’on puisse s'y 
déplacer. Cette condition d'hu_midité pers_ist_a tout l'été (6-B) et, par la suite, pendant 2 ans. L'emplace- 
ment de ce deversement a ete progressivement restauré au cours d"une période comprise entr‘e 5 et 
7 ans. 
6-A l_N.B. McGi|| 
6-8 we. McGiIl 
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Sur les paturages. les déversements causent des problemes moins graves que sur les terres de cultures parce que le pétrole a tendance a moins pénétrer dans le sol.. 
Le site du déversement de cette série de photographies est situé a environ 50 km de celui des photograhies de la série 6. II provenait du méme pipeline et avait eu lieu a 
la méme époque de l’année. en hiver. A la fonte de la neige. des flaques d’eau sont restées sur le sol (7-A) et ont été rapidement drainées. Le pétrole ne pénétrait que 
jusqu'a 2-3 cm de profondeur dans la plupart des endroits; cette profondeur atteignail partois 20 cm. En juin, la surface de la majeure partie du site avail été drainée, 
fertilisée et réensemencée et, en général, Ia végétation recommencait a pousser. La restauration de la végétation de quelques-unes des zones les plus humides et de la 
zone située immédiatement au-dessus de |_a rupture (7-C) n'était pas encore amorcée (7-B). mals la plus grande partie du site (90 %) était couverte d'une vigoureuse 
couverture herbeuse. 
7-A w.a. McGlll 
7-5 W.B. McGill 
74: w.s. McGi|l 

que que celui de la série 6; la matiére déversée 
reposait sur un systeme sol-plantes totalement 
different, ce qui entraine également des réper- 
cussions entiérement différentes. 
L’eau retenue dans le sol aprés la formation de 
la crofite provoque un engorgement qui modifie 
l’aération (conséquence des techniques de net- 
toyage comme la combustion) lorsquc l’air dans 
les pores du sol est déplacé par l’eau et les 
hydrocarbures. La diminution des échanges 
gazeux avec Patmosphére et un taux élevé de 
consommation potentielle de l’oxygéne provo- 
quent la création des conditions anaérobies si 

souvent associées aux déversements d’hydrocar— 
bures £1 terre. Un autre phénoméne physique se 
-produisant avec les déversements est le lessivage 
des composants du pétrole ou des produits de 
dégradation dans le sol qui, en certains cas, 
atteignent la nappe phréatique et contaminent 
l’eau souterraine. Bien que Toogood (1977) ait 
conclu, a la suite d"une étude préliminaire de 
l’eau souterraine, qu’il y avait peu de mou‘ve- 
ment latéral ou vertical du pétrole dans les sous- 
horizons au cours d’un déversement expérimen- 
tal sur un chernozem cultivé, Duffy, Peake et 
Mohtadi (1975) cm établi que les composants 
solubles dans l’eau du pétrole brut sont trés per- 
sistants et peuvent constituer 21 long terme de 
sérieuses menaces environnementales pour l’eau 
souterraine. Le mouvement descendant du 
pétrole dans le sol dépend de différents -facteurs 
comme la teneur en humidité, la profondeur 
jusqu’2‘1 la nappe . phréatique, la nature de 
l’hydrocarbure et la perméabilité, laquelle est 

déterminée par la teneur en matiére orga_nique 
et la texture du sol. Par exemple, le lessivage 
peut étre un facteur important dans l’élimina- 
tion du pétrole des sols organiques (McGill et 
al., 1974). Il est également modifié par la dégra- 
dation des hydrocarbures parce qu’une partie 
des hydrocarbures partiellement dégradés subis- 
sent un lessivage plus rapide que les hydrocar- 
bures initiaux. Le régime thermique des sols est 
altéré par les déversements: l’albedo et l’évapo- 
transpiration diminuent alors que le rayonne- 
ment infrarouge par les hydrocarbures 5 la sur- 
face du sol augmente ainsi que le déplacement 
de la chaleur vers le bas (Hutchinson et Freed- 
man, 1975). 

Les répercussions chimiques des déversements 
d’hydrocarbures sur le sol sont étroitement liées 
aux phénoménes physiques et microbiologiques. 
Ladiminution des échanges gazeux, la produc- 
tion microbienne de gaz carbonique et la con- 
sommation d’oxygéne pendant la croissance des 
plantes sur le carbone des hydrocarbures favori- 
sent tous la création dc conditions anaérobies. 
Dans ces conditions, la solubilité du manganese 
et du fer peut augmenter et avoir des effets toxi- 
ques sur la croissance des plantes. De plus, la 
réduction microbienne du soufre peut avoir pour 
résultat l’accumulation de sulfures toxiques. A 
long terme, les modifications liées aux déverse- 
ments d’hydrocarbures consistent notamment 
en la transformation des composants résiduaires 
des hydrocarbures en fractions plus stables de 
matiére organique du sol, ce qui peut avoir ulté- ' 
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rieurement des répercussions avantageuses sur 
la fertilité et la structure du sol. 

Impacts biologiques 
Les modifications microbiologiques résultant 
des déversements d’hydrocarbures comprennent 
des répercussions initiales létales sur certains 
micro-organ_ismes, suivies par Paugmentation de 
la respiration du sol et du nombre des bactéries 
qui utilisent les hydrocarbures comme substrat 
pour leur croissance_. Bien que la diversité des 
espéces d’organismes du sol diminue, le nombre 
total de ‘ces organismes augmente. La crois- 
sance microbienne sur les hydrocarbures provo- 

' que souvent des carences de substances nutriti- 
ves pour les plantes parce que les éléments 
nutritifs inorganiques comme l’azote et le phos- 
phore sont tcmporairement convertis en bio- 
masse microbienne et ne sont plus disponibles 
pour les plantes jusqu’z‘1 ce qu’ils soient recyclés. 
Les effets directs ou herbicides des hydrocarbu- 
res déversés sur la végétation produisent diffe- 
rents résultats qui vont du jaunissement et du 
desséchement des feuilles mazoutées a la mort 
et a l’élimination complete temporaire de la 
végétation £1 l’emplacement du déversement. 
L’action herbicide produit des phénoménes 
comme l’endommagement des membranes des 
cellules et l’écoulement subséquent de leur con- 
tenu, la diminution du taux de transpiration et 
de la photosynthése et des modifications de la 
respiration (Baker, 1970). A l’emplacement du



déversement, la restauration de la végétation est 
également cntravée parce que les hydrocarbures 
retardent ou cmpéchcnt la germination des grai- 
nes. Le pétrole semble avoir un effet plus nocif 
sur les parties photosynthétiqucs des plantes que 
sur leurs racines ou leur écorcc. 11 se peut que 
les racincs soient partiellement protégécs par le 
fait que les particules du sol adsorbent le 
pétrole. Les hydrocarbures pulvérisés s’échap- 
pant des perforations des pipelines semblent 
étrc plus nocifs pour les coniferes que pour les 
feuillus. En outre, bien que les hydrocarbures 
pulvérisés ct répandus sur les plantes comme les 
gra_minées, puissent tucr Ieur partie aérienne, 
leurs racines sont raremcnt détruites. Toutefois, 
lorsque le sol est saturé de pétrole les racijnes 
meurent. 

La gravité des dommages causés a la végétation 
dépend des constituants et de la quantité des 
hydrocarbures déversés, des espéces dc plantes 
en cause et des conditions environnementales 
(Baker, 1970). ll faut souligncr que les effets 
herbicides des hydrocarbures ne constituent 
qu’un aspect des dommages 2‘: la végétation;_ 
d’autres répercussions environnementalcs se 
produisent en mémc temps. Comme nous 
l’avon‘s déja indiqué, la mort dc la végétation £1 

l’emplacement du déversement n’est qu’un 
symptéme qui ne doit pas étre traité comme s’il 
était le vrai probléme (McGill, 1975b) lequel 
est en fait la persista_nce des hydrocarbures dans 
le systéme (figure 6). Bien que les effets toxi- 
ques d’un déversement d’hydrocarbures com- 
portent un l_arge éventail dc phénomenes tou- 
chant l’ensemble des espéces, seules quelques 
espéces soumises a des phénoménes particuliers 
repotisseront nvaturellcment, mais la diversité dc 
l’ensemble sera diminuée ct l’écosystéme modi- 
fié. Ces répercussions sur la végétation peuvent 
ne durer qu’une saison dans le cas de légercs 
aspersions, ou jusqu’a plusieurs décennics si un 
systéme forestier entier a été détruit. Les réper- 
cussions :31 long terme de cc type sont semblables 
£1 cclles des inccndies dc forét-, a_ savoir que la 
succession doit recommencer par un tout pre- 
mier stade, et se composer généralement dc 
plantes annuelles et de graminées. 

La répercussion la plus importante des déverse- 
ments de pétrole sur la faune est la perte d’habi-

A 

tat. Bien que les hydrocarbures soient toxiques 
pour les animaux dans certaines conditions, la 
grande mobilité de ces derniers par rapport 5 la 
lenteur du déplacemcnt des hydrocarbures per- 
mct a la plupart des vertébrés de s’échap'per. 
Les invertébrés sont soumisa un contact plus 
direct avec les hydrocarbures ct subissent de 
plus grands dommages, mais" ils réoccupent 
habituellcment la région en cause aprés l’élimi- 
nation des hydrocarbures (McGill, Rowell, ct 

Westlakc, 1981). 

La majeure partie de la recherche concemant 
les répercussions des déversements d’hydrocar- 
bures sur la faune a porté sur des déversements 
en mer ou en eau douce. Les répercussions des 

déversements d’hydrocarbures a terrc_ sont dif- 
férentes parce que, premiérement, ces déverse- 
ments ont généralement un volume moindre et 
une superficie dc contamination plus réduitc et 
que, deuxiémement, la capacité des animaux 
d’éviter tout contact avec la matiére déversée 
est plus grande. Shaw (1975) a décrit les effets 
du pétrole brut sur la faune ct signalé la toxicitél 
des ‘hydrocarbures, dcs mcrcaptans, du sulfure 
d’hyd'rogéne et des sels. 11 a établi que des ani- 
maux susceptibles d’étre englués par des hydro- 
carbures, comme les insectcs ct leurs larves, les 
absorbent facilement par le cuticule ou les stig- 
mates ct meurent rapidement. II a été prouvé 
que‘ des déversements expérimentaux dans 
l’Arctique ont causé une diminution considera- 
ble du nonibre des a_rthropodes du sol (Hutchin- 
son, Hcllebust ct Telford, 1974). Du pétrole 
déversé sur une étendue d’eau a un effet marqué 
sur les poissons ct les autres forrnes de vie aqua- 
tiquc. Certains petits mammiféres, comme lc 
castor et le rat musqué, ainsi que la sauvagine, 
succombent rapidement a une exposition aux 
hydrocarbures, car leur fourrure ou leurs plu- 
mes engluées ne leur- assurcnt plus l’isolation 
néccssaire (Shaw, 1975). Les gros mammiféres 
qui consomment du pétrole peuvent réduire en 
partie sa toxicité. L’effet du pétrole brut sur un 
animal varie; par exemple, une vache peut boire 
plusieurs litres dc pétrole et survivre, malgré 
iquelqucs troubles de diarrhéc pendant un cer- 
tain temps, alors que si elle en aspire une demi- 
tassc, elle mourra vraiscmblablcment d’une cer- 
taine forme de pneumonie (Shaw, 1975). 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, les 
pétroles légers et les produits raffinés sont géné- 
ralemcnt plus toxiques que lc pétrole brut. En 
plus des troubles causés par la toxicité des 
hydrocarbures, la faune est soumise 2‘: des effets 
indirects, comme, par exemple, les dommages 
causes a l"habitat. Toutcfois, dan_s le cas des 
déversements a terre, ce degré dc perturbation 
est trés faible. 

EVALUATION DE L’IMPACT 
SUR L’UTILISATION, LA 

VALEUR ET LE POTENTIEL 
DES TERRES POUR DES 
UTILISATIONS DONNEES 

La nature des effets physiques des déversements 
d’hydrocarbures £1 terre est principalement 
déterminée par l’environ_nement dans lequel le 

déversement se produit. Trois types généraux 
d’en'vironnemc'nts sont considérés ici: les terres 
agrieoles; les terres forestiéres, y compris celles 
affcctées aux loisirs et les terres nordiques 
(toundra et t_a‘1‘ga) caractérisées par le pergéli- 
sol. Ces trois types généraux d’environnements 
sont définis en fonction des différcntes caracté- 
ristiques physiqucs du site du déversement 
comme le climat, les sols et la végétation ainsi 
que l’utilisation des terres. 
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Impact sur les terres agricoles 
Le principal effet d’un déversement d’hydrocar- 
bures dans un environnement agricole, qui com- 
prend des terres arables et des paturages, est 
une diminution ou l’élimination de la producti- 
vité du site pour les cultures ou le fourrage-. Les 
dommages a la production des plantes peuvent 
durer entre 1 et 25 ans ou plus, selon la quantité 
d’hydrocarbures déversés et les méthodes dc 
restauration appliquées. Souvent, les répercus- 
sions toxiques sur la végétation résultant de 
l’action herbicide des hydrocarbures déversés 
(Baker, 1970) se produisent pendant et imme- 
diatcmcnt aprés le déversement. Les répercus- 
sions a long terme sur la végétation résultcnt 
habitucllement dc problémes du sol comme 
l’endommagement de sa structure, la diminu- 
tion de sa mouillabilité et les carences en sub- 
stances nutritives causécs par la compétition 
entre les micro-organismes et les plantes. Cer- 
taines de ces répercussions ainsi que l’inf1uence 
des espéccs cultivées sont illustrées dans les 
séries de photographies 8 et 9. McGill (l975a) 
a donné une estimation du rapport entre la 

teneur du sol en hydrocarbures ct le degré des 
dommages causés 2 la croissance des plantes 
dans les sols organiques et mignéraux (tableau 
10). 

TABLEAU 10. 
Rapport entre la teneur en 

hydrocarbures et le degré des 
dommages causés aux sols minéraux 
ct organiques - directives provisoires 

Pourcentage d’hydrocarbures 
en poids* 

Degré du dommage Sol minéral Sol organiquc» 

Léger £1 modéré 0,5-2 4-15 
Modéré 5 important 2,0-5 15-75 
Trés important > 5 

i > 75 

Signification des termes susmentionnés: 
-Modéré: Un certain ralentissement dans la 

croissance des plantes si rien n’est 
entrcpris. 

Important: Seules certaines plantes croitront ct 
u_n_e gestion appropriée est nécessairc. 
Un plus grand nombre de plantes 
pourrontétre cultivées si la gestion 
est trés judicicuse. 

Trésimp‘ortant:Trés pcu de plantes croitront et 
l’ensemencement peut étre decon- 
seillé jusqu’a ce que la teneur en 
hydrocarbures des 10 cm s'upé'rieurs 
du sol ait diminué. 

* Les valeurs i_ndiquées vanrient considerable- 
ment si les caractéristiques du sol des deugx cat_é- 
gories dc sols étudiées sont différcntes. 
Source: McGi_ll, l975'a.



Série de 
photos 8. 

8-B 

Dans les sols agricoles. le pétrole intlue sur la production des cultures en modifiant la germination, la croissance et lerendernent final. On peut constater I inhibition ‘de 

la germination par le petrole au premier plan par rapport a la_ germination dans le sol non contaminé par le pétrolea larriere-plan. Apres germination, le caractere 

hydrophobe du sol peut tu'e'r la récolte a cause du manque d’eau disponible. Le traitement appliqué pendant la restauratron influe sensiblement su_r la croissance des 
plantes. Le lot du milieu de la photographie (8-A) a été mazouté a raison de 14 kg/m?, deux ans avant Pensemencement. mais a recu aucun apport de substances 
nutritives. Le lot, situé au premier plan, a recu Ia meme quantité de petrole. mais des additions d_e substances nutritives ont éte taites pour assurer lalczrorssance micro- 
bie'nne pendant la decomposition du petrole. De méme, sur la photographie 8-B, Ies deux lots ont recu la meme forte quantite de petrole (25 kg/m ) trois ans avant 
I’ensemencement. Le lot de droite a recu des substances nutritives mais pas le lot de gauche. 
8-A W.B. McGill 
8-B M. Nyborg, Université de |'Alberta 

Le comportement des pla_ntes a |’égard du 
petrole dans le sol est variable. C’est pour- 
quoi, Ies possibilités de cultures peuvent 
étre diminuées par les déversements 
d'hydrocarbure. Cette photographie mon- 
t_re un terrain, 3ans apres l’addition de 
petrole. Le colza (au premier plan) est plus 
sensible au petrole que l’orge. Le terrain 
de gauche a été chaulé et fertilise, mais 
pas le terrain de droite. 
M.J. Rowell. Norwest Soil Research Limited 

L’environnement agricole etudie ici est limite 
aux sols mineraux; pour les deversements 
d’hydrocarbures sur les sols organiques (tourbe) 
affectes aux cultures (autres que les legumes) 
on peut utiliser les donnees sur les sols forestiers 
organiques. Le tableau 11 donne certaines 
informations sur la tolerance aux hydrocarbures 
de certaines especes vegetales indigénes et culti- 
vees. 

La principale methode de restauration des ter- 
res agricoles repose sur la degradation micro- 
biologique des hydrocarbures subsistant dans le 
sol aprés le nettoyage initial d_e Pemplacement 
du deversement. Les tentatives faites pour brfi- 
ler lee petrole sur le sol sont habituellement inef- 
ficaces. La photographic n° 10 montre une par- 
tie d’une experience de brfilage petrole sur 
une terre agricole. Comme l’a mentionne de 
Jong (19800), Ies methodes destinées it accele- 
rer la degradation biologique des hydrocarbures 
deverses sont bien comprises et permettent de 
regenerer en quelques annees les terres vegeta- 
les contaminees. Des applications d’engrais 
(azote, phosphore, potassium ct soufre), 1e 

labourage qui favorise 1’aeration du sol etxle 
chaulage permettant de maintenir un pH neutre 
ont tous ete utilises pour activer la degradation 
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biologique (McGill et al., 1974, Rowell, 19751; 
Toogood et McGill, 1977; de Jong, 19800; et 
McGill, Rowell et Westlake, 1981). Pendantla 
degradation microbienne active des hydrocarbu- 
res, 1’immobi1isation de l"azote et des autres 
substances nutritives inhibe le developpement 
des cultures. De plus, Toogood et McGill 
(1977) ont signale q'u’a un stade intermed_i_a_i_re 
de regeneration, 1e sol favorise la germination et 
la croissance prematuree "des cultures, mais 
inhibe la maturation de ces derniéres, probable- 
ment a cause de l’insuffisance du degre d"humi- 
dite. De ce fait, en cas de deversement majeur, 
la remise en etat de l’emplac_ement doit attendre 
jusqu’a ce que la plus grande partie des hydro- 
carbures ait disparu (McGill 1975b). Lorsque le 
taux de decomposition des hydrocarbures dimi- 
nue, le recyclage des substances nutritives ajou- 
tees precedemment devient important. Par‘ 
exemple, Toogood et McGill (1977) ont indiqué 
que, pour des sols ayant recu un deversement 
massif d’hydroc_arbures et sur lesquels des appli- 
cations allant jusqu’a 1420 kg/ha d’azote. 
avaient ete faites sur une periode de quatre ans, 
les besoins en engrais etaient moindres la der- 
niere annee en raison du recyclage de l’azote 
ajoute.



TABLEAU ll. 
Tolérance dc certaines espéces végétales aux hydrocarbures 

Tolérance 
Nom vulgaire Nom scientifique relative 

Avoine A vena saliva Forte 
Phalaris roseau Phalaris arundinacea ” 

Agropyron rampant Agropyron riparium ” 

Tréfle hybride Trifolium hybridum ” 

Tournesol Helianthus annuus ” 

Bromc inerme Bromus inermis ” 

Linaigrette Eriophorum chamissonis ” 

Ménya_nthe trifolié Menyanthes tnfoliata ” 

Bident penché Bidens cernua ” 

Saule Salix sp. ” 

Hart rouge Camus stolomfera ” 

Epinette blanche Picea glauca Moyenne 
Méléze Larix laricina ” 

Tréfle blanc Trzfoli um repense ” 

Fétuque rouge Festuca rubra ” 

Orge vulgaire Hordeum vulgare " 

Phléole des prés Phleum praterise ” 

Navette Brassica campestris Faible 
Luzerne Medicago sativa ” 

Epinette noire 95 Picea mariana 

Source: McGill, 1976. 

. La période nécessaire a la dégradation biologi- 
que des hydrocarbures dans le sol varie. McGill 
et al. (1974) estimaient que cette décomposition 
biologique pouvait probablement étre réalisée 
économiquement en une £1 quatre années. Dans 
les conditions de sol régnant prés d’Ed_monton, 
le pétrole utilisé dans cette expérience semblait 
avoir une demi—vie (durée nécessaire a la 
décomposition de la moitié du pétrolc) d’environ 
un an, dans le cas d’une gestion optimale du sol 
(McGill, 1975b). Les taux mensuels de décom- 
position des résidus d’hydrocarbures dans" le sol 
varient entre 76 kg/ha pour dc faibles taux 
d’application de Gudin et Syratt (1975) et 
35 000 kg/ha d’hydrocarbures oxydés pour des 
taux élevés de déversement d’hydrocarbures et 
de fertilisation des terres (Francke et Clark, 
1974). Calculée d’aprés la décomposition des 
hydrocarbures en pourcentage d’hydrocarbures 
présents dans le sol par unité de temps, la varia- 
tion du taux de décomposition dirninue conside- 
rablement parce que la quantité d’hydrocarbu- 
res décomposés par unité dc temps est fonction 
de la quantité d’hydrocarbures présents. La plu- 
part des taux sont compris entrc 0,1 % ct 1 % 
par jour selon les données résumées par McGill, 
Rowell et Westlake (1981). Toogood et McGi1l 
(1977) ont estimé que la période nécessaire 
pour la régénération des sols de l’Alberta sou- 
mis a des déversements d’hydrocarbures équi- 
vaut a 2,5 %, 6,1 % et 11,1% en poids du sol 
jusqu’a la profondeur de labourage (figure 7). 

FIGURE 7. 
C-alendrier de régénération de sols 
albertains présenta_nt des chances 
du succes, avec application des 
techniques recommandées pour des 
déversements d’hydrocarbures 
d’imponance mineure, moyenne 
et majeure 
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Remarque: Les Iignes en tirets indiquent la variabilité de la 
Photo 10. Le brulage du pétrole dans Ie sol ne semble pas tuer ies organismes du sol parce que le mouvement 

descendant de la chaleur n'est pas important. Les problémes de brulage semblent étre associés a la 
migration descendante des malieres hydrophobes en phase vapeur et aux résidus goudronneux imbru- 
lés subsistant ensuite, qui produisent beaucoup de fumée et éliminent ies llaques de pétrole. mais ne 
contribuent guére a l’accélération de la restauration de la végétation. - 

W'B‘ Mcei" M =- Importance moyenne = 13.7 Kglmz 
H = importance majeure = 24.9 Kglmz 

période nécessaire resultant de differences dans 
|’époque des déversements, ies sols, le clirnat, la 
gestion et la croissance des cultures (censément 
du blé, de l’avoine ou de l’orge) 
L = importance mineure = 5,54 Kg/rriz 
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La non mouillabilite du sol et les conditions de 
sécheresse poudreuse a sa surface constituent 
un autre probleme susceptible de se manifester. 
Par exemple, Rowell et McGill (1977) ont 
observe ces phenom_enes sur un Luvisol orthique 
en un site de déversement, £1 environ 10 km a 
l’ouest d’Edmonton, qui avait ete contamine par 
du pétrole brut lors d’une eruption incontrélee 
lors d’un forage de recherche il y a environ 
25 ans. 

Dans cette région, la capacite du sol non conta- 
mine correspondait 5 la classe 2-3 d_ans l’Inven- 
taire des terres du Canada pour l’agriculture et 
la plus grande partie de Yemplacement du 
déversement s’etait regeneree naturellement e't 

produisait de bons rendements de cultures. Il 

restait dans l’un des champs des bandes diss,é- 
minees (couvrant une superficie estimee entre 1 

et 2 ha) of: les 10-20 cm superieurs du sol 
etaient poudreux et hydrophobes. Ces zones 
etaient denudees ou couvertes d’une croissance 
eparse de mauvaises herbes 2‘: racines profondes 
comme le chardon du Canada (Cirsium 
arvense). Les auteurs de 1’étude ont etabli que 
les problemes a la surface etaient dus non pas a 
la presence dc pétrole residuaire, mais plutét a 
la diminution du taux d’infiltration et 51 la capa- 
cite de retenue de l’eau et ils ont laisse entendre 
que la cause etait l’accumulation de produits de 
poids moleculaire eleve provenant de la decom- 
position microbiologique du pétrole dans des 
conditions de faible disponibilite en azote, en 
phosphore et en soufre. 

Bien que les techniques de regeneration des ter- 
res arables contaminées aient été appliquees 
avec de bons resultats £1 des situations de déver- 
sement, 2‘: long terme, les sous-sols contamines 
presentent encore de sérieux problemes (de 
Jong, 1980a). Rowell et McGill (1977) ont 
observe que le deplacement du petrole du sous- 
sol jusqu’a la surface, cause par la montee de la 
nappe phreatique, tuait la couverture superfi- 
cie1le- de graminées sur un emplacement de 
déversement qui avait apparemment ete reense- 
mencé avec dc bons résultats. Un déversement 
hivernal de pétrole brut provenant de la rupture 
d’un pipeline avait eu pour resultat que le 

pétrole avait imbibe profondement le sol avant 
la montee de la nappe phreatique trois ans plus 
tard. 

Etude de cas: Saskatchewan 
L’etude de cas des terres agricoles est extraite 
des données publiées par de Jong (1980b) qui 
décrit les repercussions biophysiques d’un 
déversement hivernal d’hydrocarbures, localisé 
juste au nord de Moose Jaw, dans la plaine de 
la Saskatchewan. Le sol contaminé était une 
argile chernozemique lacustre, lourde, d’un 
brun foncé. Les sols de ce type sont ordinaire- 
ment associés a un climat continental frais, 
variant d’une nature semi-aride £1 sous-humide. 
Ce déversement de petrole brut a base 

d’asphalte s’etait produit £1 la fin de 
janvier 1974 et provenait d’un pipeline de 40 cm 
de diarnetre, enterre a 1 In de profondeur. Il 

était estime qu’au moment dela rupture, le sol 
était gele sur un metre de profondeur. Le 
pétrole s’etait deplace rapidement dans le sous- 
sol £1 partir de la rupture et avait d’abord ete 
decele a environ 850 In au sud du pipeline. Des 
tranchées et des trous de sonde ont ete_creuses 
pour recueillir le pétrole et, sur les 2500 m3 
environ de petrole deverse, pres de 1 600 m3 ont 
ete recupéres. Par suite de ce déversement, une 
superficie d’un peu moins de 16 ha a été tou- 
chee, le degré dc contamination variant conside- 
rablement tant sur le plan vertical qu’horizon- 
tal. 

En raison de la grande variation de la distribu- 
tion du pétrole dans le sol, l’application des 
techniques de regeneration a pose deux proble- 
mes majeurs. Premierement, dans le sous—sol, la 
degradation du pétrole ne pouvait etre acceleree 
par des travaux de culture destines £1 assurer 
une aeration adequate ou par l’application 
d’engrais azotes. Deuxiemement, le taux maxi- 
mal d’application d’engrais azotes sur la surface 
contarninee etait limite par la nécessité d’eviter 
de deteriorer les récoltes par des applications 
excessives d’engrais dans les regions intactes. 

Le tableau l2 donne les details de l’application 
d’engrais et des recoltes de 1974 £1 1978. 

D’impor‘tante_s diminutions de rendement se 
sont produites au cours de l’ete suivant le déver- 
sement, resultant a la fois de la presence du 
pétrole et des dornmages causes :31 la structure 
du sol par les premieres operations de net- 
toyage. La structure du sol n'e posait plus de 
probleme en 1975; toutes les regions de rende- 
ment insuffisant etaient touchées par la conta- 
mination. De Jong (1980b) a etudie les reper- 
cussions de la teneur du sol en pétrole sur la 
production de matiere seche au—dessus du sol 
(tableau 13) et a conclu que meme de tres peti- 
tes proportions de petrole (moins de 0,25%) 
causaient une diminution de rendement. Il 

expliquait ce résultat en soulignant que les dis-; 
parites de la distribution du petrole dans le sol 
donnaient lieu a des concentrations de pétrole 
tres superieures 51 la moyenne en certains

l 

endroits de 1’horizor_1 racinaire. I1 montrait ega-i 
lement que le pétrole diminuait £1 la fois la con-§ 
centration d’azote disponible et l’absorp'tion de 
l’humidite du sol par les cultures. Des concen- 
tra_tion_s de pétrole de plus de 0,5 % en volume 
etaient associees a une diminution d’absorp'tion 
d’eau du sol par la couche contaminee et a plus 
grande profondeur. Les rendements etaient 
diminues d’environ 180 kg/ha pour chaque cen- 
timetre d’eau du sol inutilise. Cette diminution 
est environ le double de celle qui est normalc- 
ment observee et semble indiquer une interac- 
tion de l’humidite du sol et de l’azote. 

TABLEAU 12. 
Cultures, applications d’engrais et rendements 

de la zone contaminee par le pétrole 

1974 1975 1976 19737 1978 

Culture Orge Avoine 
A 

Avoine Jachere Ble 

Engrais (kg/ha) 
Azote 44 65 65* 3 X 63 6 
Phosphore 13 16 16* 3 X 27 13 

Rendements (kg / ha) 

Gamme des rendements pour 
tous les emplacements 
echantillonnes 

Total 0—6 300 34-5 980 359-10 810 - ' 

695-8 990 
Cereales - - 12- 3 880 - 276-3 690 

Emplacements non contamines, 
moyenne et ecart-t-ype 

Total 3 06012 270 4 900:1 680 8 730:] 740 — 6 23021 370 
Cereales — — 3 0003: 640 — 2 490:4; 591 

Chiffres indiques par 
l’exploitant agricole

_ 

Cereales — 1 520 3 270 — 2 630 

* Une quantite legerement superieure a été appliquee sur les zones dont la contamination était nette- 
ment visible. 
Source: de Jong, 1980b. 
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TABLEAU 13. 
Effet de la teneur du sol en pétrole sur 

la production de matiére séche au-dessus du sol 

Matiére extractible par” Productionrelative V’ 1%’) 
l’éther 

% air-sol sec Total au-dessus du sol Céréales 
Moyenne Ec.a.rt-type n Moyenne Ecart-type n 

0—30cm 
<0,0S 99 23 32 101 23 28 

0,05—0,25 70 21 11 63 26 7 
0,26—.-0,-50 67 41 6 66 46 4 
0,51~—1,00 43 20 5 34 33 2 2 
1,0l—2,00 29 18 14 31 20 10 
2,01—4,0'O 17 16 21 22 16 10 
>4,00 13 15 4 16 19 3 

0-90 cm (3) 
<0,05 100 22 29 100 22 26 

0,05-—0,25 81 26 13 87 35 9 
0,26—0,-50 64 37 5 35 22 2 
0,51.—1,00 32 18 11 29 20 9 
1,01——2,00 26 20 19 - 26 19 11 
2,01—4,0,0 9 12 10 19 16 3 
>4,00 25 ,— 1 24 — 1 

(“Les sols non contarninés contiennent moins de 0,05 % en p‘oids dc matiéreextractible par l’é_ther. 
‘?’La valeur de 100 % est assignée 51 la production moyenne des emplacements non contaminés, pour une 
année quelconque. 

(”Moye_nne de rnatjére extractible par l’étl1er d_ans les carottes de 0-30, 30-60 et 60-90 cm extraites a chaque 
emplacement. 

et = écart-type 
n = nombre 
Source: de Jong, 1980b. 

Photo 1 1. Un déversement hlvernal dans la forét (11) a‘ pen de r'é'pe‘rcussion's permanentes s"il est nettoyé de la 
facon appropriée. Cette photo montre un deversement hiv'erna| de "pétrole provenant d’u'n réseau col- 
|ecteu"r. Le pétrole a été correctement nettoyé et le terra_l_n a_ été fertillsé et ensemencé de graminées, au 
printemps suiv'arit le déver‘se'me'nt. En juillet, le site se comportait b_i_e_n et méme ses parties les plus 
humides élaient saines. Dans les zones les mieux drainées, la croissance était bonne, dés sept_emb_re, et 
la propagation des graminées et des carex le long de son périmétre a contribué a restaurer le site. 
Aucune rép_ercussion du déversement n’éta_it visible aprés un an. 
we. McGill ‘ 
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La principale utiulisation des terres, la produc- 
tion de céréaliére a été perturbée, mais non 
modifiée par ce déversement d’hydrocarbures. 
De plus, aucun impact n’a été exercé sur l’uti1i- 
sation des terres avoisina_ntes_. Les données du 
rendement (tableau 12) montraient que la pro- 
ductivité des terres pour les cultures céréaliéres 
aya_i_t di_r_r'_1_inué au cours des 5 saisons dc crois- 
sanc_e qui ont suivi le déversement, En 1978, le 
rendement en blé de certaines zones contami- 
nées était encore réduit et cette diminution .de 
productivité a fait baisser l_a Valeur des terres. 
Sur "les 16 ha contaminés, l’effet d:’enlaidi_sse- 

ment n’a subsisté que pendant l’année suivant le 
déversement, aprés quoi les problémes de struc- 
ture du sol n’éta_ient plus visibles. Il convient de 
remarquer que la régénération d’une zone 
n’exige pas la modification de l’utilisation des 
terres, méme s’il peut y avoir diminution du 
rendement des cultures. 

Impact sur les terres boisées 
Dans le contexte de la présente étude, les terres 
boisées ne sont pas nécessairement des terres 
exploitées par l’industrie forestiére; elles peu- 
vent servir de terres récréatives ou corf1s'tituer 

essentiellement un bassin hydrographique. 

Sur les terres boisées, les déversements d’hydro- 
carbures causent certains problémes semblables 
a ceux qui se posent sur les terres agricoles, Par 
exemple, Nyborg ct McGill (1975) ont constaté 
que les faibles concentrations d’éléments nutri- 
t-ifs d_isponibles (spéciiaulemerit 1’azote) nécessai- 
res a la décomposition et 51 la croissance des 
plantes contribuaient a ralentir la régénération 
de la couvcrture végétale des lieux de déverse- 
ment dans les foréts.» Les résultats dc l’étude de 
la degradation biologique des hydrocarbu_res 
exposés dans la section précédente peuvent 
s’applui_q'uer aux déversements sur les terres boi- 
sées. Bien que certains problérnes 51 long terrne 
puissentt étre causés par les déversements 
d’hydrocarbure's dans les foréts, d’autres sont 
trés tran_sitoi_res (photo 11). 

Les emplacements des déversements d’hydro- 
carbures dans les foréts sont so"u'vent caractéri- 
sés par la présence de sols organiques, au dr'a_i- 
nage insuffisant, et par la formation d’une 
crofite aprés brfilage, comme le montrent les 
photographies de la isérie 12 et la f“1gure8. Ces 
trois caractéristiques sont importantes dans la 
détermination de l’étendue des dor,I*11_'t_1,ages cau- 
sés 21 l’emplacement et des possibilités de régé- 
nération. Les hydrocarbures déversés dans les 
foréts s’accumulent habituellement dans les 

basses terres mal drainées. Un mauvais drai- 
nage a l’emplacement du déversement peut 
résulter de l’endiguement destiné a confiner les 
hydrocarbures au cours du nettoyage initial. 
L’exc‘és d’eau ainsi créé cause deux problemes: 
premiérement, les processus rnétaboliques anae- 
robies dominent, avecv production de sulfures et 
d’acides organiques toxiques et diminution d_u



12-A 

Série de 
photos 12. 

12-B 

Les réseaux colleeteurs contribuent aux déversements d’hydrocarbures dans les regions forestieres. Le petrole provenant de ce réseau collecteur s’est ecoule dans une 
region basse apres u'n deversement hivernal. Ce site avait ete la scene de plusieurs déversements qui ont commence aux environs de 1966. Ce nettoyage consistait 
principalement en brfllage qui laissait u‘n site denude, depourvu de toute vegetation en 1973 (12-A) et trop humide pour étre parcouru a cause des digues (qui confi- 
naient peu le pétro_Ie mais endiguaient tres bien l’ea'u) et de Pimpermeabilisation de la surface cau_see par la croflte goudronneuse. L'absence d'harmonie du site pro- 
vient de petites depress_io_n_s du microreliet qui ont cause les plus graves problemes de formation d’une croflte aux endroits secs et eleves. parce qu’el|es brfllaient 
mieux et que la nappe phreatique empechait au d_ebut le pétrole de penetrer profondement. Un drainage efticace. le bris de la croflte. Ia fertilisation (qui accelerait Ia 

decomposition du petrole) et |'enseme'ncem'ent indiquaient que Ie site pouvait etre restaure en une saison si ces conditions pouvaient etre remplies (12-B); il a ete cons- 

tate que ces.operations etaient réalisables en hiver. Iorsque Ies sites de ce type sont gelés. De nombreux sites semblables a celui-ci sont actuellement nettoyes en hiver 
en utilisant un gros equipement de paillage pour briser Ies croutes en surface et incorporer les engrais qui favorisent la decomposition microbienne du pétrole avant Ia 
restauration de la vegetation. Une autre methode utilisee av_ec efficacite sur ce site consistait a planter des touftes de carex indigene qui se sont propagées dans toute 
la région. Ce site est desormais presque completement recouvert d_e vegetation. Les resultats des études taites sur ce site om permis d’e|aborer des methodes visant a

~ 

minimiser les repercussions des déversements d’hydrocarbures sur la capacite des terres dans ces regions. 
12-A M. Nyborg. Universlte de l'A|berta 
12-B M. Nyborg, Université de I'A|berta 

taux de decomposition; et, deuxiemement, les 

emplacements humides sont tres diffieiles 5 net- 
toyer par des procédes mécaniques (McGill et 
Nyborg, 1975). Sur les sites dénudés, le pro- 
bleme de l’insufl"1sance du drainage est aggrave 
par l’absence de vegetation et la formation 
d’une crofite, car les pertes en eau dues a 1’eva- 
potranspiration diminuent (McGill et Nyborg, 
1975). La formation d’une crofite ou d’une cou- 
che de residus goudronneux imbrfiles 51 la sur- 
face du sol, resultant du bffilage des hydrocar- 
bures au cours de l’operation de nettoyage a des 
repercussions nuisibles sur la decomposition des 
hydrocarbures et la regeneration de la couver- 
ture vegetale (McGill, 1975b). Dans le cas des 
foréts humides, le lessivage des hydrocarbures 
peut étre plus prononce dans les sols organiques 
que dans les sols mineraux. McGill et al. (1974) 
indiquaient que d’importantes quantités de 
matieres solubles dans l’eau peuvent étre recu- 
pérees dans les sols organiques pendant la 

decomposition des hydrocarbures. Dans les sols 
organiques des régions boisées, le niveau de la 
nappe phreatique, qui depend de l’epoque de 
l’annee, peut étre un facteur trés important 
dans la determination de l’etendue des domma- 
ges dus a un deversement (McGill, 1975b). En 
automne, Iorsque le niveau de la nappe phreati- 
que tend £1 étre bas, les hydrocarbures pénetrent 
plus profondement dans le sol qui en retient une 

plus grande quantite. D’autres problemes 
comme l’erosion et la perturbation de l’emplace- 
ment par les engins mécaniques sont illustres 

sur les photographies de la série 13. 
L’estimation-de la durée requise pour réparer 
les dégéts causes par les déversements d’hydro- 
carbures dans les foréts varie. Nyborg et 

a1. (1974) ont indiqué qu’apres de petits déver- 
sements, la vegetation peut etre reconstituée en 

un ou deux ans, mais les sites _de déversements 
massifs sur certains sols boises organiques peu- 
vent rester complétement dénudés pendant des 
déeennies. De meme, McGill et Nyborg (1975) 
ont rapporte que malgre la restauration rapide 
et complete d’un certain nombre de sites, les 

repercussions des déversements ont persiste pen- 
dant 25 ans ou plus, pour quelques-uns d’entre 
eux. En ce qui concerne l’efficacité des techni- 

FIGURE 8. 
Representation schematique d’une croflte d’hydroca_rbures 

NI\/’EAU DE L’EAU APRES 
LE DEVE_R_SE_M_ENT 

~~ 
CROUTE 
D‘HYDFiOCARBURES 

l\l|VEAU DE L’EAU AVANT LE DEVERSEMENT 
,,,{\\. 

Remarque: Cette figure represents schématiquement u_ne create d’hydrocarbures subsistant apres bralage sur un emplacement 
boisé humide. Elle montre la montée du niveau de l'eau lies a Petanchéité de la croflte et a la rareté des plantes. 

189 

UNE PLANTE



13-A 

Série de 
photos 13. 

13-B 

Dans Ies regions forestiéres. I‘un des problémes rencontrés est que, sur Ies pentes. |'élimination de la 
végétation de la surface favorise l’érosion. La matiére légérement colorée a I'avant-plan de la photogra- 
phie 13-A est un sol érodé provenant de la pente quj avait été dessouchée pendant Ie nettoyage du 
pétrole. Ce site avait été brulé, ce qui avait laissé un résidu goudr‘o'nneu‘x (13—B),et le site était resté 
dénudé jusqu"a ce que la croute ait été brisée et |e.site réenserhencé. La vegetation peut étre Iuxuriante 
aux endroits ou le site est tfaité de la facon appropriée, alors que Ies terres avoislnantes restent denu- 
dées. si Ie résidu brfllé n’a pas été brisé. 
13-A w.a. McGill 
13-B W.B. McGill 

ques de régénération, Nyborg et McGill (1975) 
concluaient que, sur les sols boisés organiques, 
l’application d’azote et de chaux peut accélérer 
la décomposition d’un facteur d’environ 10. La 
restauration naturelle de la végétation des 
emplacements boisés a fréquemment été obser- 
vée (voir exemple, photographie 14). 

Etude de cas: Alberta 
L’étude de cas d’une terre boisée est extraite 
d’un rapport dc Rowell et McGill (1977) qui 
ont étudié Ies possibilités de restauration aprés 
cinq déversements d’hydrocarbures en Alberta. 
Le site était localisé approximativement a 6 km 
a I’ouest de la ville de Swan Hills, dans les hau- 
tes-terres Swan Hills du nord de l’A1berta. 11 se 
trouvait dans une dépression couverte antérieu- 
rement d’é'pinettes noires (Picea mariana), de 
carex (Carex spp.), et de lédons du Groenland 
(Ledum groenlandicum), ainsi que de sphaigne 
(Sphagnu spp_._) et de linaigrettes (Eriophorum 
spp.), dans les parties plus humides. Dans cette 
région, la tourbe était acide (pH 4,5), classée 
comme étant «fibreuse» et avait une épaisseur 
comprise entre 90 et 150 cm. Ce site n’avait pas 
été utilisé pour les loisirs ni pour la production 

de fibres commerciales avant les déversements. 
Sur une période de sept ans antérieure 2‘: 1973, 
cet emplacement avait recu plusieurs déverse- 
ments d’un pétrole brut léger, a base de paraf- 
fine et £1 faible teneur en soufre. 
L’emplacement du déversement occupait une 
surface de 4 ou 5 ha et était tres humide au 

printemps et en été. Le brfilage de l’excés de 
pétrole en surface avait laissé une couche de 
résidus goudronneux formant une crofite hui- 
leuse de quelques centimetres d’épaisseur. Cer- 
taines fractions plus lourdes du pétrole 
n’avaient pas pénétré sous cette crofite. Dans les 
4cm supérieurs, la teneur en pétrole variait 
entre 200% et 300% du poids de la tourbe 
séche exempte dc pétrole. La teneur en pétrole 
de la couche située entre 4 et 15 cm de profou- 
deur diminuait jusqu’a seulement 35 % du poids 
de la tourbe seche exempte de pétrole. La pro- 
fondeur de pénétration du pét_role variait entre 
15 cm dans les zones seches de monticules et 
2cm dans les microdépressions humides. Des 
méthodes de confinement du pétrole comme 
l’endiguement avaient eu pour résultat un mau- 
vais drainage de l’emplacement. 

Rowell et McGill ont observé que les zones plus 
séches de1’emplacement étaient lentement reco- 
lonisées par les carex et les graminées indigénes 
qui s’étalaient par des rhizomes ou des racines 
rampantes. Les autres plantes qui semblaient 
contribuer a la restauration de la végétation des 
zones plus‘ humides autour du périmétre de 
l’emp1acement du déversement étaient la linai- 
grette et le ményanthe trifolié (Menyanthes tri- 
foliata). Le tableau 14 indique la teneur du sol 
en pétrole autour des carex qui poussaient dans 
trois zones contaminées. 

Des expériences ont montré que la restauration 
de l’emplacement serait améliorée par le labou- 
rage qui briserait la crofite de la surface et ame- 
liorerait l’aération et par l’addition de chaux et 
d’eng'rais. I1 était difficile de régénérer sans 
drainage les emplacements humides dénudés 
bien que la plantation de touffes de carex dans 
le site ait donné de bons résultats. Les auteurs 
concluaient que les principaux facteurs inhibant 
la croissance des plantes étaient Pinsuffisance 
du drainage, la présence d’une crofite dure £1 

forte teneur en pétrole et l’absence apparente de 
graines viables et de racines dans les zones 
dénudées de Pemplacement du déversement. 

TABLEAU 1'4. 
Teneur du sol en pétrole autour des plantes croissant en groupes 

isolés sur le site du déversement. 

Emplacement Teneur en 
N° du de pétrole 
groupe l’échantillon (%) 

1 Surface 63,7 
Autour des racines 43,9 

2 Surface 59,2 
' Autour des racines 30,6 

3 Surface 63,2 
Autour des racines 23,8 

Source: Rowel_l et McGi_ll, 1977. 

190



Photo 14. 
w.a. McGiI|

\ L’exces d’eau de l’emplacement etait dfi a 
l’i_nsuffisance du drainage naturel et £1 l’absence 
d’evapotranspi_ration des zones crofitees denu- 
dees et de drainage de la surface due 51 l’endi- 

guement. L’etablissement de plantes accelerait 
le processus de dessechement. 

Ils estimaient que la croissance des touffes de 
carex produirait en trois ans une epaisse couver- 
ture sur la region étudiée. Ils consideraient que, 
dans une zone humide, le front d’un peuplement 
de linaigrettes s’etait avance de deux metres en 
moyenne pendant la période d’un an etudiée et 
en concluaient que la recolonisation des zones 
humides pouvait etre trés rapide. 

Il était plus difficile d’évaluer l’impact sur les 
ressources en terres dans les zones boisees que 
dans les terres agricoles. Le deversement avait 
des effets desagreables sur la beauté des lieux, 
mais aucune utilisation specifique de la terre 
n’était perturbee et il n’y avait ni modification 
de 1’u_tilisation de la terre ni impact sur les utili- 
sations des terres avoisinantes. Le déversement 
d’hydrocarbures diminuait la productivite des 
plantes de l’emp1acement mais, comme il s’agis- 
sait de terres de la Couronne, il etait difficile 
d’estimer si ce phenomene modifigait la valeur de 
la terre. A la fin de la période étudiée, l’empla- 
cement du déversement n’avait pas encore ete 
completement restaure et constituait encore, 
par consequent, une source d’hydrocarbures 
susceptible d’entrer dans les eaux superticielles 
et souterraines. 

McGill et Nyborg (1975) mentionnaient que 
lorsquev des emplacements boises pollués par un 
déversement d’hydrocarbures ne sont pas res- 

taures, il en resulte des dangers potentiels pour 
la faune et les approvisionnements enweau, __I_l_ 

'3 
‘ , X £1

i 

Restauration naturelle d'un site de déversement d’hydrocarbures en forét.
L 

n’existait, pour ce déversement, aucun signe 
direct de toxicite pour la faune. Neanmoins, la 
valeur recreative des terres était detruite et 
toute production de bois d’oeuvre etait suspen- 
due jusqu’a ce que la regeneration des terres ait 
donne de bons resultats. Si des déversements se 
produisent dans des clairieres plates de zones 
forestiéres, la sauvagine peut prendre ces der- 
nieres pour des etangs et essayer de s’y poser. 
On voit parfois, dans ces zones, des oiseaux 
morts mazoutes. Cette etude de cas decrivait un 
site forestier contamine par un déversement 
d’hydrocarbures et ofi les seules modifications 
nuisibles a long terme portaient sur la producti- 
vite et l’aspect du site. 

‘ Régions arctiques 
Les régions arctiques et nordiques, caracterisees 
par un pergelisol continu ou disconti_nu sont 
couvertes par une vegetation de toundra ou de 
taiga ou consistent en un desert polaire. De ce 
fait, cette troisieme categorie d’environnement 
comprend des terres dont la couverture superfi- 
cielle est variee. Pour les regions arctiques, la 

plus grande partie des informations décrivant 
les repercussions des déversements d’hydrocar- 
bures est basee sur des déversements experi- 
mentaux qui ont les deux caractéristiques sui- 

vantes: premiérement, .le déversement est 
constitue habituellement par une application 
uniforme dc petrole a la surface du terrain deli- 
mite pour l’experience et, deuxiemement, la 

quantite de petrole deversee est moins grande 
que celle d’un déversement reel. En outre, les 

repercussions £1 long terme de ces déversements 
n’ont pas encore ete evaluees. I1 faut se rappeler 
que dans l’Arctique, les déversements £1 terre 
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peuvent etre moins dévastateurs que les déverse- 
ments en met ou sur la cote, c’est pourquoi les 
predictions faites par les medias d’information 
sur les repercussions écologiques catastrophi- 
ques des «deversementsde petrole dans l’Arcti— 
que» ne peuvent etre appliquees sans discrimina- 
tion aux autres situations de déversements a 
terre. 

En 1975 MacKay a fait une etude du comporte— 
ment physique des déversements d’hydrocarbu- 
res sur les terres du Grand Nord en previsionde 
la construction eventuelle d’un pipeline dans la. 

vallee du Mackenzie. II a decrit brievement les 
terres que ce pipeline traverserait: dans le nord, 
la toundra ou le sol mineral est recouvert d’une 
couche organique de 20 £1 30 cm d’epaisseur. La 
vegetation y est composee de mousses, arbustes 
et buissons peu eleves. Au sud de la toundra, le 
pipeline traverserait_la ta'1'ga dominee par l’epi- 
nette noire (Picea mariana) avec quelques bou- 
leaux (Betula spp.) et melezes (Larix spp.). 
Dans la region de la ta‘1‘ga, la couche organique 
a la surface du sol a entre 30 et 100 cm d’epais- 
seur et isole 1e pergelisol qu’elle recouvre. 
D’apres 1’analyse des données sur la frequence 
des déversements, MacKay (1975) prevoyait 
qu’un pipeline dans la vallée du Mackenzie 
pourrait, Chaque annee, etre a l’origine de deux 
déversements dont le volume moyen serait de 
1 600 m3 chacun. Il soulignait que le comporte- 
ment physique des hydrocarbures deverses 
varierait selon les conditions meteorologiques 
(ou climatiques), les caractéristiques des hydro- 
carbures, les conditions du sol et de la couver- 
ture organique et la topographic. Chaque déver- 
sement sera par consequent distinct comme 
dans les cas des terres boisées ct agricoles. 
L’époque de l’annee constitue-un facteur impor- 
tant quand il s’agit d’évaluer l’etendue de la 

zone touchee. Pour un déversement de 8 000 m3 
(le plus gros déversement possible) les valeurs 
prevues de la surface contaminee variaient entre 
1,6 ha en hiver et 8,9 ha en ete. A la suite d’un 
déversement printanier (evenement moins fre- 

quent) la contamination pourrait s’etendre 
jusqu’a 30 ha. D’apres MacKay ces déverse- 
ments auraient sur la zone touchee un effet 
visuel tres desagreable, tel que la disparition 
presque complete de la vegetation. Toutefois, 
l’erection de digues efficaces diminuerait de 
beaucoup les dommages causes a l’erivironne- 
ment en dehors de la region immediate du 
déversement. MacKay (1975) comparait 
l’impact d’un déversement de ce type aux incen- 
dies de forets, £1 d’intenses activites locales 
comme la construction de routes et a l’impact 
de secousses sismiques. I1 concluait que les 
déversements auraient des effets limites dans le 
temps et dans l’espace sur l’ecosysteme regional. 

Dans l’Extreme Arctique, plusieurs «oasis» 
jouissent d’un microclimat exceptionnel et d’une 
productivite relative elevee. Ces «oasis» sont 
essentiels au fonctionnement des ecosystemes de 
cette region. Ces zones importantes de produc-



tion primaire dans la région étant habituelle- 
ment situees dans les basses terres seraient 
dévastées par des déversements d’hydrocarbu- 
res. Bien que, dans une région de ce type, l’eten- 
due d’un deversement puisse etre petite, il est 
vraisemblable que l’ampleur de son impact eco- 
logique serait disproportionnee. 

Differentes études basees sur des déversements 
experimentaux ont traite des repercussions du 
p_étrole répandu sur les sols et la végétation dans 
l’Arctique, en particulier sur la couche active 
dans la vallée du Mackenzie. MacKay, Charles 
et Phillips (1974a) ont etudie l’hypothese selon 
laquelle une modification du régime thermique 
resultant de la penetration du pétrole dans les 
couches superficielles organiques ferait fondre 
le pergelisol, rendrait le sol instable et provo- 
querait des modifications biologiques et hydro- 
logiques £1 l’emplacement d_ui deversement. A 
partir d’observations complémentaires faites sur 
des déversements expérimentaux a Norman 
Wells, T.N.O., ils concluaient qu’un déverse- 
ment d’hydrocarbures n’aurait pas de graves 
repercussions sur le régime thermique des cou- 
ches organiques et qu’il serait par consequent 
peu probable que le sol devienne instable (Mac- 
Kay, Charles et Phillips,. 1974b). Bien qu’Hut- 
chinson et Hellebust (1974) aient signale 
qu’une augmentation de 15 a 20 % de la profou- 
deur de la couche active avait éte causee par un 
deversement d’hydrocarbures sur un emplace- 
ment expose (forét brfilee), ils concluaient, dans 
un rapport ultérieur, que le pergélisol était peu. 
altéré pa_r des déversements expérimentaux dc 
petrole brut en depit des modifications des 
bilans energétiques et de la profondeur de la 

couche active du site en question (Hutchinson 
et Freedman, 1975). 

Dans l’Arctique, les repercussions des déverse- 
ments d’hydrocarbures sur la vegetation sont 
dues aux reactions de l’e_nvironnem_ent a l’action 
herbicide du pétrole deverse. Les déversements 
2‘: terre avaient des repercussions dévastatrices 
sur la végétation au-dessus du sol (Hutchinson 
et Freedman, 197-5). La vulnérabilite des espe- 
ces vegetales -a 1’impact des déversements 
d’hydrocarbures est variable (Hutchinson et 
Hellebust, 1974); par exemple, la couverture 
vivante de lichens et de mousses était sérieuse- 
ment perturbée par le pétrole deversé. La diver- 
site des especes et la couverture vegetale sont 
donc réduites a l’emplacement du deversement. 
La regeneration est lente. Les repercussions 
phytotoxiques des déversements hivernaux sem- 
blent etre moins graves que celles des déverse- 
ments estivaux. De meme, dans la toundra, les 
dommages semblent moins importants que dans 
la taiga (Hutchinson, Hellebust et Telford, 
1974). Ils concluaient qu’en general, les reper- 
cussions du pétrole sur la veget_ation étaient 
semblables £1 celles d’un incendie. La disparition 
du feuillage qui diminue la production de reser- 
ves peut entrainer l’accroissemen't du taux de 
destruction des plantes en hiverfl sur le site d'u 

déversement (Hutchinson et Freedman, 1975).; 
La floraison et la reproduction sont egalement 
tres diminuees. La fertilité des sols arctiques et 
les carences en substances nutritives résultant 
de la croissance microbienne sur le carbone des 
hydrocarbures inhiberaient la restauration de la 
végétation sur les sites des déversements (Hut- 
chinson et Hellebust, 1974). 

Les repercussions microbiologiques des déverse- 
ments d’hydrocarbures sur les sols arctiques 
sont semblables a celles qui ont ete decrites 
antérieurement pour les terres agricoles et boi- 
sées. Par exemple, Cook et Westlake (1973) et 
Parkinson (1973 et 1974) ont observe la degra- 
dation de la fraction de n-paraffine du pétrole 
brut deverse par lesmicro-organismes des sols 
arctiques. L’application d’azote et de phosphore 
augmentait le taux de degradation. Dans les 
sols arctiques, il faut s’attendre 51 ce que le taux 
dc biodégradation soit faible parce que, premie- 
rement l’act_ivit_é de digestion idu pétrole n’a Pas 
ete observee de facon uniforme dans la micro- 
flore indigéne des sols arctiques (Cook et West- 
lake, 1973) et que le taux de dégradation de la 
fraction de n-paraffine était réduit aux basses 
temperatures; deuxiemement, Parkinson (1974) 
pensait que la degradation par les bactéries 
anaerobies serait importante dans les emplace- 
ments humides, mais se produirait plus lento- 
ment que par des bactéries aerobics. On a cal- 
culé que, dans la vallée du Mackenzie, le taux 
de decomposition d;u pétrole (et, par conse- 
quent, le taux de restauration du site) était 
environ le tiers de celui des grandes plaines 
canadiennes e't seulement un sixiérne de celui du 
sud des Etats-Unis (Rowell, 1980). 

Dans l’Arctique, il est difficile d’evaluer 
l’impact des déversements d’hydrocarbures sur 
l’utilisation, la valeur et la capacite des terres. 
Un site enlaidi par un deversement, presente des 
aspects repoussants et la productivité du sol est 
parfois considérablement reduite. L’importance 
regionale des «oasis» peut etre capitale, La con- 
tamination des approvisionnements en eau pota- 
ble par les fuites des installations d’ent_reposage 
ou d’autres sources constitue un probleme evi- 
dent qui doit etre resolu. Les dommages resul- 
tant des déversements d’hydroca_rbu_res n’ont 
toutefois pas modifie l’utilisation des terres par 
l’homme, laquelle n’est pas encore bien definie, 
et ne l’ont pas non plus incite a modifier cette 
utilisation. L’absence d’evaluation des repercus- 
sions a long terme des déversements de pétrole 
dans l’Arctique rend difficile la determination 
de la periode nécessaire a la restauration des 
sites pollues. 

MacKay (1978) a étudié les raisons qui justi- 
fient le nettoyage des déversements d’hydrocar- 
bures, en particulier dans les regions arctiques 
eloignées. 11 a indiqué que, pour certains petits 
déversements d’hydrocarbures, la valeur intrin- 
seque des hydrocarbures est negligeable par 
comparaison avec le cofit du nettoyage, que l_a 

perte economique est faible, qu’aucune espece 
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. en danger n’est susceptible d’étre detruite et que 
les dommages ecologiques ne persistent proba- 
blement pas plus que quelques annees. La santé 
de l’homme n’est nullement menacee et les 
déversements se produisent dans une région 
rarement frequentee. MacKay (1978) pense, 
par consequent, que le nettoyage ne se justifie 
nullement pour des raisons économiques ou eco- 

_ 

logiques. Selon ses propres termes: 

«La plupart des indices revelent que les 
déversements d’hydrocarbures ont des 
répercussions perturbatrices localisées qui 
durent quelques jours ou semaj_n_es dans la 
colonne d’eau ct, éventuellement, quelques 
annees dans les sediments marins ou sur les 
rivages. L’écosystéme se restaure probable- 
ment assez rapidement et aucune modifica- 
tion irreversible n’est manifeste. D’aucuns 
soutiendraient que nous ne devrions pas 
laisser les hydrocarbures alterer les ecosys- 
temes. Mais, en realite, nous modifions les 
ecosystemes par l’agriculture, la peche, les 
centrales hydroélectriques, l’exploitation 
miniére, la foresterie et l’urbanisation. 
Nous acceptons un certain degre dc pertur- 
bation écologique et, en verite ‘les »belles 
terres vertesu constituent rarement l’ecosys- 
téme original; elles sont le resultat d’inter- 
verjitions humaines.» Il est inconcevable que 
le pétrole puisse perturber les ecosystémes 
au meme degre_que celui atteint par une 
péche excessive, la desertification résultant 
d’un mauvais entretien du sol, l’acidifica- 
tion lacustre, l’exploitation miniere a ciel 
ouvert ou la coupe a blanc des forets.» 

L’aspect repoussant d’un environnement 
mazouté dans l’Arctique constitue pour la 
sociéte la raison principale du nettoyage. Mac- 
Kay (1978) s’est porté a la défense de cette atti- 
tude sociale en soulignant l’importance que 
l’industrie devrait lui accorder lorsqu’elle ela- 
bore des programmes de travaux dans des 
regions relativernent vierges. L’Arctique ne peut 
pas etre considere comme un seul et unique éco- 
systéme. Plusieurs milieux differents y forment 
un éventail de systemes écologiques qui reagis- 
sent aux déversements ,d’hydro'carbures et con- 
tribuent a la productivité de la région de diver- 
ses facons. La valeur des endroits qui pourraient 
éventuellement servir a des fins recreatives 
serait considérablement reduite par suite dc 
déversements d’hydrocarbures. Par consequent, 
la reaction du public "face a ces déversements et 
21 leurs effets doit etre fondee sur une evaluation 
objective des endroits en question et de leur role 
au sein de l’ecosysteme local dont ils font partie. 

Conclusion 
Au Canada, l’inter‘ét et les préoccupations susci- 
tés par les déversements d’hydrocarbures a terre 
sont trés vifs dans l’industrie petroliére et chez 
les proprietaires fonciers. C’est pourquoi, de



plus grands efforts ont été consacres a la recher- 
che en matiere de restau_ration des sites pollues 
qu’a l’etude de l’impact environnemental, dans 
les regions agricoles, en dehors des observations 
faites par les proprietaires fonciers sur l’arret du 
developpement des cultures. Si la culture d’un 
produit quelconque assure nos moyens de sub- 
sistance, il semble qu’il est inutile de faire plus 
de recherches environnementales; il faudra plu- 
tét des renseignements approfondis sur le com- 
portement du pétrole dans le systéme, su_r la 
nature de l’interaction creee entre le sol et le 

pétrole et sur la maniere d’accelerer le retablis- 
sement du systeme. Dans les regions boisees, 
l’effort a été partage entre l’evaluation de 
l’impact environnemental et la restauration. 
Dans l’Arctique, seule l’evaluation de l’impact a 
fait l’objet de recherches i_mportantes. 

Au Canada, l’impact des déversements d’hydro— 
carbures £1 terre sur l’utilisation, la valeuri et la 
capacité des terres peut étre evalué en fonction 
des effets nuisibles sur l’utilisation actuelle, 
comme la diminution de la productivité des ter- 
res agricoles ou l’elimination de certaines possi- 
bilites d’utilisation des terres telles que decrites 
2‘: propos des déversements d’hydrocarbures sur 
les terres boisees, ou les repercussions sur la 
beaute des lieux et l’attitude du public envers 
les modifications des ecosystémes naturels qui 
perturbent indirectement l’utilisation des terres. 

En general, l’utilisation des terres adjacentes 
n’est pas touchee par les fuites ou les risques de 
fuite des pipelines. En effet, les pipelines qui 
traversent des terres agricoles sont normalc- 
ment construits d_e facon que l’on puisse conti- 
nuer a cultiver ces terres comme avant. Dans les 
secteurs urbains, les conduites de pétrole, et cel- 
les de gaz plus particulierementv, sont isolees des 
zones residentielles en raison des dangers 
d’incendies, etc., et non des risques de deverse- 
ments. Dans les regions boisées, on s’assure que 
les emprises soient toujours défrichees, m_ai_s les 
terres adjacentes et leur utilisation ne sont pas 
touchees. Par contre, les personnes qui utilisent 
ces emprises pour acceder aux forets qui les 
bordent peuvent, elles, constituer un facteur 
perturbateur considerable. 

Les effets des déversements d’hydrocarbures sur 
les possibilités des terres sont rarement perma- 

nents. Leur duree peut varier de moins d’une 
annee a plus de vingt ans selon, principalement, 
les methodes utilisées pour le nettoyage et les 

conditions ecologiques. Par consequent, on pre- 
voit une certaine stabilité qui resultera du rm 
que la superficie des terres qui seront touchees 
par de nouveaux déversements d’hydrocarbures’ 
sera equivalente a celle des terres polluées dent 
on aura rétabli le potentiel original. 

.L’etendue des terres réellement perturbees par 
les‘ déversements d’hydrocarbures ne fait pas 
l’objet d’une etude, seules sont considérées les 

quantites de matieres deversees. En nous basa_nt 
sur des observations personnelles de la période 
nécessaire au rétablissement des possibilités 
d’utilisation des terres et d’aprés les donnees des 
quantites de pétrole deversees annuellement, 
nous avons estimé que les possibilités d’utilisa- 
tion des terres ou leur productivité ont ete dimi- 
nuées sur moins de 1 000 ha de terres au 
Canada. Nous ne prevoyons pas que cette sur- 
face augmentera beaucoup au cours de la pro- 
chaine decennie pa-rce qu’a mesure que de nou- 
veaux déversements se produiront, certaines des 
possibilités d’utilisation des terres polluées 
seront rétablies et que vraisemblablement, la 
stabilité actuelle de cet etat se maintiendra. 

Les modifications biophysiques du sol et, dans 
une certaine mesure, de la vegetation ont une 
importance primordiale dans la definition des 
repercussions des déversements sur les possibili- 
tes d’utilisation des terres parce que les proprie- 
tes du sol d_eterminent un grand nombre de ces 
possibilités. Les effets biophysiques varient 
selon l’environnement. En general, sur les terres 
agricoles, les met_hodes pour accelerer la biode- 
gradation du pétrole deverse sur le sol arable 
assurent une restauration en deux, trois ou qua- 
tre ans. Le sous-sol contamine par le pétrole 
presente un probleme plus long a resoudre. Les 
terres boisees et arctiques constituent des envi- 
ronnements ou la restauration est rendue diffi- 
cile a cause de la plus grande vulnerabilite des 
sites mazoutes a l’epoque et a l’emplacement 
des déversements. Les effets nuisibles y persis- 
tent habituellement plus longtemps que dans les 
terres agricoles. Les regions d’«oa,sis» du grand 
Nord sont particulierement vulnérables ct doi- 
vent étre protegees, mais, il se pourrait que les 
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preoccupations relatives aux déversements 
d’hydrocarbures dans le desert pol_a_ire impro- 
ductif‘ soient mal fondees. Les deversements 
d’hydrocarbures a terre ne peuvent etre confou- 
dus sans discrimination avec les déversements, 
en mer et en eau douce lorsqu’il s’agit d’evaluer 
l’importance et la persistance des dommages 
qu’ils causent a l’environnement. Si le transport 
des matieres solubles depuis les sites endigues 
de deversernent £1 terre jusqu’aux voies d’eau et 
aux reserves en eau potable constitue un pro- 
bleme, son importance n’a pas ete analysee. 

L’impact des déversements d’hydrocarbures sur 
l’utilisation des terres se produit en deux temps. 
Un effet immediat resulte souvent de la pre- 
sence du sulfure d’hydrogene gazeux dans les 
"hydrocarbures déversés. Ce ga_z est toxique et, 
en certains cas, les regions en cause doivent étre 
evacuees pendant une période comprise entre 
plusieurs heures et plusieurs jours pendant que 
le gaz se disperse. Aucun effet persistant de ce 
polluant sur l’utilisation des terres n’a ete cons- 
tate. A plus long terme, on observe l’effet resi- 
duel des hydrocarbures eux-memes sur l’ecosys- 
teme terrestre. 
L’histoire des déversements d’hydrocarbures est 
aussi ancienne que cel_le de l’industrie petroliere 
qui, au Canada, est anterieure a celle des Etats- 
Unis. Il est difficile de determiner les impacts 
majeurs £1 long tcrme des déversements d’hydro- 
ca_rbures sur l’utilisation des terres, qu’i1 faut 
distinguer des repercussions des fuites des reser- 
voirs d’entreposage, des installations de pipeli- 
nes, des reseaux de collecte et des installations 
des raffmeries. Il faut conclure que les déverse- 
ments d’hydrocarbure n’ont, a l’echelon natio- 
nal, qu’un impact mineur sur l’utilisation des 
terres bien qu’ils creent, en fait, de graves pro- 
blémes locaux qui durent entre quelques mois et 
quelques annees ou, en de rares cas, des decen- 
mes.



‘Mercaptan 

2Paraffine 

Alcanes 

GLOSSAIRE 
Substance semblable a un alcool mais comportant un 
atome de soufre an lieu d’un oxygéne. 
Substance cireuse obtenue lors de la distillation des 
pétroles bruts. La para_ffi_ne est un mélange complexe 
d’alcanes a chaines longues, resistant £1 l’e_a_u ct chimi- 
quement inerte. Ce nom est parfois utilisé pour dési- 
gner une classe de cornposés dc type alcanes. 

Classe d’hydrocarbures (composés d’hydrogéne et de 
carbone) caractérisée par des chaines d’atomes de 
carbone ramifiées on non et des atomes di’hydrogéne 
qui y sont liés. Les alcanes ont pour formule générale 
C,,H,,,+, et ne contiennent aucune liaison double ca’r- . 

bone-carbone, c’est-£1-dire qu’ils sont saturés. Ils sont 
souvent appelés paraffines e_t constituent le principal 
composant du gaz naturel et du pétrole. Ceux qui 
contiennent moins de cinq atomes de carbone par 
molécule (dans la formule ci-dessus, n est plus petit 
que cinq) existent habituellement a 1’état gazeux 21 la 
température ambiante (par ex. le méthane), ceux qui 
contiennent entre cinq et quinze atomes dc carbone 
existent habituellement a l’état liquide et les alcanes £1 
chaine droite ayant plus de 15 atomes de carbone 
sont des matiéres solides. A de faibles concentrations, 
les alcanes contenant un pe_tit nombre d’atomes de 
carbone provoquent 1’anesthésie et la narcose (stu- 

peur, activité ralentie) et, 21 de fortes concentrations, 
ils peuvent endommager les cellules ct provoquer la 
mort de différcnts organismes. Les alcanes contenant 
un grand nombre d’atomes de carbone ne sont géné- 
ralement pas toxiques, mais il a été montré que, chez 
certaines espéces, ils interférent avec les processus 
normaux du métabolisme et de communication. 

’Napht.é.nes 

‘Hydrocarbures 
aromatiques 

5Asphalte 

Classe d’hydrocarbures ayant des propriétés physi- 
ques et chimiques semblables £1 celles des alcanes, 
mais caractérisés par la présencc d’anneau'x simples 
fermés. Comme les alcanes, les naphténes sont satu- 
rés, c’est-a-dire qu’ils ne contiennent pas de liaisons 
doubles carbone-carbone, et ont pour formule géné- 
rale C,,H,,,. Ils se trouvent dans les pétroles bruts et 
les produits pétroliers raffinés. Les hydrocarbures de 
cette Classe sont insolubles dans l’eau et atteignent 
généralement leur point d’ébullition a une tempera- 
ture supérieure de 10-20°C 2‘: la température d’ébulli- 
tion des alcanes contenant le méme nombre d’atomes 
de carbone. 
Classe d’hydrocarbures caractérisée par des anneaux 
contenant six atomes de carbone. Le benzene est 
l’hydroca_rbure aromatique le plus simple et la plupart 
des autres hydrocarbures arom_atiques sont dérivés de 
ce composé. Ils sont considérés comme étant a court 
terme les hydrocarbures aromatiques les plus toxiques 
du pétrole et sont présents dans pratiquement tous les 
pétroles bruts et produits pétroliers_. De nombreux 
hydrocarbures aromatiques sont, dans une certaine 
mesure, solubles dans 1’eau, ce qui accroit leur danger 
pour les organismes aquatiques. Certains d’entre eux 
sont considérés comme étant des poisons it long terme 
et ont souvent des répercussions cancérogénes. 
Matiére hydrocarbonée noire ou brune dont la consis- 
tance varie entre celle d’un liquide lourd et d’unc 
matiére solide. La source d’asphalte la plus commune 
est le résidu de la distillation fractionnée des pétroles 
bruts. Il est utilisé principalement comme enduit de 
surface. 

Source des numéros 2 at 5: Fingas et al, 1979.
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_ INTRODUCTION, 
DEFINITIONS ET POSITIONS ADOPTEES 
Introduction 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
les Canadiens sont davantage soucieux de la 

facon dont leurs ressources sont utilisées, 

exploitées, régénérées et protégées. Or, la terre 
est la ressource fondamentaledu Can_ada. Dans 
le présent chapitre, nous examinerons les inci- 

dences de l’extraction des agrégats sur les terres 
et la facon de réduire ces incidences au mini- 
mum. 
Par le passé, certains considéraient les proprie- 
taires dc gravieres, sabliéres et de carriéres 
comme des capitalistes et des proiiteurs de la 
pire espéce, car leurs exploitations avaient sou- 
vent entrainé la destruction totale de vastes 
étendues du territoire canadien. Il était fréquent 
que des sols ainsi détériorés deviennent impro- 
pres a toute autre utilisation, pour de nombreu- 
ses années, ct qu’ils offrent a la vue un spectacle 
affligeant. Mais la situation n’est pas aussi 
désespérée qu’on pourrait le croire: nombre de 
gravieres, de sabliéres et de carriéres, qui ont 
été exploitées pour fournir les matériaux de 
construction nécessaires a l’1'1rbanisation rapide 
qui a marqué le Canada pendant les trois decen- 
nies suivant la guerre, servent maintenant 
d’autres fins 21 l’intérieur des limites des zones 
urbaines, Toutefois, ce changement de vocation 
ne s’est pas toujours opéré rapidement et sans 
heurts. 

Au cours des années 1980 et suivantes, les gra- 
viéres, sablieres et carriéres occuperont encore 
de grandes superficies, le paysage continuera £1 

subir d’importantes modifications et les gouve'r- 
nements provinciaux prendront de plus en plus 
de mesures législatives en cette matiére. Cepen- 
dant, le ralentissement de la croissance urbaine 
rendra moins rentable l’exploitation de gravié- 
res et de carrieres en milieu rural, loin des vil- 
les, et il’ ne pourra pas étre question de les inté- 
grer aux nombreux projets de réaménagement, 
tels que création de terrains de jeux, d’écoles, dc 
centres commerciaux et de zones industrielles et 
commerciales, comme c’est le cas en milieu 
urbain». En outre, il est probable qu’un public 
plus averti protestera contre la dégradation des 
sols et exigera l’efficacité en matiere de planifi- 
cation préalable et de restauration des sols. Ce 
sont la quelques-un_s des sujets que nous traite- 
rons dans les pages qui suivent. 

Nous verrons aussi comment l’exploitation des 
graviéres, des sabliéres et des carrieres a contri- 
bué 2‘: la dégradation des terres. Qu’il suffise de 
dire que la maniére irréfléchie dont les mines et 

carriéres ont été exploitées jusqu’ici a été la 

cause du peu de succés des utilisations ultérieu- 
res qu’on a voulu faire des terres. Le manque de 
données au stade de la planification, la recupe- 
ration faible ou nulle de la couche arable, la 

mauvaise planification des utilisations ultérieu— 
res des zones touchées et l’inefficacité des 
méthodes de régénérat_ion et de réaménagement 
ont grandement contribué a la dégradation des 
terres. Il importe donc que nous continuions de 
perfectionner les méthodes d’extraction des res- 
sources souterraines et de restauration ulté- 
rieure des zones exploitées. 

Graviéres et carriéres‘ 
La loi sur les graviéres et les carriéres (Pits and 
Quarries Control Act) (1971) de l’Ontario est 
probablement la loi la plus pertinente au 
Canada an ce chapitre. Elle contient les défini- 
tions suivantes*: ‘ 

«Carriére» désigne un lieu d'o1‘4 l’on 
extrait, ou d'oi¢ l'on a extrait, 21 ciel 
ouvert, de la roche consolidée, pour la 
construction, la fabrication ou I’industrie, 
mais non pas unecarriére riveraine ou une 
mine 21 ciel ouvert,- 

«Graviere» désigne un lieu d’oz‘4 l’on 

extrait, ou d’o_i4 I'on a extrait, Z1 ciel 
ouvert, du gravier, de la pierre, du sable, 
de la terre, de l’argile, des matériaux de 
remblayage ou d'autres matériaux non 
consolidés E1 des fins ale construction, de 
fabrication ou industrielles, mais non pas 
une carriere riveraine; 

«Graviere ou carriére riveraine» désigne un 
lieu d'ou l'on extrait, d"o1‘1 l"on a extrait ou 
d'oiI l’on peut extraire des agrégats con- 
solidés ou non, dans le cadre d'un projet 
de travaux publics, et situe’ hors des limi- 
tes a'e l’emprise d'une route 

L’extraction du sable, du gravier et de la pierre 
sous-jacents (appelés collectivement agrégats 
lorsqu’ils sont destinés a la construct_ion) 
entraine en général une modification complete 
de la surface du sol. Habituellement, la pre- 
miére étape du processus consiste a enlever_ 
toute la végétation et 2‘: décaper la couche arable 
et les morts-terrains qui recouvrent les agrégats. 

‘ Dans la présente publication le terme 
«graviéres» inclut aussi les «sabliéres». 

* Traduction libre 
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Autrefois, on agissait souvent avec negligence: 
ou bien le précieux sol superficiel était vendu a 
prix fort, ou bien il était mis de coté sans qu’on 
tienne cfompte de ses éléments fertilisants trés 
importants. Une fois la réserve d’agrégats épui- 
sée, le sol superliciel ne pouvait plus étre régé- 
néré ou bien il était tellement détérioré par les 
travaux, un stockage inadéquat ou l’érosion et 
la negligence, que seuls de cofiteux moyens arti- 
ficiels permettaient sa végétalisation. 

Au bout du compte, dans leur désir d’exploiter 
au maximum les précieuses ressources souter- 
raines, les producteurs d’agrégats Ont négligé un 
aspect important de la question, a savoir la res- 
tauration de la couche arable, tout aussi pré- 
cieuse, pour le bénéfice des générations futures 
de Canadiens. Par conséquent, si les précautions 
appropriées ne sont pas prises, l’exploitation des 
gravieres et des carriéres pourrait entrainer iné- 
vitablement la dégradation des terres. 

Dans les zones rurales ou éloignécs, les gravié- 
res et les carriéres sont peu étendues; elles o'nt 
habituellement de 1 a 5 ha de superficie, car l_a 

demande en agrégats est faible. Toutefois, dans 
les zones périurbaines, la forte demande en 
agrégats oblige a exploiter des aires beaucoup 
plus vastes, dont la superficie varie entre 50 ha 
et, comme en un certain site au Canada, 600 ha. 
L’utilisation des terres a une si grande échelle 
pour l’aménagement de gravieres et de carriéres 
représente indéniablement une forte agression. 

Détérioration et réaménagement 
des terres 
Une des principales raisons pour laquelle 
l’exploitation des graviéres et des carriéres a 
mis au premier plan la question de l’environne- 
ment et des terres, au cours des années 1960, 
réside dans le fait que les zones miniéres aban- 
données aprés avoir été exploitées avaient perdu 
la plus grande partie de leur valeur. A toutes 
fins pratiques, ces zones constituent des terres 
détériorées. Pourtant, les auteurs du document 
peut—étre le plus important jamais écrit sur le 

sujet (United States Department of the Interior 
Report on Surface Mining and Our Environ- 
ment), tout en soulignant qu’en 1965, l’exploita- 
tion miniére a ciel ouvert perturbait 1 300 000 
ha dans ce pays et en ayant recours a des termes 
comme «inesthétique», «repoussant», «rebuts» ct 
«régénération appropriée», ne don_nent pas une 
définition précise du terme «terre détériorée» 
qu’ils emploient. Ici, nous avons adopté une 
définition générale du terme, semblable £1 celle



de l’ancien ministre de la Planifie_at_ion u_rbaine 
et rurale de Grande-Bretagne: une terre telle- 
ment endommagée ou perturbée par le dévelop- 
pement industriel ou autre qu’elle doit étre réa- 
ménagée pour pouvoir servir de nouveau 
(Beaver, 1969). 

D’un point de vue écologique, nous pourrions 
dire qu’une terre abandonnée est un lieu 01) la 
végétation indigéne, les peuplements animaux et 
presque toute la couche arable ont été éliminés 
ou détruits. Les terres ayant subi de tels dom- 
mages ne peuvent se régénérer complétement 
par les processus naturels en l’espace d’une vie 
humaine (Coates et Scott, 1979). 

Il est évident que, d’aprés ces définitions, les 

terres exploitées ne sont pas toutes détériorées‘. 
Mais le potentiel de la plupart d’entre elles a été 
tellement réduit que nous pouvons affirmer sans 
risque de nous trornper qu’il s’agit de terres 
dégradées. Par suite d’une activité miniére, 
meme les terres qui ont été traitées avec cer- 
tains égards -ne peuvent jamais reprendre leur 
aspect init_i_a_l; c’est souvent la une conséquence 
néfaste de l’exploitation du sous-sol. Les recher- 
ches, la technologie et les lois actuelles 
devra_ient cependant aider a prévenir la détério- 
ration d’autres terres. Boivin (1982) a fait 

valoir un autre aspect de ce probléme en souli- 
gnant que les carriéres abandonnées, que les 

exploitants n’étaient pas obligés d_e recouvrir ou 
dc cléturer, étaient encore dangereuses et que 
les autorités provinciales devraient s’en occuper 
en priorité. Il donne comme exemple le danger 
de chutes, dc noyades et autres blessures que 
risquent de subir les humains et les animaux. 

Le terme «réaménagement» est peut-étre mieux 
connu dans les domaines de la rénovation domi- 
ciliaire et de la planification urbaine oil on lui 
donne pour sens général la remise en état d’une 
maison ou d’un quartier. Réccmment encore, le 
réaménagement des terres ne se faisait qu’aprés 
coup. Aujourd’hu'i, cependant, les mesures de 
prévention prennent de plus en plus d’i_mpor- 
tance et, a l’avenir, le réaménagement des terres 
sera une mesure prévue au stade de la planifica- 
tion plutét qu’un reméde pour corriger les 
erreurs passées. C’est sur cette voie que se sont 
orientées les recherches 51 la fin des années 1970 
(Bradshaw ct Chadwick,» 1980; McLellan, 1981; 
Mackintosh et Mozuraitis, 1.982). 

Dans une publication parue en l974, la Natio- 
nal Academy of Sciences des Etats-Unis a pro- 
pose les défmitions suivantes*: 

«La restauration implique la reconstitu- 
tion exacte du milieu perturbe’. La restau- 
ration intégrale est chose rare, si tant est 
qu'eIle soit possible 

La régénération implique que les organis- 
mes présents dans le milieu avant la per- 
turbation pourront y vivre de nouveau £1 

peu pres dans les mlémes conditions de 
densité et de composition 

La notion de réaménagement sous-entend 
que le milieu perturbé retrouvera une 
fo_rm_e et une productivite’ prévues dans un 
plan précis. Cela suppose une stabilité £1 

peu pres permanente, méme pendant l’exé- 
cution des travaux prévus et le maintien 
de‘ la beauté des paysages environnants. 
Cela suppose en outre que la vocation 
choisie pour le milieu est acceptable du 
point dc vue écologiqueret est profitable 
pour la société.» 

L’exploitation houillére intensive dans la région 
des Appalaches a entrainé une telle dégradation 
du paysage que sa remis_e en état est presque 
impossible. Il faudrait donc considérer 1e réa- 
ménagement d’un milieu avant méme de com- 
mencer :1-1e perturber. 

Les sols, ressource fondamentale 

Méme si la Bible prone l’utilisation modérée de 
la terre ct méme si celle-ci est essentielle a 
l’Homme, nous en avons souvent fait un usage 
irréfléchi. C’est peut-étre Aldo Leopold (cité 
dans Schaller et Sutton, 1978) qui décrit le 

mieux no'tr‘e dépendance envers la terre*: 
«Jusqu’a ce jour, toutes les morales ont 
reposé sur un seul axiome: l’Homme fait 
partie d’un ensemble d’éléments interde- 
pendants. Se's instincts le poussent Z1 lutter 
pour se faire une place dans cet ensemble, 
mais sa morale lui donne un esprit de col- 
laboration - peut-e“tre pour assurer qu’il y 
aura" effectivement une place 21 convoiter. 
Cette morale permet simplement d'inclure 
dans cet ensemble les sols, les eaux, les 
végétaux et les animaux ou, collective- 
meant, la Terre.» 

La Terre devient donc le siégedes relations éco- 
logiques entre l’Homme et les autres créatures 
inertes ct aunimées. Aujourd’hui, nous sommes 
davantage préoccupés par la conservation du 
milieu, nous sommes conscients d’avoir gaspillé 
les richesses naturelles, et l’utilisation inconside- 
rée des terres n’est plus acceptable. 

Au Canada, les réglements relatifs a la planifi- 
cation sont concus de maniére a éviter au capi- 
tal foncier de subir les divers dommages dont il 
est menacé. En effet, au cours des vingt dcrnié- 
res années, les propriétaires fonciers ont perdu 
pen a pen leur droit de disposer comme ils 

1’entendent dc «leurs terres». I1 semble qu"on ait 
réussi a leur faire prendre conscience de leurs 
responsuabilités, méme s’ils ne pa_rtagent pas tous 
cette nouvelle facon d"envisager Paménagement 
du territoire. A l’avenir, l’intérét des citoyens et 
des gouvernements devrajt étre d_irigé vers le- 

maintien, pour les générations futures, de terres 
iproductives on pourront s’épanouir toutes les 
formes de vie et ou s’accompliront les autres 
activités nécessaires au bien-étre nationual. 
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NATURE Digs DEPOTS 
D’AGREGATS 

Origine et caractéristiques des 
dépéts de sable et de gravier 
Bien que tous les dépéts de sable et de gravier 
soicnt le ré_sulta_t de la météorisation ou de la 
dégradation générale des roches se trouvant 5 la 
surface de la Terre, cc sont les eaux d’origine 
fluvio-glaciaire, fluviale ct marine qui leur don- 
nent leurs caractéristiques actuelles-. La diver- 
sité des conditions qui ont présidé a leur forma- 
tion fait qu’aucun dépét de sable ou de gravier 
n’est ex_a_cte_ment pareil aux autres. Le relief et 
les formes du terrain, les teneurs en sable et en 
gravier, les impuretés, les types de roches et 
l’impo'rtance du tassement sont tous des fac- 
teurs importants pour l’exploitation commer- 
ciale des depots de sable et de gravier et peu- 
vent tous étre expliqués par l’étude de I’origine 
de ces dépéts. 

Au Canada, la trés grande majorité des dépots 
dc sable et de gravier se sont formés au début 
des périodes dc fonte et de fusion sur place des 
calottes glaciaires. Pendant ces périodes, les 
eaux de fonte qui s’écoulaient par torrents ont 
donné naissance a de grandes couches de sable 
et de gravier, généralement appelées dépots flu- 
evio-glaciaires. 

Ces dépéts, trés répandus, sont souvent a l’ori- 
gine des deux autres grands types de dépéts. 
Donc, au deuxiéme rang, viennent les depots 
alluviaux, qui proviennent en grande partie dc 
I’érosion des dépéts fluvio-glaciaires. Mais 
ceux-ci possédent leurs pro‘pres caractéristiques, 
car ils ont pris naissance, pour une faible part-, 
dans‘ des cours d’eau. 

Les dépéts marina-lacustres, troisiémes en 
importance, tirent leur origine des dépéts fluvio- 
glaciaires ou alluviaux, ou des deux a la fois. Ils 
possédent cependant un important trait distinc- 
tif pendant la demiére phase de leur forma- 
tion, les matériaux riverains ou cétiers ont été 
soumis aux conditions. de leur m_i_lieu respectif, 
On peut encore trouver ces dépots au bord des 
masses d’eau, on ils ont été mis ‘a découvert par 
suite d’une baisse du niveau de l’eau des lacs de 

. barrage glaciaire ou par suite du soulevement 
isostatique de leurs rives. 

Méthode d’inventai_re des dépots 
d’agrégats 

Anciennement», l’inefficacité des réglements sur 
la planification et l’attitude irréfléchie des 
exploitants "ont laissé des séquelles dues a 
l’exploitation peu judicieuse de dépots de moin- 
dre importance, qui étaient moins étendus ou 
moins homogenes que prévu ou dont les mate- 
riaux ne répondaient pas aux exigences du mar- 
ché, Il est a present reconnu - et c’es't méme une
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Photo 1. Les couts d’investissem'ent dans les graviéres et les carriéres se sont accrus considérablement au cours des 
quinze derniéres années. La chargeuse frontale et Ie camion qui apparaissent sur cette photo coutent environ un demi-miI- 
lion de dollars, et un exploitant peut posséder plusieurs véhicules de ce genre. L'emploi d’un materiel Iourd comme celui-ci 
sa_ns silencieux dérange Ies habitants du voisinage, qui se plaignent du bru_it et de la poussiere. 
A.G. McLeIIan 

exigence prévue dans les processus détaillés 
d"approbation des plans d’aménagement - que 
tout projet d’exploitation de dépéts de sable et 
de gravier doit prévoir l’inven_taire complet des 
ressources. 

Or la meilleure facon de dresser un inventaire 
consiste 2‘: effectuer des relevés géologiques (des 
matériaux consolidés) ou géomorphologiques 
(des matériaux non consolidés) par la photogra- 
phic aérienne et les études sur le terrain. Ces 
relevés fou_mis_sent au produeteur d’agrégats des 
données essentielles sur l’étendue du dépét, les 
variations de son épaisseur, le relief (formes de 
terrain), la proportion de sable et de gravier 
selon la granulométrie, la présence de corps nui- 
sibles (p. ex., mousse, bandes de limon et 
d’argile et lentilles de till) et les divers types de 
roches (p. ex., indice de tassement par séchage 
et présence ou absence de types de roches infé- 
rieures, de charbon, de grés friable, de boules 
d’argile, de schistes argileux et d’argilotites). 
Ces données, le plus souvent non fournies par 
les sources co_nnues, sont trés utiles pour la mise’ 
en place et l’exploitation sensées d’installations 
d’extraction. 

L’étude des lieux, suivie au besoin de carottages 
et d’analyses souterraines par résistivité électri- 
que, permet de determiner non seulement 
l’étendue mais aussi le volume des dépots pré- 
sents. La profondeur, l’étendue, la morphologie 
et la composition des dépots de sable et de gra- 
vier fluvio-glaciaires dépendent de la n_ature du 
milieu on ils se sont formés, pendant la fonte

' 

des glaces. 

D’autrcs sources de données - cartes de forma- 
tions géologiques du Pléistocéne, photographies 
aériennes, rapports d’études de sol et inventaires 

des ressources des régions - sont utiles, mais pas 
autant que les analyses détaillées dont il vient 
d’étre question (McLellan, 1969; 1975). 

Il importe de réaliser qu’un inventaire adéquat 
peut permettre de réduire les agressions par une 
planiflcation bien pensée, et de réduire au mini- 
mum les conflits possibles entre les producteurs 
d’agrégats, les futurs utilisateurs des terres et le 
grand public. 

Autres différences entre les 
ressources 

Le sable et le gravier sont habituellement moins 
cofiteux et plus recherchés que la pierraille, car 
ce sont des matériaux non consolidés, leur 
extraction ne nécessite aucun dynamitage, leur 
manutention est plus facile et ils produisent 
généralement des agrégats commerciaux d’aussi 
grande qualité que la pierraille. Mais, normalc- 
ment-, les agrégats qu’ils produisent ne contien- 
nent pas plus de 30 a 40 % de pierres (c.-a-d. 
des particules d’un diamétre supiérieur a 
6,3 mm, 'qu’on appelle généralement du 
gravier).,Puisque les acheteurs demandent des 
agrégats d’une teneur en sable et en gravier 
beaucoup plus proche de 50 %, la différence est 
comblée par l’ajout de pierraille, qui 'peut théo- 
riquement produire des agrégats contenant uni- 
quement de la pierre (gravier), mais a un cofit 
plus élevé. 

Dans de nombreuses régions du Canada, l’utili- 
sation de la pierraille permet de compenser les 
pénuries de sable et de gravier. Les roches stra- 
tigraphiques, qui peuvent facilement étre rédui- 
tes en partiicules d’une dimension propice au 
traitement (p. ex., les calcaires et les dolomites), 
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cm la préférence des exploitants. Mais les 
roches volcaniques et les piéges rocheux produi- 
sent souvent des agrégats trés résistants. 
Aujourd’hui, les sommeslinvesties étant supé- 
rieures, la carriére commerciale moyenne a ten- 
dance 51 étre plus importante que la sabliére et 
la graviére, tant par ses dimensions que par sa 
production annuelle. 

RETROSPECTIVE DES 
INCIDENCES DES 
GRAVIERES ET DES 

CARRIERES AU CANADA 
Les graviéres et les carriéres des 
origines £1 nos jonrs 

Pour remonter aux premieres influences des 
graviéres et des carriéres sur le paysage, il faut 
remonter aux débuts de la civilisation. Les révo- 
lutions industrielles et technologiques du siécle 
actuel et du siécle précédent ont accru cette 
influence démesurément. Au Canada, les gra- 
viéres et les carriéres n’ont d’abord touché que 
les sites des grands programmes de construc- 
tion. Les travaux d’aménagement du Fort 
Louisbourg, du canal Rideau et, antérieure- 
ment, du canal Welland ont tous laissé des 
séquelles. Méme la réalisation des premiers 
monuments de pierres, comme le monument 
Brock a Queenston Heights, dans la péninsule 
de Niagara, a nécessité l’abattage de la pierre 
en carriére dans les localités voisines. 

Au Canada, 51 la fin du XIX‘ siécle et au début 
du XX‘ siécle, la production d’agrégats a laissé 
de plus en plus de traces tant a l’intérieur qu’:‘_1 

l’extérieur des limites des villes en pleine crois- 
sance. L’augmentation du nombre de véhicules 
nécessitait la construction de routes plus dura- 
bles, a surface métallisées, macadamisées et, 
plus tard, asphaltées et bétonnées, et, donc l’uti- 
lisation de ro_ches, de gravier et de sable. Mais 
on se préoccupait rarement des consequences 
environnementales de l’exploitation des gravie- 
res et des carriéres; au contraire, celle-ci était 
probablement considérée comme un élément 
essentiel de la modernisation. A cette époque, 
aucune loi ne faisait obstacle a la recherche 
effrénée du profit, et le public, indifférent aux 
questions environnementales, ne s’y opposait 
pas non plus. 
Jusqu’aux environs de 1950, la demande d’agré- 
gats était limitée car le développement urbain et 
technologique était relativement lent. Mais la 
situation a change pendant les deux décennies 
suivantes avec l’urbanisation - accroissement 

'con_s'tant de l_a population urbaine — la crois- 
sance industrielle et celle des transports. De 
plus en plus d’exploitants de graviéres et de car- 
rieres, toujours plus grands, ont commence a se 
disputer l’espace en périphérie des villes. Ainsi, 
vers 1980, les petits entrepreneurs et fermiers
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sans |'aide d’u'n matériel d'extraction moderne. 

Photo 2. Les graviéres et Ieslcarriéres font partie du paysage canadien depuis Iohgtemps. Cette photo, prise en 1898, qui 
représente Ia carriére Stewart. située prés de Rockland, en Ontario, momre a quel point le milieu a été perturbé, méme 

PA-51315/Collection de la commission géologique du Canada, Archives Publiques Canada 

abandonnaient les puits de gravier qu’ils exploi- — 

taient dans les zones urbaines pour en exploiter 
d’autres dans l’arriére-pays. McLellan a résumé 
ainsi les problémes qui ont marque cette 
période*: 

«L’exemple de l’0ntario est peut-étre le 

meilleur que nous ayons, car il illustre les 
principaux éléments du probleme. Dans 
cette province, l’industrie des agrégats est 
l’une des plus importantes et des plus 
dynamiques du secteur primaire. Les 
excavations sont souvent peu profondes - 

rarement plus de 50 E1 60pt' (15 a 18 m) de 
profondeur -, contrairement it celles pra,ti- 
quées au cours des opérations minieres 
dans la roche dure. Elles occupent donc de 
grandes superficies et ont un impact consi- 

A 
dérable. 

Vu que les matériaux extraits (c.-Z1-d. le 

sable, le gravier et la pierraille) sont 
encombrants, peu couteux et dtfjiciles £1 

transporter, la plupart des producteurs ont 
tendance 21 concentrer leurs opérations tout 

C 

pres de leurs marchés, qui sont surt_out 
urbains. Et la superficie des zones 
d'extraction augmente car la construction 
des routes et des bcitiments nécessite de 
plus en plus de ces matériaux. Cela signi- 
fie I’expansion de cette activité dans la 
partie la plus peuplée et la plus exploitée 
de cette province, Ie Sud, contrairement 
aux opérations minieres dans la roche 
dure. qui sont concentrées dans sa partie 

septentrionale. Par conséquent, l'industrie 
des agrégats s’insére dans un marché tres 
concurrentiel dans une région ou le prix 
des terres est tres élevé. Sans compter que 
les puits dlextraction et les carriéres, con- 
centrés autour des villes, sont trés visibles. 

21 la fin des années I960, une mauvaise 
planification et les contraintes strictes 
imposées en application du chapitre 249 
de la Ioi sur les municipalités (Municipal 
E} et du chapitre 296 de la loi sur l’amé- 
nagement du territoire (Planning Act) on! 
entrainé la réduction et, en réalité, l’aban- 
don des activités d'extraction dans de 
nornbreuses parties du sud de l’0ntario. 
Bien que d ’importantes réserves d ’agrégats 
aient été exploitées jusqu’E1 épuisement et 
aient été rendues inexploitables autour des 
villes en pleine croissance par un aména- 
gement immobilier trop ha‘tif, le probleme 
majeur est, £1 l’heure actuelle, et de loin, Ie 
bziillon législatif impose a cette industrie. 
C’est la le noeud de la crise que traverse 
l'industrie des a_gr'éga'ts en Ontario. 11 est 
intéressant de voir le conflit d'intére‘ts que 
représente, d’une part, la préoccupation 
croissante du public pour la qualité de 
I'environnement, surtout en bordure des 
agglomérations urbaines, et, d’autre part, 
la pénurie résultante des ressources néces- 
saires Z1 une industrie qui doit étre tres 
dynamique pour répondre a la demande 
du public» (McLellan, 1975). 
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Vers l’ét,ablissement d’un 
inventaire des graviéres et des 
carriéres 
Faute de données statistiques fiables, il est 
difficile d’évaluer avec précision les incidences 
de la production d’agrégats sur les terres au 
Canada. Seulement quelques municipalités 
[Saint-Jean (Nouveau—Brunswick); Sault- 
Saainte-Marie (Ontario)] et quelques provinces 
[p.ex., Hora ct Basham, 1981 (Colombie-‘Br’i- 
tannique) et le ministére de l’Energie et des 
Mines du Manitoba (198l)] ont tenté de four- 
nir des statistiques 51 cc sujett. Cette‘ industrie 
étant une affaire provinciale, elle n’a fait l’objet 
d’aucune étude fédérale. Méme a la fin des 
années 1970, seulement Thirgood, fort d’une 
experience personnelle considerable, pouvait se 
hasarder a traiter des effets de tous les types 
d’exploitation miniére a ciel ouvert sur les terres 
a l’échellc nationale (Schaller et Sutton, 1978). 

Le document le plus récent et le plus utile sur 
les incidences des graviéres et des carriércs au' 
Canada est une publication d’Environneme‘nt 
Canada : L’exp1oitation miniére, l’utilisation 

des _te‘rres et l’environnement: un apercu géné- 
ral au Canada, Marshall (1983a). L’auteur 
affirme que, méme en 1982», i1 existe trop peu de 
données sur le nombre, l’étendue et l’emplace- 
ment des graviéres et des carriéres, y compris 
les sites abandonnés, pour pouvoir juger de 
l’envergure exacte de l’industrie canadienne des 
agrégats. Précédemment, en 1977, dans le cadre 
d’une étude d’Environnernent Canada, on avait 
dressé un inventaire limité des graviéres et des 
carriéres de l’cst du Canada afin de déterminer 
l’importance de l’industrie des matériaux de 
construction au Canada (tableaux 1 et 2). 

«L’inver'ttai're a porté plus particuliérement 
sur les sites de l’0ntario, du Québec, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- 
Ecosse, de l’I“le-du-Prince-Edouard et de 
Terre-Neuve qui; globalernent, représen- 
taient 78 p. cent de la production des gra- 
nulats au Canada et étaient situés pres des 
centres comptant plus de 500 habitants. 
Les carriéres de sable et de gravier consti- 
tuaient plus de 90 p. cent des 4 997 exploi- 
tations recensées. Ce chiffre englobait les 
sites actuellement en exploitation ainsi 
que les sites fermés temporairementlou 
abandonnés, Quatre»-vingt-un pour cent 
des sites étaient situés en Ontario et au 
Québec. Soixante-huit pour cent des sites 
étaient situés dans un rayon de 8km 
autour d'un centre densément peuplé et 
46 p. cent dans un rayon de 5 km 
/tableaux I et 2]. Il n’y avait que 36 
exploitations de chaux et de ciment au 
Canada en 1978 qui tiraient leurs matiéres 
premieres de leurs propres carrieres. Les 
autres faisaient appel pour leur approvi- 
sionnement £2 d'autres carriéres indépen- 
dantes» (Marsh_a_ll, 1983a).



Boivin (1982), qui a effectué récemment une 
étude dans le sud du Québec, a découvert qu’il y 
avait plus de.puits é ciel ouvert et de carriéres 
abandonnés (respectivement 178 et 35) qu’i,l y 
en avait d’exploités (108 et 9). A partir d’un ' 

classement par secteurs, différent de celui de 
Marshall, 11 a constaté que les emplaeements 
abandon_nés se répartissaient de l_a rnaniére sui- 
.vante : 39 en milieu urbain, 27 en milieu périur- 
bain, 149 dans les terres agricoles rurales et 42 

TABLEAU 1. 
Superficie (en hectares) des graviéres et des carriéres dans l’est du Canada 

Sabliéres et graviéres Carriéres e't mines £1 ciel ouvert 

dans les terres forestiéres rurales. Nous revien- 
drons plus loin sur cette répartition. 

Au Canada, le nombre de terres perturbées ou 
laissées abandonnées par suite dc l’extraction 
d’agrégats destinés £1 la construction est au 
moins égal, sinon supérieur, au nombre de ter- 
res perturbées par toutes les autres formes 
d’exploitation miniére. Dans l’étude mentionnée 
ci-dessus, Marshall (1983a) a tiré les conclu- 
sions suivantes :' 

«...34 072 hectares de sol avaient été per- 
turbés par les quelque 4 997 sites exploi- Superficie Superficie Superficie

_ 

totale Superficie moyenne des Superficie moyenne des lés. POW‘ W16’ [J€rt14rbdli07l moyenne 116‘ 6.3 
Région pjerturbée perturbée puits perturbée puits hectares (6,I hectares pour le sable et le 

, (les superficies sont en hectares) gravier; 16,7 hectares pour les carrieres)... 
Nord de1’Or_1tario 2 658 2 561 10,4 97 19,4 Plus de 80 p. cent des emplacements se 
Ouestdel’Ontario 6610 5 667 6,7 943 24,8 trouvent 8" Ontario 6! 014 Québec. et les 

Centre de Pomafio 6 820 5 680 9,1 1 140 .‘ 18,] terres touchées représentent une superficie 
Est dc l,Omari°/ de 3(i 832 hectares dont 20 916 ha en 

vallée de l’Outao,uais 4 836 3 935 4,2 901 10,7 0"’”"0- 
Nord-ouest du Québec 

_ 

452 446 3,5 6 3.0 Des études plus détaillées dans les comtés 
Québec: vallée du Sa,int-L_au- et les municipalités, eff_ectuées par les pro- 

rent et Cantons de1’Est 8 821 7 310 6,6 1 511 17,5 vinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’0nta- 
Québec—Bas Saint-Laurent 643 643 3,9 — — rio, laissent croire que les chiffres ci-des- 
Nouveau-Brunswick 729 622 3,0 107 5,9 sus ne représentent qu’une partie de la 
NouVe“e_EcosSe 1 763 904 4,3 354 29,3 superficie totale pertu_rbée. Les carriéres et 
ile_du_Pr{nce_Edouard 400 400 15 _ _ sabliéres du comte’ de Colchester, en Nou- 
Te"e_Nefive 335 268 3’1 67 5,1 velle-Ecosse, n'ont pas été incluses dans 
TOTAL 34 072 28 436 7,3 5 636 16,7 

l’inventaire d’Environnement Canada; 
. pourtant, un relevé provincial (Simmons, 

, 1971) a identtfié 126 carrieres couvrant S°"'°°‘ Marshall’ 1983"‘ une superficie de 455 hectares.... 
L'0ntario Mineral Aggregate Working 

TABLEAU 2_ Party (1977) indiquait que des permis 

Superficie (en hectares) et nombre de graviéres et de carriéres dans un rayon de 
8 km 51 partir des grands centresdans l’est du Canada 

Distance par rapport £1 un grand centre 
0,16 km 0,l6—4,8 km 4,8—8 km 

Nombre Nombre Nombre 
Super- de gra- Super- de gra- Super- de gra- 
ficie viéres et ficie viéres et ficie viéres et 

(en hec- de car- (en hec- de car- (en hec- de car- 
Région tares) riéres tares) riéres tares) riéres 

Nord de l’Ontario 28 2 1 641 123 565 55 
Ouest de l’Ontario 1 17] 54 3 46] 405 648 I 11 
Centre de l’0nta_rio 773 70 2 774 350 1 482 253 
Est de l’Ontario/vallée de 
l’Outaouais 528 62 2 035 438 602 140 

Nord-ouest du Québec 6 1 118 34 116 23 
Québec: vallée du Saint-Laurent et 
Cantonsde l’Est 889 56 2 927 320 1 782 226 

Québec/Bas Saint-Laurent 52 3 269 71 53 29 
Nopuveau-Brunswick 45 12 307 91 105‘ 34 
Nouvelie-Ecosse 44 9 755 61 163 274 
lle-du-Prince-Edouard 10 3 75 31 19 4 
Terre-Neuve 29 8 163 54 29 1 1 

TOTAL 3 575 280 14 525 1 978 5 564 1 160 

Source: Marshall, 1983a. 
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n’avaient été accordés que pour seulement 
1 200 carriéres et sabliéres dans les trois 
régions du sud de l'0ntario désignées en 
vertu de la Loi de I 97 I sur la re’glementa- 
tion des carriéres. La superjicie couverte 
est de 11 534 hectares, avec une perturba- 
tion moyenne de 9,7 hectares. Si toutes les 
terres des trois régions avaient été dés't'- 

gnées en vertu de la Lo_i, le nombre de car- 
rieres et sabliéres serait passé Z1 2 100 et — 

aurait touché, selon les estimations, 
20 396 hectares. Ce rapport ne donnait pas 
de chzffres sur les carrieres et sabliéres 
abandonnées ou exploitées précédemment 
sans permis (avant 1971), ni sur les régions 
non désignées en vertu de la Loi dans le 
nord de 1 ‘Ontario. 

En I977, des estimations faites par le 
ministére des Richesses naturelles de 
l’0ntario établissaient que 1 497 carriéres 
et sablieres étaierzt exploitées avec permis 
en vertu de la Loi susmentionnée, et que de 
2 893 2: 2 943 autres ne détenaient pas de 
permis au titre de la Loi intitulée Mining E on Crown Lands. Si le chiffre sur la 
perturbation moyenne provenant de l'e’tude 
d'Environnement Canada (6,8 hectares) est 
utilisé, l’estimation globale de la superf- 
cie totale des terres perturbées par les car-



rieres en Ontario dépasse 39 000 hectares 
(96 370 acres). 

Suite aux résultats du Working Pa_rty, le 

ininistere des Richesses naturelles de 
l’0ntario a subventionné deux autres étu- 
des en vue de quantifier avec plus d’exac-1 
titude l’étendue de terrains perturbés et 

remis en état jusqu’a présent sur une 
région plus vaste, incluant les comtés de 
Brant et Wellington, et les municipalités 
régionales de Durham, Halton et Peel. Ces 
études ont identtfié 258 emplacements, 
représentant une superficie de 10 294 hec- 
tares; cependant, les enquétes ont été limi- 
tées aux carrieres et sablieres exploitées 
avec permis (Coates et Scott, 1979). On a 
constate’ que 33 p. cent des sites avaient éte’ 
l’objet d’une remise en état partielle, gra- 
duelle ou entiere. En outre, des travaux 
préliminaires de terrassement avaient été 
entrepris pour la remise en état d’une 
autre tranche de 10,9 p. cent. Le chijfre 
pour les mémes comtés et municipalités 
selon l’étude d'Environnement Canada, est 
de 6 567 hectares pour les terrains pertur- 
bés et partiellement remis e_n état. L’étude 
détaillée de Coates, avec vérifications sur 
le terrain, révéle toutefois de facon plus 
précise la véritable situation dans les deux 
comtés et les trois municipalités-._ Mais 
méme ces chtffres sont bas puisqu’ils 
excluent les exploitations abandonnées qui 
n'avaient pas de permis ainsi que les bal- 
lastiéres en bordure de route.... 

Le recoupage des données pour l’0ntario 
indique que l’étendue des terrains pertur- 
bés par les exploitations de sablieres et de 
carrieres a été beaucoup plus importante 
qu’on le soupconnait, surtout en ce qui 
concerne le total cumulatif de la période 
précédant la Loi de 1971. La situation est 
assez semblable dans toutes les provinces, 
puisque c’est l’0ntario qui, la premiere, 
adopta une loi en 1971 pour essayer de 
c'ontro‘ler de facon exclusive les carrieres et 
d’en imposer la remise en état. L'Alberta 
emboita le pas en 1973 avec la Land Sur- 
face Conservation and Reclamation_ Act. 
Confronté avec la méme proliferation et le 
méme manque de controle que ceux qui 
sévissaient dans le sud de l’0ntario, le 

Québec adoptait en 1977 des reglements 
spéciaux (reglements sur les carrieres et 

sabliéres au titre de la Loi de la gualité de 
l'environnementl. 

On ne posséde que peu d't'nformations 
comparables pour les provinces de l’0u,est; 
on constate cependant qu'entre 1945 et 

1975, dans un rayon de 48 km (30 milles) 
autour de Winnipeg, l’étendue des terrains 
perturbés par [exploitation de carrieres 
est passée de 790 21 2 466 hectares, soit une 
moyenne de 56 hectares par année (RPC 
Ltd., 1975). En Saskatchewan, il y avait, 

en 1975, 815 permis émis, représentant 
16 387 hectares de terres de la Couronne. 
Plus de 80 p. cent des carrieres ont été uti- 
lisées par le ministere de la Voirie (Poli- 
quin, l977)v.- La superficie réelle des ter- 
rains perturbés par l"extraction de sable, 
de gravier et d'argile était de 10 926 hec- 
tares (Land Use Policy Committee, 1978). 
La superficie perturbée en Alberta s’éle- 
vait E1 9090 hectares en 1977, avec une 
augmentation prévue de 4 545 * hectares 
(Thirgood, I978). 

21 la lurniere de ces informations, ainsi que 
des chtffres de la production annuelle pour 
les matériaux de construction, de la con- 
sommation par habitant (13 tonnes par 
année) et de la répartition de la popula- 
tion, l’estimation approximative de la 
superficie minimale perturbée par la pro- 
duction de matériaux de construction au 
Canada (51 l’exclusion des Territoires) est 
de 120 000 hectares» (Marshall, 1983a). 

L’augmentation réellement considérable du 
nombre et de l’étendue des gravieres et des car- 
riéres notée par Marshall résulte de l’essor phé- 
no_mén_a_l qu’a connu notre pays au cours des 
années 1960 et au début des années 1970. Proc- 
tor et Redfern, qui ont établi des prévisions 
pour le gouvernement de l’0ntario au milieu des 
années 1970, ont prédit qu’en l’an 2000, les 

réserves d’agrégats de Cette province seraient 
épuisées. Mais ce pronostic est déja contesté. En 
effet-,- la récession mondiale a ralenti considéra- 
blement le taux de croissance du Canada, de 
sorte que la demande en agrégats a beaucoup 
diminué. En ce qui concerne l’0ntario, les der- 
niéres statistiques révelent que la diminution de 
la demande qui a suivi le sommet atteint au 
milieu des années 1970 se poursuivait toujours 
en 1980 et 1981. 

L’expansion s’es_t cependant poursuivie en cer- 
tains endroits, généralement en Alberta et sur- 
tout pres de Calgary et d’Edmonton, 013 la cons- ‘ 

truction battait toujours son_plein £1 la fin des 
années 1970. Et elle continue encore la ou 1’exé- 
cution de mégaprojets, comme les programmes 
de construction de pipelines, de centrales 
nucléaires et d’a'éroports, continuent de créer 
une forte demande locale en agrégats. Mais, en 
toute honnéteté, il faut dire que la demande en 
agrégats a connu une baisse importante, méme 
dans ces endroits. 

«Le United States Bureau of Mines (1976) 
prévoit un taux de croissance annuelle de 
2,8 p. cent pour le sable et le gravier et de 
3,2 p. cent pour la pierre concassée entre 
I 973 et l’an 2000. Etant donné que la 

demande par habitant du Canada pour ces 
matériaux est comparable, ces chiffres 
peuvent étre utilisés 2: titre de comparai- 
son. Pour des taux de croissance annuelle 
similaire au Canada, cela signtfierait une 
augmentation de la production du sable et 
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autres organismes aquatiques». 

du gravier de 327 a 568 millions de tonnes 
entre 1980 et 2000» (Marshall, 1983a). 

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et 
de la baisse de la production d_ans la plupart des 
provinces entre 1976 et 1982, i1 ne faudrait pas 
accorderi trop de credit 51 ces prévisions. 

La dégradation des terres: un 
méfait inacceptable 
Il est évident que l’e'xploitation des graviéres et 
des carriéres a énormément dégradé les terres 
canadiennes. Cette influence a varié, et conti-. 
nue de varier d’une province 5 l’autre, mais on 
en est venu a la considérer comme un mal 
nécessaire caractérisé par la degradation du 
paysage et des bonnes terres agricoles, les effets 
négatifs sur le milieu et l’incompatibilité entre 
les objectifs de préservation de 1’environnement 
et de Pindustrie des agrégats. Mais l’aneienne 
tendance a la surexploitation des terres, ressour- 
ces naturelles importantes, est désormais inac- 
ceptable. 

Effets sur le paysage dc 
l’extrac/:tion des agrégats 
Les étapes des méthodes modernes d’extraction 
des agrégats a grande échelle ont tendance £1 

suivre celles montrées par les organigrarnmes 
des figures la et lb. Pour extraire les agrégats, 
il fallait enlever la végétation, la couche arable 
et les morts-terrains qui les recouvraient; c’était 
la le principal effet de cette opération. Et on l’a 
souvent menée avec peu de discernement, sans 
penser sérieusernent a utiliser le b'ois pour la 

fabrication de pieux de clétures, le chauffage on 
d’aut’res applications commerciales. Ju,squ’a 

récemment, par comparaison, le précieux sol 

superficiel, si essentiel au 'réa_ménagement, était 
vendu ou mal stocké. De plus, on ne se préocc'u- 
pait guére du milieu naturel, qui subissait des 
attaques risquant d’av'oir des effets désastreux, 
surtout la ofi les espéces animales ou végétales 
étaient déja rares ou en danger. Les habitants 
des lieux, observant la destruction de paysages 
familiers, exprimaient £1 voix haute leur mécon- 
tentement, mais souvent trop tard. 

L’e_xploitation miniére £1 ciel ouvert a parfois 
porté tort 4;; la quantité et la qualité des eaux 
superficielles et souterrainesi Des cours d’eau se 
sont asséchés, ont été dérivés ou ont disparu par 
suite de leur envasement, entrainant des consé- 
quences irréversibles sur la vie des poissons et 

L’utilisation 
excess‘iv‘e de l’eau et le pompage des surplus 
d’eau engendrés par l’extraction des agrégats, 
en particulier dans les carriéres, ont causé par 
endroits Pabaissement de la nappe phréatique 
et, par suite, réduit Papprovisionnement des 
puits domestiques et menacé les fermes qui 
comptent sur un approvisionnement continue] 
en eau (p. ex., les fermes d’élevage, les visonni_é- 
res et les fermes qui dependent de 1’irrigation).
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Phases de l’extraction et du traitement des agrégats 

FIGURE 1.a. 
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FIGURE 1:bI 
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oouverture: 16 mm (% po) 19 mm (3/4 po) 33b'° 

9,5 mm (3/e po) de diametre de diametre 9'05 9'a'"$ 
de diamétre A \ K fi Elang do 

stockage 
de l'eau 

Source 2 Ministere des Flichesses naturelles de I'Ontario, sans date.



Photo 3. Malheureusement,‘l’extraction, méme temporaire, d’agrégats entraine la détérioration de certaines autres res- 
' 

sources. comme Ies boisés, Ia faune et des paysages attrayants. Autrefois. on ne s'est pas suffisamment préoccupé de 
réaménager les emplacements exploités pour leur redonner leurvocati,on originale ou une autre utilité appropriée. 
A.G. McLe|lan 

Photo 4. L’extractio_n d’agrégats détériore grandement Ie paysage. Les grues a benne trainante peuvent servir a extraire le 
gravier jusqu’a une profondeur de 11 m au-dessous de la nappe phréatique. Entre Ia phase de l’extraction et celle du trai- 
tement, Ies amoncellements de matériaux déparent le paysage. 
A.G. McLellan 

Le compactage des sous-sols et des digues de 
drainage résultant de l’aménagement de routes 
de transport et de bassins de sedimentation est 
une autre consequence de l’extraction des agré- 
gats qui peut nuire a la croissance végétale. 

L’étude de Marshall (l983_a) révéle les vérit_a- 

bles consequences‘ de l’exploitation des graviéres 
et des carriéres sur l’ensemble du paysage de 
l’Ontario, mais elle ne donne pas leurmesure a 
l’é'chelle locale. Les gravieres et les carriéres 
peuvent étre de petites excavations de moins 
d’un hectare (de nombreux fermiers ont amé- 
nagé de petites excavations qui servent seule- 
ment a l’exécution de travaux de construction 

locaux). Petites, celles-ci sont rarement plus 
profondes que le niveau de la nappe phréatique; 
elles ont peu d’effets sur le paysage, et il serait 
facile et peu cofiteux de les réaménager pour 
l’agriculture. En revanche, les lieux d’extraction 
a grande échelle nécessitent en général la cons- 
truction de nombreux batiments et installations 
de traitement, Paménagement de dépots, de 
matériaux et de bassins de‘ sedimentation, ils 

engendrent une pollution due a la forte circula- 
tion de poids lourds, a la poussiére, etc. et cau- 

- sent généralement d’autres perturbations s’ils se 
trouvent dans des zones résidentielles. Ils peu- 
vent étre vastes: les emplacements d’une super- 
ficie de 100 ha ne sont pas rares, mais l’auteur 
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en connait beaucoup qui dépassent 200 ha, et
I 

meme un de plus de 600 ha. La production 
annuelle d’agrégats dépasse souvent un million 
dc tonnes, dont l’extract_ion nécessite l’emploi 
d’eau de puits normalement recyclée, de vastes 
bassins de sédimentation et d’imposants dépots 
pyramidaux de matériaux. Les fronts d’abat- 
tage abrupts, les excavations profondes (parfois 
remplies d’eau) résultant dc l’extraction de 
matériaux 2‘: l’aide dc grues :31 benne trainante a 
un niveau inférieur a celui de la nappe phréati- 
que et les autres caractéristiques des grandes 
installations commerciales font que les graviéres 
et les carriéres sont considérées, souvent 2‘: juste 
titre, des obstacles considérables a une vie paisi- 
ble en milieu rural. Le fait que les grandes 
entreprises commerciales établies sur des reser- 
ves de 30 £1 60 millions de tonnes d’agrégats ne' 
sont qu’un rnal «temporaire», appelé a durer 
encore pendant 20 2‘: 50 ans, ne rassure pas pour 
autant les habitants des régions touchées. 

La production d’agrégats perturbe le milieu 
physique et a des effets trés visibles qui n’ont 
jamais été faciles a corriger. C’est pourquoi le 
grand public l’accepte plus difficilement que de 
nombreuses autres agressions. 

Conflits résultant de l’utilisation 
des terres 

En périphérie des villes, leur milieu de prédilec- 
tion, les graviéres et les carriéres sont souvent 
les «taches» les plus visibles et, donc, les moins 
agréables aux yeux du public et des pouvoirs 
municipaux. 

D’aprés une étude effectuée en 1971 dans la 

région de Waterloo (Ontario), l’extraction des 
agrégats était considérée comme la principale 
utilisation des terres aprés, d’une part, l’ag‘ricul- 
ture, et, d’autre part, toutes les autres utilisa- 
tions urbaines combinées; sans compter qu’on la 
rendait responsable de la majeure partie de la 
destruction des terres - 93 % de tous les cas de 
destruction et 75 % de la superficie détruite 
(McLellan, 1973). Ces données doivent serfner 
la consternation chez ceux qui s’intéressent 2‘: 

l’agricultur'e et £1 la production alimentaire au 
Canada. Jusqu’a la fin des années 1970, et 
encore aujlourd’hui, les zones consacrées 5 
l’extraction des agrégats étaient considérées 
comme irrécupérables pour l’exploitation agri- 
cole. On peut trouver de nombreux exemples de 
terres agricoles transformées en graviéres, puis 
abandonnées, et dont la remise en état est 

impossible sans l’adoption de correctifs cofiteux. 
De plus, par leur aspect meme, ces lieux incitent 
souvent a en faire des déch_a_rges illégales, a 
il’insu de leurs propriétaires. Méme s’ils sont 
lentement envahis par les mauvaises herbes et 
les arbustes, ils ne redeviennent pas pour autant 
des terres agricoles. Un autre aspect de la ques- 
‘tion est peut-étre encore plus important: dc vas- 
tes zones 01‘; l’extraction d’agrégats est autorisée



sont inaccessibles, meme temporairement, a 
l’agriculture dans les parties du Canada forte- 
ment peuplees et soumises a une exploitation 
agricole intensive comme le corridor Montreal- 
Windsor, le sud de la partie continentale de la 
Colombie-Britannique et les environs des grands 
centres comme Edmonton, Winnipeg, etc. Les 
legislateurs devraient peut-etre prescrire 
l’extraction progressiveyet le reamenagement en 
vertu du principe qu’i1 faut perturber le moins 
d’espace possible, Les methodesde planification 
modernes devraient permettre, a n’importe quel 
moment, de consacrer £1 l’agriculture au moins 
150 a 180 ha d’une graviere d’une superficie de 
200 ha. Dans le m_eme ordre d’idees, le minis- 
tere de l’Agriculture et de l’Alimentation de 
l’Ontario a emis des directives en fevrier 1983 
en vue de protéger les cultures destinées 51 la 
production d’aliments speciau_x et les terres 
agricoles de grande qualite. 

Plus récemment, toutefois, l’experience 21 mon- 
tre que l’emploi de methodes de reamenagement 
calculées peut permettre de reamenager entiére- 
ment une terre agricole, une fois terminee la 
production d’agré'gats. Mais beaucoup de 
recherches resteiit a faire sur les consequences 
de cette activité dans les zones agricoles. 
L’exp1oitation miniere et le stockage des mate- 
riaux en amas eleves peuvent causer des torts 
presque irréparables aux horizons et aux autres 
structures des sols en réduisant leur fertilité et 
leur capacite de drainage normales. Meme les 
techniques les plus perfectionnees ne redonnent 
aux terres agricoles leur productivite antérieure 
qu’apres 3 2‘: 5 ans. Les auteurs des recherches 
effectuées récemment et des nouvelles lois ont 
tendance £1 considerer les deux vocations comme 
des formes d’utilisation compatibles;- il faut 
donc laisser £1 chacune la place qui lui revient. 

Malgré l’efficacité des techniques de réaména- 
gement, dont il sera question plus loin, un point 
subsiste, qui laisse incompatibles l’agriculture et 
l’extraction des agregats: c’est l’extraction des 
agregats au-dessous du niveau de la nappe 
phreatique. Dans ce cas, un plan d’eau se cree 
apres l’extraction des agregats. Bien que la 
nature, la profondeur et la qualite du plan d’eau 
ainsi crée lui conferent un potentiel varie 
(p. ex., Pempoissonnement) et la rendent 
attrayante pour les loisirs, il est évident que la 
zone touchée est perdue pour l’exploitation agri- 
cole. Par consequent, il est probablement sage 
d’évaluer le potentiel agricole d’une zone don- 
nee avant de penser :31 l’utiIiser pour l’extraction 
d’agregats. Au Royaume-Uni, l’exploitation 
miniére des terres a fort potentiel agricole est 
defendue. Au Canada, il n’existe malheureuse- 
ment aucune loi similaire axée sur la differen- 
ciation des terres selon leur productivité. 

La planification est tout aussi importante en ce ; 

qui concerne l’amenagement des terres forestie- 

res et des habitats fauniques. Autrefois, il etait 
difficile de preserver les lieux juges interessants 
ou de remettre en etat des forets et des aires 
fauniques, car l’inventaire des caractéristiques 
des divers emplacements était incomplet, si tant 
est qu’il en existait un. Au cours des vingt der- 
niéres annees, les ecologistes ont fait de grands 
progres dans l’inventaire des habitats naturels 
vitaux pour la faune et la flore. Ils ont utilise les 
divers outils de planification, de reglementation 
et de légi_slation zi leur disposition pour protéger 
les zones vulnerables du point de vue environme- 
mental et les aires naturelles. Cela a permis de 
reduire la menace qui pesait sur les habitats 
naturels, comme llescarpement de Niagara, en y 
empechant l’extraction d’agregats. Les nou- 
veaux plans d’amenagement des ‘terres forestié- 
res de grande valeur esthetique, biologique ou 
commerciale doivent tenir compte de facteurs 
comme le deboisement et la reforestation. 
Autrement, les perturbations pourraient avoir 
des consequences locales desastreuses pour les 
humains et les animaux. 

De nombreuses regions du Canada, dont le 
potentiel recreatif est considere comme impor- 
t_ant, font deja partie de reseaux de parcs natio- 
naux et provinciaux, tandis que d’autres sont 
proteges par les societes privees et les particu- 
liers qui les possedent. Mais l’extraction d’agre- 
gats peut toujours se faire dans beaucoup 
d’autres aires recreatives non protegees. La pre- 
sence d’une roche dc fond ou de depots de sable 
et de gravier peut signifier l’elimination d’une 
pente de ski ou d’une installation de peche spor- 
tive. Dans les provinces Maritimes, les plages 
ont toujours eté des reserves de sable et de gra- 

vier. Mais elles sont devenues source de conflits 
en tant qu’aires recreatives importantes dans les 
regions touristiques. Sous la pression du public, 
les autorites ont pris des mesures pour regler le 
probleme. En Nouvelle-Ecosse, des zones-tam- 
pons isolent les zones recreatives, residentielles 
ct minieres. Les constructeurs de maisons sont 
informes des effets des explosions (secousses tel- 
luriques et atmosphériques, bruit) dans les car- 
rieres eloignees. Mais tous les problémes ne 
trouvent pas une solution facile. Ainsi, on 
extrait encore de grandes quantites de sable et 
de gravier sur la cote sud de l’lle-du-Prince- 
Edouard, faute de succedanes de qualite compa- 
rable. En revanche, une planification minu- 
tieuse pourrait permettre de tirer profit de pay- 
sages peu utilises. Une fois l’activite 
d’extraction terminee, il est possible de reame- 
nager les lieux pour qu’ils puissent repondre a 
d’autres besoins. Ainsi, l’emploi judicieux des 
graviers a permis d’amenager des terrains de 
golf, des parcs urbains et des pistes de moto- 
cross de qualite superieure 5 celle qu’aurait 
donné les milieux naturels. 

Autrefois géneratrice de conflits, l’opposition 
entre l’extraction d’agregats et les autres utilisa- 
tions des terres devient source de compromis 
constructifs et incite a s’orienter vers le reame- 
nagement. L’avenir est donc beaucoup plus bril- 
lant que le passe. L’extraction des agregats 
n’entr‘ainera plus .inevitabl_eme_nt l’enlaidisse- 
ment du paysage ainsi que la deterioration et 
1’abandon des terres, :1 condition que le reame- 
nagement constructif et efficace soit considere 
comme un element essentiel des programmes 
_d’exploitation des ressources. 

,:. .;:.'_V g 

Photo 5. Les usines de traitement des agregats, bien que complexes et coclteuses. remplissent des fonctions tres simples, 
solt Ie concassage, le criblage et Ie lavage des matérlaux (voir figures 1a et 1b). Elles sont egalement u‘ne importante 
source de bruit, et les habitants du voisinnage consjderent souvent que ces actlvites sont incompatibles avec d’autres for- 
mes d’utilisation des terres dans les villes, les banlieues ou les campagnes. 
A.G. McLe|lan 
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Effets secondaires de l’extraction 
d’agrégats (bruits, poussiére et 
enlaidissement du paysage) 
Pour beaucoup de gens, l’exploitation des gra- 
viéres et des carrieres a davantage dc repercus- 
sions sur la qualité de vie qui est la leur que sur 
les terres memes. Aprés quelque cinq années 
d’applic_ation des lvoissur l’eXploitation des gra- 
vieres et des carriéres, on a demandé a un 
échantillon représentatif de résidants de l’Onta- 
rio d’identifier ce qu’ils considéraient comme les 
principaux effets néfastes de l’extraction des 
agrégats (figures 2a et 2b); Tout d’abord,, i_i est 
evident que les personnes touchées par le pro- 
bléme se plaignent surtout de la circulation des 
camions, du bruit, de la poussiére, du danger, de- 
l’endommagement des chaussées et de l’a_ug- 

mentatlion des cofits d’entretien, meme si ces 
personnes habitent en fait trés loin des lieux 
d’extraction, le long de routes de transport trés 
achalandées. Ensuite, les répondants estiment 
que les graviéres et les carriéres abaissent le 

niveau de la qualvité de la vie dans les zones resi- 
dentielles — le bruit, la poussiére et 1’enlaidisse- 
ment du paysage sont des sujets dc plainte fre- 
quents.

' 

Ce chapitre représente un point de vue et un 
esprit progressistes. A notre avis, une planifica- 
tion sérieuse, la conception des plans d’aména- 
gement en fonction de facteurs humains et phy- 
siques, l’application de nos méthodes de 
pla_nification tres poussées et les mesures legis- 
latives sont la garantie que les erreurs du passé 
ne se répéteront pas. Néanmoins, il est évident 
que malgré l’adoption récente de plans d’amé- 

nagement et de mesures de conception sensés, 
les graviéres et les carrieres cadrent mal avec 
les hopitaux, les quartiers résidentiels, les eco- 
les, les aires et les visonniéres, par exemple, qui 
sont sen_sibles a la poussiére et a la circulation 
dense. 

Beaucoup dc nouveaux habitants de la campa- 
gne ont tendance a ne voir que les scenes cham- 
pétres et a ignorer les odeurs de la ferme et des 
engrais, le bru_it des machines aratoires et la 

poussiére produite par les aetivités agricoles. 
Mais ils sont sensibles aux activitésnliées £1 

l’extraction des agrégats, car elles entrainent 
une diminution de la qualité de la vie rurale et 
la dépréciation de leurs biens - bien que la 

preuve de ce dernier effet soit cependant plus 
difficile a faire. Néanmoins, il est certain 
qu’une maison située pres d’une graviére ou 

Reactions du public aux problemes posés _par |’exp|oitation de gravieres et de carrieres 

FIGURE 2a. 
Exemple d’une forme de participation 

QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
Le‘ Groupe d’étude veut savoir ce que vous pensez de ces problemes et recevoi_r vos suggestions afin de leur trouver 
une solution. VOUS seul_s pouvez nous donner ces renseignements. 

COUPON—REPONSE 

0 Veuillez examiner les énonces ci- 

dessous, tires de la matiére traitee 
dans la présente publication. 

0 Si vous estimez que nous avons 
oublié de traiter un ou piusineurs 
aspects importants du pronbléme. 
faites-nous part de vos commentaires 
dans l‘espace prévu a cette fin ou sur 

0 Av'ez-vous pensé a d'autres fagons 
de résoudre Ie probleme? Dans'i’.at- 
firmatlve, decrivez-les sur Ie coupon 
ci-joint ou sur une feuilie distincte. 

LE PROBLEME 
« A m 
tants 
agrég 

D a. 
D b. 
E] c_. 

El d. 

D e. 
El t. 

D g. 
Uh." 
DI. 

on point do vue, /es aspects impor- 
du probleme de I'extractio'n des 
ats mineraux sont les suivants.: » 

L'augmentation du prix d_e vente des 
agregats 
La laldeur des gravleres at des car- 
rieres aba_n,don_nees 
L'uti_ilsatlon tlnale des Ileux apres 
|e_ur exploitation 
Le manque de ciarte des io_is et des 
reglements pertinents 
Les brults et les vibrations 
La poussiere resultant des travaux 
d'e_xp|oltatlon et du mouvement 
des car_ni_on_s 
La circulation des polds lourds sur 
les routes 
Les rlsques d’acclde'nts 
Le manque de compensations 
accordees aux munlclpalltes 

une feuille dist_i_ncte.- 

El ]. L'e'xpIoltatlon de gravleres et de 
carrleres rlveraines 

D K. Le lenteur et la iourdeur du proces- 
sus de dellvrance de perrnls 

El I. Le tait que ceux qui possedent des 
terres rentermant des reserves 
d’agregats qu'ils veulent vendre 
perderit leurs drolts de proprlete 

El in. La devaluation des proprletes pres 
des gravieres et des carrleres 

E] n. La degradation du milieu 
El o. Autres p_robi_er_I_1es :, . . . . . . . . . . . . . .. 

Pour nous permettre de classer les reponses selon les regions el |e_s 'grou’pes 
d"appartenance, veuiliez tournlr les renselgnements sulvants: 

Nom 
Canton : 

Votre 

de votre iocallte 

SOLUTIONS POSSIBLES 
Quelle priorité accordez-vous aux solu- 
tions lndiquées? Donnez |'ord re prio'ritaire 
que vous preferez en mettant u_n chiffre. de 
1 a 7. dans la case appropriée, 

Ela. 
Elb. 

Dc. 

Cid. 

Cle. 

Ne rien_ talre 
intervention du gouvernement pro- 
vlnclai 
Avoir r'eco'u'rs a d’a'utrejs sources 
d'a'pprovlslonn‘ement 
Reglementatlon provlneiale dans ie 
cadre de plans ottlclels 
Determination de l’ottre et de la de- 
rnande a I‘e_chelle locale 

. Cooperation provi_n_cia_le.-municlpale 
. Autres solutions: . . . . . -. . . . . . . .. 

0 Quelle importance accordez-vous 
au_x problemes exposes? Mettez un 
chiffre dans la case appropriée, de 
1 a 15, par ordre décroissant d’im- 
portance. 

Veu_l_|Ie_z poster ce coupon dans les’ 
10 iours a l‘adresse sulvarite: 
Mlle S.E. Yu_nd_t 
Milnlstere des Rlchesses naturelles, 
Whitney Block, Bureau 6508 
99, rue Weliesley Ouest 
Toronto (Ontario) M1A 1'VlI'-3 

(416) 965-6371 

Pour recevolr u_n resume du rapport tlnal de i'etude, veuiliez inscrire votre nom et 
votre adresse postale cl-dessous, 

emplol : 

Fleproduit de Ontario Mineral Aggregate Working Party, 1977. 
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d’une carriére dc grande envergure on qui en 
subit 1’influence attire bcaucoup moins d’ache- 
teurs éventuels et que sa valeur marchande est 
trés réduite. De tels inconvénients pour les 

agglomérations vo'isine's et leurs résidents peu- 
vent faire baisser la va_leur_ des terres, et ces con- 
séquences néfastes doivent étre réduites ou con- 
sidérées comme inacceptables, ou bien ceux qui 
en sont les victimes doivent étre indemnisés. 
L’i,ndustrie des agrégats devra continuer a faire 
face a des problemes de ce genre, puisqu’on n’a 
pas encore trouvé une solution a chacun d’eux. 

REDUCTION DES EFFETS DE 
L’EXTRACTION DES 

AGREGATS GRACE A UN AMENAGEMENT 
D’ENSEMBLE BIEN PENSE 
Un énoncé de principe dégageant 
une tendance aux compromis 
Les lois et réglements actuels fournissent sou- 
vent peu de directives a l’industrie de l’extrac- 
tion des agrégats, mais ils garantissent tout de 
mérne au public et au-x gouvernements un droit 
de regard sur l’activité de la plupart des promo- 
teurs. Ces mesures sont la conséquence des abus 
commis dans le passé. Les pratiques qui étaient 
considérées comme acceptables, voire perfec- 
tionnées, pendant les années 1960 sont peut-étre 
démodées et inacceptables aujourd’hui. La 
recherche et l’expérience ont fait ressortir 
l’importance de 1’utilisation séquentielle des ter- 
res, de l’inventaire des sols au stade de la plani- 
fication, de la production ordonnée et du réamé- 
nagement progressif. Les gouvernements 
reconnaissent que les réserves d’agrégats doi- 
vent étre protégées tout en étant exploitées; de 
cela se dégage un mouvement vers une régle- 
mentation plus sensée de l’exploitation des gra- 
viéres et des carriéres, axée sur divers aspects 
des techniques de réaménagement. 
La lecture d’un mémoire publié en 1980 par la 
Soil Conservation Society of America, groupe 
autrefois oppose a l’ex'pl_oitation miniére a ciel 
ouvert, permet de déceler un esprit de compris 
évident qui pourrait succéder a l’ancien antago- 
nisme*: 

«... la société s’inquiéte des effets crois- 
sants de l’exploitation miniere E1 ciel 
ouvert sur les sols, les eaux, les végétaux 
et les richesses naturelles qui en dépen- 
dent. 

Ces effets augmentent car l’industrie 
miniére nationale poursuit son expansion 
et ses programmes d’exploration'. Et c’est 
lit une nécessitél L’in,dust,rie miniere a joué 
un role important dans le développement 
des Etats-Unis et du Canada. I] ne faut 
pas sous-estimer le ro‘le qu’elle joue dans

\ 

FIGURE 2b. 

Importance donnée aux problemes selon les région_s 

Régions: Caledon* Cote** Guelph*. Cote** Kitchener* Cote** 
Problémes (N-37) (N-35) (N-20) (N-20) (N-33) (N-27) 

a. Prix des agrégats 5 2 3 7(2) 8 7 
b. Laideur du paysage 27(2) 1 1(2) 8 8(1) 25(1) 18(1) 
c. Utilisation finale 19 4 12(1) 5 20(3) 13(2) 

des lieux 
d. Législation 16 8 10(2) 3 18 8 
e. Bruits et vibrations 23 9 7 - 13 3 
f. Poussiere 24 9 6 - 15 5 
g. Circulation des 30(1) 14(1) 9 2 17 4 

poids lourds 
h. Risques d’accidents 23 4 5 - 16 2 
i. Manque de compensations 16 7 5 1 . 12 8 
i. Gravieres et carrieres 12 - 5 2 13 - 

riveraines 
k.Lenteuretlourde1_1r 4 3 6 5 10 5 

du processus d’octro_i 
d’um permis 

1. Perte du droit 8 3 6 5 8 1 
de propriété 

m. Dévaluation des 22 9 10(2) 3 16 3 
propriétés 

n_. Perturbation du milieu 26(3) 1 1(2) 7 7(2) 24(2) 1 1(3) 

* Nombre de fois que le probleme a été relevé 
**Nombre de fois que le probléme a été coté 1, 2 ou 3 
Source: Ontario Mineral Aggregate Working Party, 1977. 

la poursuite du bien-étre matériel et éco- 
nom_ique et de l'autarcie en matiere de res- 
sources dans les deux pays. 
Nous nous inquiétons des effets de 
l'exploitation miniere £1 ciel ouvert préci- 
sément en raison de sa nature méme. 
Celle-ci peut influer sur une multitude de 
sols, de peuplements végétaux, d'écosyste- 
mes et de bassins hydrographiques. En 
autre, les exploitants miniers se disputent 
souvent le territoire avec les exploitants 
agricoles. 
Il est vrai que l'exploitation miniére E1 ciel 
ouvert n’occupe qu’un faible pourcentage 
des terres converties annuellement E1 des 
usages non agricoles, et, dans de nom- 
breux cas, la conversion est "meme tempo- 
raire. Mais, concentrée en un point précis 
du territoire, cette activité peut altérer 
grandement le potentiel hydrique et la 
beauté du milieu et, donc, avoir des réper- 
cussions sur une étendue beaucoup plus 
grande que celle du milieu perturbé. 
Il suffirait que eetteforme d’utilisation du 
territoire en soit une parmi tant d’autres 
ou qu'elle soit réversible. Une fois 
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l’exploitation miniere terminée, la zone 
exploitée pourrait retrouver son aspect 
initial ou répondre 21 un autre besoin de la 
société. Il importe seulement que la régé- 
nération s'effectue correctement. 

Le présent mémoire fournit des directives 
générales que peuvent suivre la Société et 
ses sections, les groupes privés, les écoles, 
les corps municipaux, les gouvernements 
des Etats et des provinces et l’industrie 
pour assurer la protection des ressources 
aux stades de l’exp1oitation miniere £1 ciel 
ouvert et de la régénération des zones 
exploitées. Les grands principes qu’il 
expose aideront Z1 établir des politiques 
visant le respect de toutes les richesses 
naturelles pendant l’explo‘itation miniere, 
la restauration des zones minieres ré_cem- 
ment exploitées pour leur rendre leur pro- 
ductivité originale, et la régénération des 
zones rniniéres abandonnées pour leur 
redonner une utilité ...» (Soil Conservation 
Society of America, 1980). 

Ce mémoire révéle également qu’aux Et_ats- 
Unis la, superficie des lieux d’extraction du



FIGURE 2c. 
Nouveau processus de planification proposé pour |’octroi de permis 

d exploitationde gravieres et de carrieres en Ontario 
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NIAGARA ESCARPMEANT COMMISSION 

(NEC) 
La Commission decide de délivrer ou non 

AUDIENCE 
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MUNICIPALITES DE 
L'_ONTAR|O 

Le Conseil tierit des audiences 
puis présente un rapport et ses 
recommandations au Ministre. 

Decision nu 
MINISTFIEA

A (sms APPEL) 
Le Ministre peut délivrer un per- 
mis. avec ou sans conditions, ou 

un permis d'aménagement si I'e'mpIace- 
men_t se trouve dans la_ région qu'eI|e régit. 

refuser d’en délivrer un en don- 
NO'l1CE 
Publication 

1 
Permis délivré 

APPLICATION 
MINAISTERE DES RICHESSES 

NATURELLES 
Le prornoteur demande un permis au minis- 
tere des Richesses natureJie_s, et présente 
des plans d'aménagement, un rapport des 

renseignements et paie des droits. 

DECISION 
DE‘ 

ZONAGE 

Madification approuvée 
du plan de zonage 

CONSEIL DES 
MUNICIPALITES DE 

L’ONTARlO 
Le Con_seiJ approuve la 

~~ ~ 

d’avis dans 
les jou maux 

OBJECTIONS 

nant ses raisons. 
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v. Envoi d'une oople 
de la décision aux 

I 

Presentation d'object_ions ou de co_mm_en_tai res au Ministre autorités suivantes 2 

- Autorités régionales 
etdecomtés des Richesses naturelles 

Envoi d'un'e cople de la 
décision aux autorités 
suivantes a titre d’infor- 
mation et pour deman- 
der des commentaires 2 

demande de modifica- 
tion du plan de zonage ou 
W tien_t une audience. 

Modification reoommandée 

APPLICATION 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le prornoteur présente a'u Conseil 
municipal une demande de modifi- 

cation du régiement de zonage. 

Souroe : Yundt et Messersehmidt, 1979. 

sable et du gravier représente plus du quart 
(27,6 %) dc l’ensemb1e des terres qui devraient 
étre régénérées (427 711 ha). 11 n’existe aucune 
statistique comparable sur la situation au 
Canada, mais celle-ci est probablement pire. La 
Société propose la poursuite des objectifs sui- 
vants, qui sont détaillés 2 l’annexe I: 

Encourager la recherche et le développe- 
ment en matiére de régénération des ter- 
res. 

Encourager l’amélioration de la planifica- 
tion des activités‘ miniéres. 
Encourager l’emploi de méthodes de régé- 
nération qui permettront le "plus grand 
nombre d’utilisations possibles des terres. 
Encourager les organismes gouvernemen- 
taux a travailler de concert. 
Encourager la création dlune indus't_r'ie 

miniére stable et rentable. 
Encourager la conservation et le recyclage 
des matériaux. 

- Autoritésrégionales 
etde comtés 

- Corps municipaux 
- NEC(selon le oas) 
- Ministéres provinciaux 

0 Encourager le législateur a conserver aux 
lois sur la régénération toute leur actua- 
lité. 

° Encourager la participation locale a la 
planification des activités miniéres et a la 
prise de décisions pour l’utilisation des 
terres. 

° Encourager la sensibilisation du public 
aux cofits de l’exploitation miniére et de la 
régénération des sols. 

Importance de la planification et 
de la participationdu public 

Pour tout projet d’exploitation miniére, il fau- 
drait prescrire l’établissement d’un inventaire 
complet et une planification préalable du futur 
réaménagement, ainsi que la collecte de don- 
nées d_étaillées sur les sites a exploiter et la zone 
environnante. C’es_t le préalable a tout re’;aména- 
gement efficace. Au stade de la planification, 
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- Corps municipaux 
- NEC (selon legcas) a 
ll"? d’int9r.m.a.t.i.on 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIO’ 

DECISION ‘DU MINISTRE 
(SANS APPEL) 

Le Mini_s_tre peut délivrer u_n per- 
mis, avec ou sans conditions, ou 
demander au Conseil des 
municipalités de |'Ontario de 

tenir une audience. 

Processus de délivrance de permis d’exploitation 
de nouveiles gravieres et carrieres dans les 

régions visées par la Ioi. 

' 

les recherches pourraient permettre de repérer 
les zones qui méritent d’étre préservées. Le 
tableau 3, que l’auteur a établi aprés avoir par- 
ticipé a la réalisation de plus de 30 plans d’amé- 
nagement de graviéres et de carriéres en Onta- 
rio, montre le genre de renseignements né- 
cessaires a Pexécution de tout programme de 
planification digne de ce nom. Ce tableau ne 
montre cependant pas la somme des efforts que 
nécessite l’intégration des données et la recher- 
che de cornpromis durables. 

Un plan d’aménagement comporte de nombreux 
objectifs, mais on peut les résumer simplement 
de la maniére suivante: premiercment, rendre 
les programmes d’exploitation le moins nuisibles 
possible pour le milieu social et physique tou- 
ché; deuxiémement, veiller a ce que, en tout 
temps, les perturbations touchent la plus petite 
surface possible et qu’un programme dc réamé- 
nagement progressif soit rigoureusement m_is en 
oeuvre (a cet égard, voir ‘la figure 4, 01‘: les



TABLEAU 3. 
Elements pouvant entrer dans un énoncé des incidences environnementales 

d’une mine a ciel ouvert 

Etudes Qhysigues 
Photographic aérienne 
Eaux souterraines 
Eaux superficielles 
Analyse des sols 
Ecologie (faune et flo'r'e) et superficie des zones 

hydriques et terrestres considérées 
Etude géologique - 

Aspects archéologiques, historiques et esthétiques 
Préservation du milieu et atténuation des incidences 

Opérations miniéres et régénération du milieu 
Plan optimal d’exploitation par phases 
Modéle de réaménagement progressif 
Exploitation agricole et restauration du milieu 
Programme de reboisement 
Entretien et amelioration des corridors fauniques 
Conception de l‘utilisation finale des ter'r'es 

Etudes opérationnelles
‘ 

Analyse du marché et justification économique du 
projet 

Routes de transport (a l’intérieur et hors des limites 
de l’emplacement considéré) 

Relations avec la population 
Etude de planification 
Etude de la réaction des résidants locaux au projet 
Pollution par le bruit et attenuation de cette 

pollution 
Plan d’aménagement (pentes, entrées, emplacement 

des machines, etc.) 
Coordination avec tous les services de planification 

et les établissements publics 

Source: McLellan, 1981 Canadian Resource Policies. 

Photo 6. Une planification efficace permet de réduire au minimum les effets de Pexploitation des graviéres et des carriéres. 
qui peuvent étre masqués par des écrans végétaux et des ban_quett_es_. Toutefois, comme Ie montre cette photo prise en 
Ontario, des arbres plantés trop tard ne torment pas toujours un rideau aussi efficace qu'iIs le pourraient. 
A.G. McLellan 

zones B et C occupent le moins d’espace possi- 
ble); et, troisiémement, conserver au paysage 
toutes les caractéristiques essentielles a sa ou 
ses vocations futures. Il importe que les recher- 
ches et les recommand_2'_1ti_ons qui en découlent 
fassent partie intégrante du programme d’amé- 
nagement au lieu d’étre considérées comme une 
formalité inévitable. 

Il est évident que pour qu’un plan d’aménage- 
ment soit valable, il faut que les étapes qui le 

composent soient synchronisées. Toutes les don- 
nées sur la nature des ressources a extraire, 
ainsi que sur le site et ses environs, devraient 
étre recueillies d’entreprendre la concep- 
tion et de décider de la marche a suivre. Les 
personnes pouvant étre touchées par l’exécution 
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du programme et ses effets secondaires, tels la 

poussiére, la circulation de catmions et les effets 
sur les eaux superficielles et souterraines, 
devraient avoir l’occasion de donner leur avis 
avant gue soient prises les décisions finales. 

Auj'ourd’hui, les personnes préoccupées par les 
effets directs ou indirects de l’exp1oitation 
miniére sur leur qualité de vie exigent la tenue 
d’audiences publiques. Des groupes de citoyens 
retiennent parfois les services de spécialistes et 
d’avocats pour presenter leur point dc vue. A un 
autre palier, des groupes de pression organisés 
tentent d’influencer ceux qui élaborent les gran- 
des politiques et les directives relatives au con- 
trole des opérations. 

Ne pas faire appel au public comporte des ris- 
ques. Les recommandations suivantes résultent 
d’une étude effectuée récemment en Ontario 
(McLel_l_a_n et al., 1981) sur l’attitude des 
citoyens, des producteurs d’agrégats, des repre- 
sentants élus et des inspecteurs du gouverne- 
ment et sur le mode de reglement des conflits 
par le Conseil des municipa_|ités de l’Ontario. 

1) Les municipalités devraient encourager 
les citoyens a examiner les projets 
d’exploitation de graviéres et de carriéres, 
en particulier ceux qui croient que leur 
qualité de vie pourrait étre menacée. I1 

faudrait tenter d’en arriver £1 un compro- 
mis pour éviter les litiges. 

2) I1 faudrait vaincre les obstacles de l’inin- 
telligibilité des textes et du jargon techni- 
que. [1 incombe au Conseil des municipa- 
lités de l’Ontario de voir a ce que les 

spécialistes qui témoignent a ses audien- 
ces emploient un langage comprehensible 
par tous (ce qui n’est pas toujours le cas). 
Toutefois, cette responsabilité devrait étre 
partagée par d’au'tres intervenants. Par 
exemple, avant la tenue de ‘toute audience 
officielle, les producteurs d’agrégats 
devraient étre obligés dc tenir une 
audience publique pour expliquer leur 
projet en termes courants. 

3) Si elle était adoptée, une loi proposée 
récemment prescrirait le controle des 
effets de l’exploitation d’une graviere ou 
d’une carriére cinq ans aprés son o'uver- 
ture. Les municipalités devraient saisir 
cette occasion pour exécuter des program- 
mes de surveillance réguliers afin de 
déterminer si les. premieres inquiétudes 
des residents sont toujours valables et s’il 
n’en existe pas de nouvelles. Depuis que la 
province de l’Ontario s’occupe des ques- 
tions d’environnement, c’est dans le con- 
tréle, la gestion et le suivi qu’elle présente 
le plus de faiblesses. 

4) Le gouvernement provincial, avec l’apport 
des groupes de citoyens, devrait tenter le 
plus possible d’évaluer les avantages et les



5) 

6) 

7)

\ 

inconvénients de la participation du public 
a la prise den décisions au stade de la pla- 
n_ificatio_n. 

Afin d’accélérer le processus d’approba- 
tion de son projet, le producteur d’agré- 
gats devrait se charger de déterminer les 
besoins du public et d’obtenir son appui. 
S’il n’existe pas de moyens de communi- 
cation officiels, il devrait également se 
charger d’établir les contacts. 

Les études devraient au moins compren-. 
dre les éléments suivants: 
a) Etude des milieux humain et naturel 

existants; 

b) Détermination, dans un contexte 
régional, des traits naturels, histori- 
ques et culturels de l’emplacement 
visé; 

c) Evaluation de la demande locale et 
régionalc en agrégats afin de determi- 
ner la nécessité ou non d’en extraire a 
l’emplacement visé; 

d) Etude des effets de la circulation, y 
compris les questions de sécurité, de 
pollution et de détérioration possible 
de la chaussée, sur toutes les routes de 
transport des matériaux a destination 
e_t en provenance de l’emplacernent 
visé; 

e) Etude des caractéristiques des eaux 
superficielles et_ souterraines et évalua- 
tion des transformations qu’elles pour- 
raient subir si le projet était réalisé; et 

f) Evaluation quantitative et qualitative 
du dépot méme. 

Cette derniére étude est tres souhaitable du 
point de vue du producteur. D’abord, elle 
permettrait de mieux déterminer l’impor- 
tance du depot et d’évaluer la demande. 
Elle permettrait aussi de fonder les plans 
d’extract__ion et de réaménagement sur des 
données plus précises, de maniére £1 mieux 
apprécjer les solutions de rechange et 5. 

obtenir le maximum d’efficacité. Souvent, 
s’il connait les incidences possibles de son 
projet, le producteur d’ag'régats peut choi- 
sir l’équipement, les voies de transport et 
les modes d’extraction appropriés et 
d’autres méthodes de triage des matériaux 
et de réaménagement qui n’étaient pas 
venus immédiatenjient 5 l’esprit ou qui sont 
considérés comme nécessaires.- Les raisons 
du choix d’un emplacement donné étant 
discutables, l’examen des diverses solutions 
de rechange et des données d’inventa‘_ire du 
gouvernement devraient occuper une place 
importante dans les recherches comman- 
dées par les promoteurs d’un projet. 

En présentant les rapports de leurs 
recherches, les producteurs d’agrégats ou 
les spécialistes 2‘: leur service devraient 
tenir compte des points suivants: 

a) Le texte du rapport devrait contenir le 
moins possible de jargon technique, de 
tableaux statistiques et de modéles 
mathématiques; dans la mesure du 
possible, les données de ce genre 
devraient figurer en annexe; 

b) Les termes ou les méthodes de recher- 
ches spéciales devraient étre complete- 
ment définis ou expliqués le plus sim- 
plement possible; 

c) Les auteurs devraient essayer de 
décrirc les incidences possibles des 
activités de maniére compréhensible 
par une personne qui n’est pas du 
métier (p. ex., décrire les bruits en 
parlant du son des klaxons d’automo- 
biles aussi bien qu’en les quantifiant 
en décibels ou en Leg (symbole du 
niveau sonore équivalent, en acousti- 
que);

‘ 

d) Les incidences possibles sur le milieu 
humain devraient étre considérées en ‘ 

fonction des caractéristiques de la 

population actuelle et non simplement 
de probabilités statistiques et de préfé- 
rences; et 

e) Il faudrait montrer le plus de graphi- 
ques possibles. ‘ 

8) Il est courant de rédiger les plans d’amé- 
nagement initiaux sous une forme a pen 
pres définitive avant de les soumettre a 
l’examen du public. Pour éviter de heurter 
les citoyens, ces plans devraient contenir 
seulement de simples cartes topographi- 
ques de l’emplacement en question et des 
descriptions des procedures 5 suivre. La 
tenue d’une courte réunion avec discus- 
sion :1 batons rompus au premier stade 

d’un projet est un trés bon moyen d’éta- 
blir dc bonnes relations avec les habitants 
d’une localité. 

9) Les lois pertinentes devraient obliger les 
producteurs d’agrégat_s 5 procéder aux 
diverses études d’impact demandées et a 
employer une méthode d’analyse standard 
pour connaitre l’étendue physique de cer- 
taines incidences, Une fois ces _responsabi- 
lités remplies, il faudrait tenter d’entrer 
en contact avec toute la population des 
zones touchées, par Pinterrnédiaire des 
journaux locaux, des conseiis municipaux 
ou autres. 

Trop souvent, les demandes d’autorisation 
d’exploiter des graviéres ou des carriéres ont été 
jugées a leur valeur propre. Dorénavant, on 
pourrait s’attendre :1 ce que les projets soient 
conformes in des pla_ns officiels bien précis et a 
ce que les requérants tiennent c'ompt_e des condi- 
-tions du milieu, sans négliger pour autant l-’exis- 
tence d’autres graviéres et carriéres dans les 

environs ainsi que les milieux humain et naturel 
hors des limites du territoire visé par la 

demande (p. ex., des corridors fauniques et des 
réseaux de cours d’eau). En d’autres termes, les 
promoteurs devraient dérjnontrer qu’ils ont con- 
sidéré les incidences générales de leur projet 
dans la région 01‘: i1 doit étre exécuté. 

Au stade de la planification, le public dev_rait 
avoir l’o_ccasion de s’exprimer et de réagir. Mais 
il ne suffit plus de réagir en disant: «Nous ne 
voulons pas d’une graviére ou d’une carriére 
dans notre cour», ce qui rnéne inévitablement 5 
la conclusion suivante: «Pourquoi n’allez-vous 
pas dans la cour de quelqu’un d’autre?» Tout 
comme les citoyens, les producteurs d’agrégats 
sont en droit de s’attendre 51 ce que les repr'ésen- 

Photo 7. L’observateur attentif constate que I'intérieur des graviéres est rare'me'nt aussi’ ordonné que les plans d'a‘ménage-' 
ment le prévoyaient, 
A.G. McLe|lan 
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tants elus et les fonctionnaires fa_ssent leur tra- 
vail honnetement et le mieux possible. Les grou- 
pes d’oppo'sition devraient pouvoir, comme les 
promoteurs, faire valoir leurs arguments. Par 
consequent, toutes les parties devraient etre 
davantage convaincues de la necessite d’envisa- 
ger toutes les consequences de l’uti1isation et de 
la gestion des terres et des ressources souterrai- 
HES. 

Il convient d’aborder la question du contrele 
ulterieur a 1’approbation d’un programme 
d’exploitation;. De nos jours, l’app'robation des 
projets d’exploitation de puits et de carrieres 
vient habituellement apres l’examen rigoureux 
des nombreux facteurs en jeu, mais la gestion et 
le controle des operations qui suivent l’approba- 
tion ne sont pas soumis aux memes cont_raintes. 
L’experience vecue au cours des deux dernieres 
décennies incline a penser que certains produc- 
teurs d’agregats ne respecteront probablement 
pas l’esprit des lois recemment adoptees. Un 
controle ineff"1c'ac‘e de la part des organismes 
gouvernementaux nui_t tout autant au produc- 
teur consciencieux qu’a celui qui ne l’est pas, et 
l’opinion publique semble etre frappee davan- 
tage par les mauvais exemples que par les bons. 

TENDANCES ET 
PROBLEMES ACTUELS 

Probleme de l’ab'andon des terres 
et de leur reamenagement 
Les lois recentes et cell_es adoptees actuellement 
au Canada portent sur des aspects presents et 
futurs et ne tentent guere de résoudre les pro- 
blernes du passe — en l’occurrenc'e les terres 
deteriorees et abandonnees par suite de l’exploi- 
tation d’anciennes gravieres et carrieres. 
L’ampleur du probleme demeure inconnue au 
Canada. Le gouvernement ontarien a admis 
qu’une nouvelle mesure legislative devrait abor- 
der cette question (1977) et 1) a indique que la 
nouvelle loi obligerait les exploitants actuels de 
gravieres a payer ‘pour le reamenagement des 
sites abandonnes et 2) a commande, en 1978, 
une etude qui devait etre menee par un de ses 
hauts fonctionnaires (superviseur de la Section 
des mineraux industriels), un planificateur 
superieur dans la zone a l’etude (directeur de 
l’Ar_nena'ge_men't, Service de l’urbanisme, muni- 
cipalite regionale de Waterloo) et un professeur 
universitaire de geographic avec experience en 
recherche dans ce domaine. Les raisons de cette 
etude et du choix de cet endroit etaient les sui- 
vantes*: 

«I . Déterminer l’emplacement, l’état et 
l’e'ten,due des terres détérioriées par les 
activités d'extraction en surface; 

-2. Etudier les possibilites offertes en vue 
d’utiliser plus ejficacement ces terres; et 

3-. Elaborer un cadre méthodologique qui 
aiderait les municipalités aux prises avec 
ce probleme E1 faire le meilleur usage pos- 
sible des sommes mises £1 leur disposition 
par le fonds de réaménagement....» 
(McLellan et al., 1979). 

La municipalite regionale de Waterloo, qui 
apparait a la carte 1, a ete choisie comme lieu 
d’etude pour les raisons suivantes*: 

«I. L’ensemble de la region a toujours été 
et continuera d 'étre I 'une des plus produc- 
tives en Ontario. 

2. Le conseil de la municipalite regionale 
de Waterloo a compris la nécessité de rea- 
ménager les gravieres abandonnees et 

appuie fortement l'étude de reamenage- 
ment. 

3. De plus, les recherches connexes ont été 
menées par A.G. McLellan et d’autres 
cherclzeurs de l'universite’ de Waterloo. 
Ces études antérieures ouvrent des pers- 
pectives chronologiques qu’on ne retrouve 
pas nécessairement ailleurs....» (McLellan 
et al., 1979). 

Sans qu’il soit necessaire de relater toutes les 

decouvertes tirees de l’etude, certaines conclu- 
sions importantes et sans doute imprevues meri- 
tent d’étre mentionnees. En Ontario, le pro- 
bleme des gravieres abandonnees varie d’une 
region a l’autre; les parties de l’Ontario dénuees 
de ressources en agregats ne sont pas vraiment 
aux prises avec ce probleme. Dans la region de 
Waterloo, un grand nombre d’exploitations san_s 
permis et apparemment abandonnees etaient 
tres petites (moins de lha) et continuaient 
d’etre utilis_ees privement par le proprietaire. 
Ainsi, dans l’ensemble, les gravieres abandon- 
nees n’etaient pas percues commeiun probleme 
important 21 Waterloo. 

La ou le public se plaignait des gravieres aba_n- 
donnees, l’etude a decouvert que la plupart de 
ces puits se situaient dans des zones d’extracti‘on 
actives autorisees. Le Groupe d’etude s"u'r 

l’exploitation des agregats mineraux de l’Onta- 
rio, dans son rapport precedent, avait propose 
des ameliorations concues pour accelerer le pro- 
cessus de reamenagement dans les zones 
d’extraction actives autorisees. Ces ameliora- 
tions, ainsi que de plus grandes responsabilites 
et d’interessantes perspectives de profits pour 
les producteurs d’agrégats, devraient attenuer 
dans un proche avenir le probleme que consti- 
tuent pour le public les terres abandonnees. 

Les 103 emplacements de gravieres et de carrie- 
res abandonnees qui ont ete identifies dans la 
municipalite regionale de Waterloo n’occupent 
qu’une superficie totale de 160 ha. La dimen- 
sion reduite de la plupart de ces emplacements 
constitue une contrainte majeure pour les utili- 
sations eventuelles. Par contre, les cofits de rea- 
menagement de sites de cette taille ne devraient 
pas etre eleves; c’est pourquoi un grand nombre 
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d’entre eux pourraient etre reamenages en une 
période relativement courte. 

Une des premieres etapes en vue de résoudre les 
problemes des gravieres et des carrieres aban- 
donnees consiste a faire llinventaire des zones 
affectees et une evaluation des problemes et 
possibilites connexes. Grace 2‘: ces renseigne- 
ments, les responsables municipaux seront 
mieux en mesure de voir comment proceder 
pour tirer le meilleur parti possible des empla- 
cements, dans l’interet global de la collectivite. 

Les resultats de l’etude menee at Waterloo indi- 
quent que les sommes offertes dans le cadre du 
projet de loi en Ontario, si on considere comme 
typiques les obstacles qu’a eu a surmonter la 

municipalite regionale de Waterloo, perme_t- 
tront sans doute d’eliminer en 10 ans le pro- 
bleme des gravieres et carrieres abandonnees. 
L’etude a egalement fait ressortir le caractere 
vague de la definition generale du terme «rea- 
menagement». On a decouvert que de nombreux 
sites abandonnes continuent d’etre utiles meme 
s’ils n’ont pas ete reamenages. Par consequent, 
l’etude a donne des definitions pour les deu_x 
descriptions courantes de conditions des terres: 
reamenager et regenerer. Le reamenagement 
est le traitement d’une terre perturbee en vue de 
l’ameliorer et de la mettre a profit. C’est le 

resultat de l’activite humaine ou des processus 
naturels qui fait que l’apparence des terres 
s’harmonise avec le paysage environnant tout en 
servant a un usage specifique et socialement 
avantageux. Autrement dit, l’apparence physi- 
que et l’utilisation des terres sont modifiees 
pour arriver a un etat acceptable. 

Dans le cadre de la presente etude, la regenera- 
tion n’est qu’un reamenagement partiel, en ce 
sens qu’elle n’exige qu’une seule des deux com- 
posantes necessaires a un reamenagement total, 

un changement acceptable de 
l’apparence physique ou de l’utilisation de la 

graviere ou de la carriere. La regeneration peut 
etre percue comme une premiere etape d’un 
reamen_ager_nent_ eventuel. Le site peut etre 
vacant tout en offrant une apparence presenta- 
ble, ou bien le fond de la graviere ou de la car- 
riere peut servir a remiser la machinerie, les 

vehicules, etc. 

Le reamenagement des gravieres abandonnees, 
qu’il soit fait individuellement ou en collabora- 
tion, necessite une certaine forme de planifica- 
tion. Le reamenagement regional necessite l’ela- 
boration, par 1’administration regionale, d’un 
processus de planification base sur une etude de 
planification regionale qui se divise en deux 
volets: premierement, obtenir des informations 
relatives aux exigences de la collectivite qui 
pourraient etre satisfaites par le reamenage- 
ment des gravieres e_t carrieres abandonnees; 
deuxiemement, etudier les methodes de planifi_.-.. 
cation et de financement actuelles et eventuelles 
qui permettraient d’atteindre les objectifs de 
reamenagement.
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L’étude dc Waterloo menée en 1979 avait pour 
principe de base que meme les terres détériorées 
et abandonnées peuvent étre converties de facon 
a répondre aux besoins de la collectivité. Il est 
donc nécessaire de connaitre les demandes pour 
diverses utilisations des terres si on veut les ren- 
dre productives. L’étude de Waterloo a 
demandé aux répondants de préciser les besoins 
pour divers usages dans la municipalité régio— 
nale dc Waterloo et de placer ces besoins par 
ordre d’importance. Ceux qui sont revenus le 

plus souvent étaient, dans l’ordre, les activités 
. de loisirs, le logement, 1’agric’ult_ur'e, la foreste- 

rie, l’enfouissement sanitaire et l’occupation 
industrielle ou commerciale. 

L’étude a porté su_r la mise en applicat_ion d’un 
programme visant a réaménager certains 
emplacements abandonnés ayant des caractéris- 
tiques différentes et on a analysé les diverses 
facons d’utiliser l’argent disponible, notamment 
l’achat de terres par la municipalité, les avanta- 
ges financiers aux propriétaires fonciers ainsi 
qu’un progra_mme d’er_nbellissement_. Les princi- 
pes directeurs indiquaient qu’avant d’étre affec- 
tée a une utilisation, une terre devrait répondre 
£1 certains critéres: 

Agriculture 
0 Etre éloignée des activités urbaines 

incompatibles 
0 Etre adjacente a des terres agricoles en 

exploitation 
0 Avoir une couche arable adéquate 

Foresterie 
0 Etre a proximité d’une terre boisée (pour 

des raisons écologiques ou commerciales) 
0 Mesurer au moins 2 h_a si elle est destinée 

21 la production du bois 
0 Investissement a long terme : conserver sa 

vocation pendant au moins vingt ans 
0 Pouvoir servir également dans le cadre 

d’un programme d’embellissement, auquel 
cas elle peut étre inférieure a 2 ha 

Logement 
0 Etre éloignée d’une zone industrielle 
0 Se situer dans une zone batie 
0 En zone rurale, étre indépendante et 

entourée de zones-‘tampons 

Loisirs 
0 En utilisation intensive, se situer a proxi- 

mité d’une zone résidentielle batie 
0 En utilisation passive, comporter certain_s 

agréments naturels ou se trouver a proxi- 
mité d’une zone de loisirs existante, ou 
étre utilisée comrne aire de service (sta- 
tionnement, etc.) 

0 Comme ‘terrain de pique-nique, se situer 
le long d’une route panoramique 

Décharge controlée 
0 Etre compatible avec l’utilisation des ter- 

res avoisinantes 

0 Avoir une compatibilité géologique et 
hydrologique 

Vocation industrielle ou commerciale 
0 Se trouver a proximité ou 51 l’intérieur 

d’une zone urbaine 
0 fitre éloignée d’une zone résidentielle 
0 Avoir au moins 2 ha de facon 5 regrouper 

l’industrie légére 
_

' 

Au cours de l’étude de Waterloo, il a paru évi- 
dent que certains empl_acements avaient beau- 
coup plus de chances d’étre réaménagés que 
d’autres parce que leur situation géographique 
leur donnait une plus forte valeur. En fait, cer- 
tains emplacements abandonnés ont été remis 
en état pendant l’étude méme, dont la durée a 
été courte. Malgré cela, l’étude a recommandé 
que le Fonds provincial de réaménagement 
serve d’abord a subventionner le réaménage- 
ment des emplacements 2‘: valeur potentielle 
minimale, c’est-£1-dire les emplacements de 
moi_ndre valeur rnobiliére, afin que l’argent soit 
‘utilisé :31 bon escient. L’étude a done établi une 
échelle de catégories de conditions des emplace- 
ments comme guide d’utilisation des fonds-:-[la 

premiere correspondait aux emplacements les 
plus susceptibles de recevoir des subventions, et 
la quatriéme aux emplacements les moins 
admissibles (McLellan et al., 1979). 

Catégorie l——Zone rurale - aucune pres- 
sion d’aménagement 

Catégorie 2—Aménagement 
2001 

prévu vers 

Catégorie 3—Aménagement prévu vers 
1986 

Catégorie 4—Terre déja destinée a l’amé- 
nagement 

Cette étude régionale, méme si elle n’est pas 
représentative dc toutes les régions de l’Ontario 
et du Canada, était rassurante. Plusieurs pro- 
vinces se sont déja penchées sur de nombreuses 
préoccupations publiques. L’échelle du pro- 
bléme d’abandon réel n’a pas semblé aussi 
importante que prévu, et les lois du marché 
ai_nsi que le programme suggéré par l’étude de 
Waterloo devraient pouvoir faciliter le réamé- 
nagement des gravieres et carriéres abandon- 
nees. 

Méthodes souples — Types de 
perturbations et certaines

_ 

solutions de réaménagement 
Il importe de reconnaitre que le probléme des 
terres dégradées et nos correctifs varient selon 
l’emplace'ment des lots de terrain. Les paragra- 
phes suivants portent sur trois courts exemples 
de catégories importantes _d’e'mplacements: 
1) terre en zone périurbaine, 2) terre en zone 
rurale éloignée, et 3) terre dans le Nord. 
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Graviéres et carriéres en zone 
périurbaine ‘ 

Certains producteurs d’agrégats se sont plaints, 
avec raison, qu’un grand nombre d’inté'ressantes 
ressources en agrégats leur étaient soustraites 
par suite dé l’expansion prolifique des villes 

canadiennes au cours des années 1960 et 1970. 
Cela n’était pas nécessairement le reflet d’une 
croissance sauvage ou non planifiée. A cette 
époque, les planificateurs n’avaient pas les 

moyens cartographiques ou les controles législa- 
tifs qui leuriauraient permis d’éva_luer la qualité 
des ressources en agrégats ou d’en conserver des 
richesses. Certains gouvernements provinciaux 
exigent désormais que les zones soient cartogra- 
phiées de facon 5 faire l’inventaire des ressour- 
ces et que des politiques appropriées soient éta- 
blies. 

Etant donné que les ressources en agrégats zi 

proximité des villes étaient épuisées, on a dfi 
trouver de nouvelles ressources a des distances 
beaucoup plus grandes des centres urbains. En 
méme temps, l’expansion urbaine signifiait que 
les utilisations urbaines des terres, pas toujours 
compatibles, entouraient de nombreuses gravié- 
res et carriéres. Ainsi, dans bon nombre 
d’agglomérations urbaines importantes, comme 
Montreal, Ottawa et Winnipeg, on retrouve 
d’importantes graviéres et carriéres en zone 
urbaine. Cela les rend donc trés apparentes, ce 
qui a contribué aux conflits et antagonismes 
qu’elles ont suscités, du fait de cette utilisation 
socialement inacceptable. 

Il est devenu de plus en plus compliqué et diffi- 
cile, au cours des années 1970, d’autoriser et 
.d’ouvrir de nouvelles exploitations si ces dernié- 
res se trouvaient non loin des, villes .(Bryant et 
a1., 1982)., Il est arrivé frehuemment qu’un 
groupe de citoyens conscients du probléme, sou- 
vent avec preuves £1 l’appui, soit prét a s’opposer 
a l’exploitation d’un site en présentant des argu- 

. ments percutants et souvent efficaces contre le 
projet. 

I1 s’est présenté une intéressante possibilité dc 
compromis qui, dans une certaine mesure, 
résoud ce probléme. Les propriétaires de gravié- 
res et de carrieres dont l’exploitation remonte £1 

une période antérieure a la croissance effrénée 
des villes n’ont pas a faire face aux cofits élevés 
de nouvelles installations et de nouvelles acqui- 
sitions de terres ou aux difficultés sans cesse 
croissantes et onéreuses de zonage et d’obte'n- 
tion de permis. Les gens du voisinage ne pen- 
vent pas se plaindre i de ne pas connaitre 5 
l’avance l’incompatibilité des utilisations des 
terres. En meme temps, les ressources éloignées 
du marché des agrégats cofitent cher 2‘: exploiter 
et a transporter. Traditionnellement, l’expan- 
sion des banlieues a souvent signifié la stérilisa- 
tion précoce des bonnes terres de culture par les 
'spéculateurs et un manque a gagner par non 
exploitation des .agrégats. Le ralent_issemen_t de



la croissance urbaine au Canada au cours des 
cinq derniéres a-nnées a permis de remettre une 
partie de ces terres en exploitation agricole plus 
active. 

La ville de Kitchener a pris l’initiative 

d'appuyer une fagon inntéressante d’améliorer 
cette situation en appliquant une politique de 
mise en valeur dc ressources multiples. La ou 
les propriétaires agr’ic'ole‘s prévoient un aména- 
gement urbain et savent qu’i_l y a des dépots 
commerciaux d’agrégats sur leurs terres et 01‘: 

les politiques officielles de planification indi- 

quent qu’i_l serait possible de donner aux terres 
une vocation urbaine-, aprés qu’elles aient été 

i consacrées a l’agriculture, les’ propriétaires sont 
encouragés £1 considérer l’extraction de la tota- 
lité ou d"une partie des ressources en agrégats 
avant la conversion des terres en zone urbaine. 
Dans une situation de ce genre, deux propriétai- 
res agricoles £1 la limite est de la ville, qui pré- 
voyaient un lotissement industriel entre 1980 et 
1985, ont chargé un consultant d’examiner et 
d’inventorier le potentiel de ressources en agre- 
gats de leurs terres. Les reeherches ont décelé 
environ 2 500 000 tonnes de sable et de gravier 
dont l’extraction pourrait étre rentable. Un pro- 
ducteur d’agr'égats voisin, le dernier dans la 

zone construite de Kitchener, qui entrevoyait 
d’ici 35 ans l’épuisem'ent imminent des ressour- 
ces en agrégats de sa propriété de 200 ha, a 
accepté de verser des redevances de tant par 
tonne pour extraire le sable et le gravier des ter- 
res des propriétaires agricoles. Les ententes et 
les permissions voulues ont été demandées a la 
ville de Kitchener, au Grand River Conserva- 
tion Authority, au Canadien National, au. 
ministére des Transports et des Communica- 
tions, au ministére des Richesses naturelles et 21 

la municipalité régionale de Waterloo. Des 
plans ont ensuite été élaborés pour extraire le 

gros du sable et du gravier de sorte que les con- 
ditions finales du terrain coriviennent au lotisse- 
ment industriel. ‘ 

L’utilisation de ressources multiples et la plani- 
fication séquentielle, comme dans l’exemple 
précédent, meme si elles n’empéchent en rien la 
perte des terres agricoles, peuvent souvent 
entrainer des avantages importants. Pour Kit- 
chener, les avantages évidents étaient les sui- 

vants: l) empécher la perte de 2 500 000 tonnes 
d’agrégats de valeuri; 2) utiliser des parcelles 
pour lesquelles une nouvelle utilisation urbaine 
est facilement trouvable, assurant ainsi une 
transformation rapide et une dégradation de 
trés courte durée; 3) prolonger de 5 a 10 ans la 
durée de vie des exploitations d’agrégats éta- 

blies depuis longteinps (cette période inclut 

celle de la vente des ressources stockées); 
4) assurer la survie des exploitations auxiliaires 
locales usines de fabrication de béton et de 
blocs de construction-; 5) empécher tout autre 
camionnage onéreux 121 partir d’autres endroits; 
6) éviter l’installat‘ion de nouvelles exploitations 
dans des endroits peut-étre moins avantageux et 

plus controversés; 7) maintenir les cofits et les 

prix plus bas p_our les utilisateurs locaux d’agré- 
gats; et 8) financer et produire efficacement des 
terres £1 potentiel industriel dont la municipalité 
voisine a grand besoin. 

Les avantages économiques pour les propriétai- 
res agricoles et les producteurs d’agrégats sont 
évidents. L’extraction et la vente de sable et de 
gravier pendant unepériode relativement courte 
(de 3 £1 6 ans) assurent un revenu qui pourrait 
étre beaucoup plus élevé que le prix d’achat ini- 
tial de toute la propriété et ne retarde que de 
peu la vente lucrative des terres P()u'r lotisse-

\ ment industriel. Grace a une extraction bien 

planifiée, la terre est laissée dans les conditions 
voulues pour un arnénagement ultérieur. Les 
intéréts de l’exploitant, de l’industriel, de l_a 

municipalité et du public sont to_us bien servis. 
En effet, la ville de Kitchener a reconnu les 

ava_nt_ages de ces ressources en bordure urbaine 
et, dans un rapport de travail rédigé en 1982, 
identifie ces ressources et recommande 
«d’encourager leur extraction avant que l’amé- 
nagement ne stérilise les ressources» (Rapport 
de travail Kitchener P.D. 60/82). 

11 y a lieu d’espérer que des projets comme celui 
de Kitchener seront plus courants dans l’avenir. 
Compte tenu des diverses possibilités d’utilisa- 

Photo 8. Voici un c_as exceptionnel de réamenagement progressif (Steed and Evans. Fonthill, Ontario). Le terrain de golf, 
au centre. était une ballastiere, i] y a peu de temps encore. A |’arriere plan, les arbres d’ége mur ont été conservés et 
d’autres arbres de différenies espéces ont été plantés. lei, l’extraction et les’ activités recréatives coexistent relativernent 

bien. 
A.G. McLe||an

~ 
Photo 9. Photographie aerienne de. la zone représentée par les photos 8 et 10, mais prise sept ans plus tot. Dans le coin 
supérieur gauche, on voit les arbres d’age mar conservés et les lacs nouvellement aménagés. A gauche, au centre, le bas- 
sin de s'éd'i'mentati,on est aujourd'hui remplace par Ie terrain de golf qui apparait sur la photo 8. Le champ de fourrage qui 
se trouve au centre, a droite. était une zone dénudée qu’on décapait en prévision des travaux d'excavation (photo 10). 
Northway-Gestalt Corporation 
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tion des terres en bordure des villes et des 
valeurs plus elevees des terres a ces endroits, de 
telles initiatives devra_ient devenir de plus en 
plus interessantes. Les contraintes de planifica- 
tion devraient etre reetudiees afin de mettre a 
profit la multiplicite des ressources. 

En raison de leur situation en zone periurbaine, 
l’utilisation ulterieure de nombreuses gravieres 
et carriéres est survenue en milieu urbain plutot 
que rural. Dans une etude récente sur le sort des 
anciens emplacements d’extraction d’agregats 
dans Toronto et sa proche banlieue, on a decou- 
vert certains faits interessants et rassurants. Sur 
les 77 emplacements a l’etude, 34 % sont util_ises 
maintenant pour les loisirs, 27 % ont une voca- 
tion residentielle, 13 % sont occupés par des 
ecoles ou des etablissements publics, 10 % par 
l’industrie, 8% par des commerces, 5% sont 
devenus des lieux dlenfouissement sanitaire, et 
les 3 % restant sont mis en culture ou convertis 
en esp'ac'es verts (Yundt et Augaitis, 1979). 
Cela ne veut pas dire que les producteurs 
d’agregats avaient prevu de laisser les terres 
dans une condition qui faciliterait leur transfor- 
mation en vue d’utilisations ulterieures. Toute- 
fois, la valeur souvent accrue de tels sites, sur- 
tout ceux qui sont utilisés comme zones 
residentielles, industrielles ou commerciales, ont 
eu un puissant effet educatif. C’est la une 
preuve encourageante qu’une planification bien 
faite peut atténuer en grande partie la perturba- 
tion des ressources en des terres associees aux 
activites d’extraction. 

Gravieres et carrieres dans les 
zones agricoles rurales éloignées 
Les solutions decrites dans la section précédente 
ne sont que partielles. Dans de nombreux cas, il 

n’existe pas de possibilités de compromis. La 
planification 21 long terme devra tenir compte de 
l’e1oignement croissant des ressources et de la 
construction de routes de transport de plus en 
plus longues et cofiteuses. Dans un rapport 
publié recemment, Peat-, Marwick and Partners 
et M.M. Dillon Ltd. (1980) laissent entendre 
que la construction de routes de transport plus 
longues et la technique actuelle se poursuivront 
dans l’avenir. Le transport par chaland ou 
bateau et par voie ferree, meme s’il cofite moins 
cher, ne constitue une possibilite realisable que 
lorsque plusieurs conditions sont reunies. Par 
exemple, il faut, pour rentabiliser le projet, des 
voies ferrees et des routes convenables, des ins- 
tallations de manutention appropriees et des 
ressources en agrégats d’un volume suffisant et 
qui soient accessibles. 

Dans la plupa_rt des regions de l’arriére-pays, le 
transport par camion constituera le moyen 
d’amener les agrégats sur les marches urbains. 
A l’encontre de la situation decrite par Yundt et 
Augaitis (1979), l’expansion urbaine rapide, 
courante au cours des années 1960 et au debut 

des années 1970, ne constituera plus la solution 
immediate de post-utilisation au cours des 
années 80. Le reamenagement devra tenir 
compte de ce qui est approprie et acceptable 
aux zones d’exploitation agricole; les projets de 
reamenagement en zone periurbaine, comme les 
terrains de golf et les centres commerciaux ne 
conviennent manifestement pas. Dans les zones 
rurales, les terres degradees par les activites 
d’extraction doivent étre remises dans leur etat 
initial — c’est-a-dire remises en exploitation 
agricole. L’assurance que cette transition soit 
rapide et efficace necessite de la prevoyance, 
comme l’enleve_ment et le stockage judicieux de 
la couche arable et un controle ulterieur pen- 
dant plusieurs années aprés le reamenagement, 
comme l’epierrage, le choix des cultures et le 

drainage. Les cartes 2, 3 et 4 refletent la crainte 
de certains exploitants agricoles, au cours des 
années 1960 et 1970, que l’industrie des agré- 
gats, qui peut exercer une influence economique 
et politique considerable, ait des repercussions 
nefastes sur l’utilisation des terres agricoles. En 
fait, la ou l’extraction dc gravier entrainerait la 

. formation de plans d’eau (pa_rce que l’extraction 
serait faite sous la nappe d’eau souterraine) et 
oil il existait autrefois des terres agricoles de 
premiere qualité, il devrait peut-étre y avoir des 
réglements de protection semblables £1 ceux qui 
ont ete adoptes au Royaume-Uni. 11 y a‘proba- 
blement une limite 2‘: nos besoins en etangs 
récreatifs, meme s’ils apparaissent ecologiq1__1e- 
ment et esthetiquement souhaitables. 

L’étude de Mackintosh et Mozuraitis (1982) a 
conclu que la restauration agricole en était 2‘: ses 
balbutiements mais qu’elle s’améliorait. La plu- 
part des exemples de restauration d’emplace- 
ments en vue d’une utilisation agricole dans la 
zone échantillon dans le sud de l’Ontario 
avaient de petites supcrficies : environ 70 % des 
emplacements avaient moins de 3 ha, et deux 
seulement depassaient 10 ha. Une gamme com- 
plete de cultures est pratiquée sur ces proprie- 
tes: mais, soja, tabac, ce_réales secondaires, 
fourrage (graminées et légumineuses) et arbres 
fruitiers (pommes et griottes). Les informations 
détaillees sur le rendement avant et apres 
extraction d’agregats ne sont pas concluantes, 
mais il semble que, dans de nombreuxlcas, il 

faudra plusieurs années avant d’atteindre les 
rendements obtenus avant l’extraction. En regle 
generale, le rendement sur les terres restaurees 
n’atteignait, la premiere annee, que 60% du 
niveau de production avant extraction (docu- 
ment personnel de D.W. Hoffman). 

Mackintosh et Mozuraitis (1982) ont etudie la 
classification des sols d’apres leur utilité, avant 
et apres extraction. Etant donne que la plupart 
des sites avaient une superficie inferieure a 
3 h_a, cette analyse peut comporter des erreurs 
considérables. Neanmoins, lorsqu’on utilise la 
classification par utilite du sol avant et apres 
extraction comme critere de succes, la compa- 
raison indique que 60 a 70 % des emplacements 
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a l’étude peuvent étre considéres comme pro- 
ductifs dans leur programme de reamenage- 
ment. Compte tenu du manque de principes 
directeurs a l’intention de l’industrie pour le 

reamenagement en fonction de l’agriculture, ce 
taux de succes est remarquablement eleve et 
ouvre une perspective optimiste pour les pro- 
grammes de reamenagement dans l’avenir. Quoi * 

qu’il en soit, les gouvernements ne considerent 
plus l’extraction d’agregats et l’agriculture 
comme etant des utilisations foncieres incompa- 
tibles. 

Le réaménagement agricole et ses 
difficultés 

Un probleme commun 2 de nombreuses carrie- 
res abandonnees est l’absence de couche arable 
et de sous-sol pour la regeneration du site. Le 
melange imprudent de la couche arable et du 
sous-sol constitue egalement un probléme fre- 
quent. Avant que les exigences de reamenage- 
ment des sites soient introduites au Canada, on 
vendait souvent la couche arable et le sous-sol 
pour arrondir le revenu. Par consequent, les 
cofits de regeneration agricole pouvaient étre 
inabordables et il fallait trouver pour les terres 
une utilisation de rechange (voir McLellan et 
al., 1979). Aujourd’hui, la couche arable doit 
demeurer '21 l’endroit meme, et il suffit normalc- 
ment d’ajouter de 15 :21 20 cm de couche arable 
pour realiser un reamenagement optimal (expe- 
rience ontarienne). 

VL’engorgement excessif (drainage inapproprie) 
peut étre cause par les diverses conditions sui- 
vantes: extraction jusqu’au niveau de la nappe 

Photo 10. Dans les zones agricoles, les terres soumises a 
|’exp|oitation miniere peuvent étre recultivées rapidement 
si Ie sol superticiel est stocke et remis en place correcte- 
ment. Un programme de réaménagement effic_ace a per- 
mis de créer cette luzerniére (Steed and Evans, Fonthill, 
Ontario). 
A.G. McLellan



Conflit potentiel entre Ies gravieres et carrieres et |’uti|isation agricole des terres 

C-ARTE 2. 
Pourcentage des terres du sud de|'Ontario contenant du sable et du gravier 
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Source: Centre for Resources Development. U_n,iyersi_ty of Guelph, 1972.
'



Conflit potentiel entre les gravieres et carrieres et |’uti|isation agricole des terres 

CARTE 3. 
Pourcentage des terres du sud de I'Ontario constituées de sols 

de classes 1 et 2 contenant du sable et du gravier ’ 
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Source: Centre for Resources Development, University of Guelph, 1972. 
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Gonflit ‘potentiel entre les graviéres et carriéres et l’utilisation agricole des terres 

CARTE 4. 
Pourcentage des terres de sable et de gravier du sud de l'Ontario constituées par 

des sols de classes 1 et 2 contenant du sable et du gravier 
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50-74 

25-49 

0-24 
V 

AUCUNE DONNEE 
-CONNUE 

(‘Les pjourcentages sont établis par canton.) 

Source: Centre for Resources Development, University of Guelph, 1972. 
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phréatique ou sous le niveau hydrostatique; 
extraction jusqu’2‘1 la couche impermeable sous- 
jacente de matériaux argileux et limoneux; ou 
incapacité d_e concevoir des décharges pour 
l’écoulement de surface su_r l’emplacement. En 
agriculture, une épaisseur minimum de 1 in de 
couche arable et de sous-sol combinés au-dessus 
d’une zone saturée d’eau est couramment 
recommandée pour bien faire pousser la végéta- 
tion pendant la saison de croissance. 
D’autres problémes courants rencontrés lors de 
la restauration agricole sont l’empierrement 
excessif, le choix de programmes ultérieurs dc 
culture et le tassement des fonds des graviéres. 
Le premier de ces problémes peut étre corrigé 
par l’épierrage, le second par des cultures four- 
ragéres - notamment des légumineuses a enraci- 
nement profond, comme la luzerne, qui aug- 
mentent la teneur du sol en matiéres 
organiques, haussent les niveaux de fertilité 

naturelle du sol et améliorent la structure du 
sol, Les légumineuses £1 enracinement profond 
ont également tendance a atténuer le tassement 
du sol, une des conditions les plus courantes sur 
de nombreuses propriétés. Le tassement excessif 
de la couche arable et du sous-sol, causé pa_r 
l’équipement lourd, peut nécessiter de la scarifi- 
cation et le labourage profond a l’aide de sous- 

‘ soleuses. 

Un des points intéressants sera l’évaluation que 
les cultivateurs feront des terres réaménagées. 
Jusqu’a maintenant, les faits pertinents sont 
rares. Pour le non i_nitié, les résultats peuvent 
sembler impressionnants, mais de quelle facon 
vont réagir les gens du métier? Arrivera-t-il 
souvent qu’un cultivateur soit prét a loner ou £1 

racheter.ce qui était sa terre? Le prix de rachat 
sera-t-il comparable aux prix de vente précé- 
dents? De quelle fagon se comparera la produc- 
tivité? Une saine gestion permettra-t-elle 
d’assurer des exploitations rentables, et en com- 
bien de temps? De nombreuses questions inté- 
ressantes demeurent sans réponse. 

Cofits du réaménagement des terres 
agricoles 

Conformérnent 5. la loi Ontarienne/sur les gra- 
viéres et les carriéres, [Pits and 'Qda£}ies Con- 
trol Act, (l97l)], un exploitant doit payer 8¢~/ti 
pour les matériaux enlevés au cours de l’anriée 
civile précédente comme cautionnement pour 
assurer le réaménagement du site. Le caution- 
nement maximal payé est de 3 000 $/ha pour 
chaque hectare qui nécessite un réaménage- 
ment. L5 011 le réaménagement progressif est 
pratiqué, le cautionnement peut étre réduit 
jusqu’a 1 000 $/ha. 
A l’aide des Rehabilitation Claims Reports du 
ministére des Richesses‘ naturelles de l’Ontario 
pour le district de Cambridge, Mackintosh et 
Mozuraitis ont découvert que 

«le cout du réaménagement des terres 
agricoles variait de 17I2,2I$ 21 

13 710,68 1? par hectare. En tonnage 
métrique, le coutdmoyen des emplacements 
réaménagés avec‘ succes était de 4,6¢ la 
tonne, puisqu'il allait de 3,5 21 5,542‘ la 
tonne. Ces cofits comprenaient le déplace- 
ment de la terre, le taillage, l'ensemence- 
ment des graminées et la couverture de sol 
nécessaires, la plantation initiale des gra- 
minées et des légumineuses, ainsi que les 
produits chimiques et les engrais. ' 

Grace aux informations contenues dans le 
présent document, il semble que le cau- 
tionnement de 8c la tonne suffit Z1 assurer 
le réaménagement fructueux en post-utili- 
sation agricole. De plus, lorsqu’une partie 
d’une graviére est épuisée, elle ne rapporte 
plus rien 21 l’exploitant si elle demeure 
dans un état de dégradation. 21 moms 
qu’elle ne soit vendue - hypothése peu 
probable -, il est de l’intére‘t du producteur 
de réaménager au fur et 2: mesure qu'iI . 

procede £1 l’extraction. 

Le réaménagement progressif est moins 
couteux £1 ce stade puisque l’équipement 
nécessaire est facilement disponible et que 
la quasi-totalite’ du sol n’est manutention- 
née qu’une seule fois. La valeur minimale 
du cautionnement requis sera inférieure, 
car la portion de terre qui nécessite encore 
un réaménagement est réduite. Cela a pour 
effet d’a’ugmente’r la somme remboursée 
au producteur Z1 méme les fonds et dimi- 
nue ses couts de production» (Mackintosh 
et Mozuraitis, l982).* 

Mackintosh et Mozuraitis recommandent 12 
étapes de réaménagement fructueux des terres 
agricoles*: 

« 1. Plantfication. Il est essentiel de con- 
naitre £1 l’a‘vance ce qui doit étre fait, mais 
le plan doit permettre de procéder, au 
besoin, £1 des modifications. 

2. Décaper séparément la couche arable, 
le sous-sol et le rnort-terrain. Les maté- 
riaux doivent étre manutentionnés et stoc- 
kés séparément. Ne pas mélanger la cou- 
che arable avec les autres matériaux. 

3. Décaper de petites zones 21 la fois. Le 
décapage du tapis végétal expose le sol a 
une érosion accrue et 21 une perte de sédi- 
ments. Il ne faut décaper que de petites 
zones qui peuvent étre exploitées assez 
rapidement. 

4. Le sol doit étre sec au moment d'étre 
déplacé. Les sols sont plus facilement 
endomma és lors u’ils sont humides et ils 5’ 4 
ne devraient étre dé lacés ue endant les P 4 P 
mois les plus secs, c’est-Z1-dire de juin 21 

septembre. 

5. Réaménager progressivement. La cou- 
che arable peut se détériorer pendant le 
stockage, c'est-Z1‘-dire en banquettes, ou 
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peut se perdre. Le réaménagement pro- 
gressif permet le déplacement direct du 
sol, il évite ces effets nuisibles et réduit 
par lefait méme le cotit du déplacement. 
6. Classer et établir les courbes de niveau 
du fond du puits. II importe de prévoir un 
plan global de drainage qui doit inclure 
une décharge pour l’écoulement de sur- 
face. Pour les besoins de l’exploitation 
agricole, des pentes de 221 5 % sont sou- 
haitables. 

7. Remplacer le mort-terrain (au besoin), 
le sous-sol et la couchearable dans la 
séquence appropriée. L’épaisseur de ces 
trois matériauxiau-dessus du niveau de la 
nappe phréatique, pour assurer une crois- 
sance adéquate de la végétation, devrait 
étre d'environ un metre. 

8. Calculer soigneusement le volume, la 
profondeur et le secteu_r £1 couvrir. L’insuf- 
fisance de sol pour terminer la restaura- 
tion constitue un des problémes courants. 

9. Eviter completement les tassements 
massifs de sol. Ce type de tassement peut 
étre évité en déplacant le sol lorsqu’il est 
sec et en utilisant de l’équipement léger. 
En présence d'un tassement massif, il peut 
s’avérer nécessaire de procéder Z1 un déco- 
page profond (sous-solage) conjointement 
avec le remplacement du mort-terrain, du 
sous-sol et de la couche arable. 

/0. Un programme de gestion de post-réa- 
ménagement est essentiel au succes de 
l’entreprise. Le réaménagement des sols 
pour les ramener Z1 leur niveau de produc- 
tivité original nécessite une période d’au 
moins 5 ans. Le choix des cultures est cru- 
cial et l’exploitant devrait attacher une 
importance toute particuliére Z1 l'accrois- 
sement de la fertilité du sol et £1 l'amélio- 
ration des structures par l’utilisation dc 
légumineuses. 

I I . Utiliser de bonnes techniques agricoles. 
Les activités agricoles devraient étre assu- 
rées par un cultivateur local. Celui-c'i 
devrait exerce_r un controle strict du choix 
des cultures, labourer en profondeur et 
engraisser le sol. 

I2. Faire preuve de patience. Une restau- 
ration ef/icace est un processus lent. Toute 
tentative pour prendre un raccourci aug- 
mente les risques d’échec.» 

La figure 3 montre plusieurs de ces étapes sous 
forme schématique (Mackintosh et Mozuraitis, 
1982). La disposition matérielle apparait £1 la 
figure 4, et le tableau 4 montre l’application de 
la théorie dans un exemple concret .(McLellan 
et Graham, 1979). 
Grace a une expérience et une formation 
accrues, le réaménagement fructueux des sols 
ne pourra que se répandre. I1 n’y a aucune rai-
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son acceptable pour que les producteurs d’agré- 
gats ne laissent pas les terres produire comme 

A l’encontre dc nombreuses zones 
d’extraction de minerai ou de charbon, la toxi- 
cité ne pose aucun probléme. 

Le Nord canadien — projets 
différents et impacts différents 
Meme si davantage d’attention a été accordée 
aux effets néfastes des projets de mise en valeur 
£1 grande échelle dans le Nord — usines dc pfites 
ct papiers, exploitation pétroliére et gaziére et 
de minerai, pipelines — les graviéres et les car- 
riéres causent également des repercussions 
impor'tan_tes. Tous les projets d’envergure néces- 
sitent l’utilis_ation d’agrégats pour la construc- 
tion. C’est ainsi qu’on trouve le long de tous les 
chantiers de construction de pipelines dans le 

Nord canadien des ballastiéres d’o1‘1 l’on tire le 
gravier nécessaire pour pallier at l’ins‘u'ffisance 

du drainage, £1 la poussée du pergélisol et pour 
construire des fondations. 

Un certain nombre de facteurs spécifiques au 
Nord intensifient la dégradation des terres par 
les graviéres et les carriéres. Dans le Nord, les 
terres ont été considérées en grande partie 
comme des dépéts de ressources plutét que 
comme des ressources proprement dites. Pour 

TABLEAU 4. 
Evolution de l’expl0itation et du réaménagement d’une sabliére et 
d’une graviére situées pres de London, en Ontario (l973—l 979) 

Début de l’exploitation en 1973 Année 1 (l_974) 

D 24 ha D 13 ha ~ 

B 3 ha (production de 25 400 t) B 6 ha (production de 190 500 t) 
C 0 ha C 8 h_a (réserves de 72 600 t) 
A 0 ha A 0 ha 

_Année 2 (1975)* Année 3 (1976) 

D 6 ha D 5 ha 
B 6 ha (production de 244 900 t) B 6 ha (production de 371 900 t) 
C 8 ha (réserves de 90 700 t) C 8 ha 
A 7 ha A 8 ha 

‘Années 4 et 5 (1977-1978) Années 7 (1980—l98l)** 

D 3 ha 
B 6 ha (production de 635 000 t) 
C 10 ha
A 8ha 

D 0 ha 
B 1 ha 
C 2 ha 
A 24 ha 

Les lettres A, B, C, et D correspondent aux zones montrées 2‘: la figure 4. 
* Les travaux de restauration sont entrepris apres deux années d"cXploit’ation 

""‘ Le processus s’est terminé en octobre 1981. 

Source: McLellan et Graham, 1979 Interface.
7 
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cette raison et parce que les terres semblent illi- 
mitées dans ces régions, trés peu d’efforts ont 
été faits pour réa-ménager les emplacements 
d’extraction, et la population n’est pas assez 
dense pour constituer des groupes de pression 
efficaces. Sous les hautes latitudes, la fragilité 
de 1’écologie et la lenteur de la croissance signi- 
fient que les perturbations causées au sol par 
l’extraction des agrégats sont plus longues a 
corriger. De plus, le Nord se cairactérise par la 
structure de son régime foncier. Dans le Sud, de 
85 £1 90% des graviéres et des carriéres se 
situent sur des terrains privés (Marshall, 
1983b). Toutefois, la quasi—totalité du Yukon et 
des Territoires du Nord-Ouest de méme que les 
districts nordiques des provinces sont des terres 
de la Couronne et ne sont pas soumis aux régle- 
ments provinciaux congus pour prévenir les 

FIGURE 4. 

Modéle de réaménagement progressif 

Banquette constituée de mons- 
terrains excédentaireset 

plantée d'un rideau d’arbres 

Reproduit de McLellan at Graham, 1979. "Phased Rehabilitation System Guidelines." Interface. 

dommages environnementaux ou promouvoir le 
réaménagement. 
Il existe environ 25 textes de lois (lois, ordon- 
nances et réglements) qui régissent l’aménage- 
ment des terres dans le Territoire du Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest, mais seulement 
quelques lois et reglements importants touchent 
l’amé'nageme'nt des carriéres et des sabliéres, 
dont la Loi sur les terres territoriales, le Régle- 
ment sur l’utilisation des terres territoriales, le 

Réglement sur l’exploitation de carriéres terri- 
toriales et la Loi sur les pécheries. 

La competence sur les terres situées autour de 
nombreuses agglomérations du Territoire du 

_ 

Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, a été 
transférée du gouvernement fédéralau gouver- 
nement territorial; ces terres. portent le nom de 
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Sens des 
pérations

~ Zone déjé exploiiée soumise 3 un renivellemenl 
avec iln sol superficial restauré en vue tl'une 
réutilisation pourl'agricullure 

Zone exploitée p'ourl'em’action d’agrégats 

Zone dans Iaquelle les melts-terrains 
etla coucllearalilesonl décapec avant 
l’extraction d'agrégats 

Zone agricole encore inlacte 

terres du commissaire. Le gouvernement terri- 
torial ou Pagglomération, ou l’un et l’autre, gére 
d’abord l’ouverture d’une carriére communau- 
taire avant d’en confier Padministration au con- 
seil communautaire. I1 faut encore obtenir du 
gouvernement territorial un permis d’extraction 
des matériaux dans une carriére communau- 
taire (MacLaren Plansearch, 1982). 

Dans le Nord, les préoccupations environne- 
mentales ont rarement recu l’atte'ntion qu’elles 
‘méritaient dans le choix de l’empl_acement et de 
l’exploitation de la carriére. Auparavant, la pla- 
nification et la coordination des activités relati- 
ves aux carriéres étaient bien rares. De nom- 
breuses carriéres ont défiguré le paysage dans 
certaines petites régions et ont détérioré l’envi- 
ronnement. Une fois la carriére épuisée, ili y a



Photo 11. Dans le Nord. l'épaisseur des morts-terrains varie de quelques centimetres a plusieurs metres, mais méme les 
plus épais devraient étre conserves en we de restaurer les graviéres. Le sol organique (couch_e a_rable et rnuskeg) doll étre 
enlevé et stocké indépendamment du sol inorganique. On voit_ici un exemple de mauvaise gestion: le sol superficiel et les 
rnorts-terrains ont été mélangés et déversés parmi des arbres situés a proximité du lieu d'e'xlraction. Non seulement les 
morts-l_e_rra,l_ns seront peu ut_i|es pour la regénération du milieu, si jamais on s’en préoccupe. mais les arbres sont morts. 
Programme des aflaires du Nord. minlstere des Aflalres indlennes et du Nord. 

'
’ 

,.a.~éu, ‘W »...4::..t.s’L. - A., A . * Q 
Photo 12. L'octroi d'u'n permis est soumis 3 Lin certain nombre de conditions imposées a l’e_xploitant par l’inspecteur. Ces 
conditions peuvent avolr trail a‘ la protection 'de milieux sensibles - lacs et cours d'eau, aires fauniques, sites at monurnents 
archéologiques, aires récréatives, e_nt_ités exceptionnelles. pergélisol - qui p_ou'rr‘aient étre perturbés ou détruits par I’exploi- 
tation d'une graviére ou d'une carriere. 
Programme des affaires du Nord. ministere des Aflaires indlennes et du Nord. 

peu d’effort sinon aucun pour la remise en état 
du terrain. 

_

1 

Toutefois, les exploitants de carriéres ct de 
sabliéres disposent maintenant d’informations 
utiles depuis qu’un nouveau manuel, intitulé 

Guide dc l’cnvironnement: carriéres et sabliéres 
(MacLaren Plansearch, 1982), a été publié par 
le ministére fédéral des Affaires indiennes et du 
Nord. Ce guide donne les lignes directrices en 
matiérc d’environnement pour l’exploitation des 
carriéres ctdes sabliéres et la remise en état des 
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lieux dans le Territoire du Yukon et les Terri- 
toires du Nord-Ouest. Il ne fixe pas de nouvelles 
normes mais décrit en fait les méthodes recom- 
mandées qui permettront dc préserver les 
valeurs culturelles, esthétiques ct écologiques 
compte tenu de l’état actuel de la technologie. 
Le manuel recommande des procédés d’exploi- 
tation qui’ respectent Penvironnementutout en 
étant efficaces en terme d’exp1oi1_a_tion. 

Bien qu’elles soient assujetties £1 l’ensemble des 
lois, des ordonnances et des réglements, ces 
lignes directrices seront aussi un outil précieux 
pour la réduction des effets sur l’environnement, 
Voici quelques-unes des méthodes ou recom- 
mandations suggérécs dans le manucl: 

0 déterminer la quantité d’agrégats neces- 
saire gygilt l’exploitation; 

0 exploiter une carriére existante si possible; 
n'e créer une nouvelle carriére que si 

aucune autre carriére ne peut fournir les 
matériaux nécessaires; 

0 situer la carriére a 30 m au moins de tout 
plan d’eau; 1 

0 ne creuser le lit d’une riviére ou les plages 
que si aucune autre source dc matériaux 
n’est disponible; 

0 ne pas hvarceler la faune; 
0 n’effectuer aucune _activité dans les 

régions écologiquement fragiles ou pen- 
dant les périodes critiques; 

0 situer la carriére £1 une distance spécifique 
de tout lieu archéologiquc connu-; 

0 ne pas ouvrir dc carriérc dans les zones de 
loisirs existantes ou prévues; 

0 ne pas situer dc carriére dans les zones 
publiques trés utilisées; 

0 les machines, les véhicules et le matériel 
ne doivent pas étrc utilisés a moins de 150 
m d’un pingo; 

0 la couche arable doit étre enlevée et ‘con- 
servée dans un endroit a part; 

0 dissimuler la carriére si possible; 
0 tous les emplacements dc carriéres doi- 

vent étre remis en état; 
'0 vérifier 1’utilisation future du l_i_eu avant la 

remise en état; 
0 lorsqu’il n’y a aucune utilisation publique 

prévue pour l’aven_ir, le lieu doit étre 
remis en état et en harmonic avec le pay- 
sage et la végétation de l’endroit. 

Les carriéres et les sabliéres continueront vrai- 
semblablement d’étre un élément important deb 
l’aménage'ment dans le Nord. L’exploration et 
l’extraction pétroliéres, gaziéres et minérales 
encouragent la croissance d’un bon nombre. 
d’agglomé‘rations dans le Nord. Les agrégats 
sont nécessaires pour la construction dc routes 
et de bfitiments, les pistes d’atterriss_age, les 

campements de travail, les camps provisoires et 
autres infrastructures. La rareté relative de 
matériaux granulaires dans le Nord ainsi que la



planification et la gestion inadequates des car- 
rieres et des sabliéres dans le passe ont cause 
des problemes environnementaux. Bien que le 
manque de materiaux de grande qualite 
demeure une preoccupation, il existe d’autres 
possibilites de réduire les effets de l’extraction 
sur les terres. Il y a des facteurs qui peuvent 
reduire le stress exerce sur les terres. Parmi ces 
facteurs, citons: l’utilisation d’ouvrages de refe- 
rence comme le Guide de l’environnement: car- 
riéres et sablieres; le choix d’emplacement judi- 
cieux et l’exploitation efficace des carrieres et 
des sablieres; et l’exploitation au maximum de 
la quantite de materiau :31 chaque lieu et l’ame- 
lioration de la remise en etat du lieu, une fois 
l’exploitation terminee. 

La planification en fonction des 
zones d’extraction concentree 
d’agrégats 

Les sources d’agregats ne sont pas uniforme- 
ment reparties ou necessairement bien situees 
par rapport aux principaux centres de demande. 
On doit donc se demander dans quelle mesure 
les paysages (et les residants) peuvent supporter 
la deterioration et la degradation de ces zones 
riches en agregats. De telles zones offrent un 
defi aux responsables de la planificat_ion locale. 
Une utilisation fonciére considerable peut avoir 
des impacts tres néfastes sur la collectivite, et 
cette derniére risque de ne pas realiser les avan- 
tages de cette utilisation considerable. 

Trois zones qui illustrent bien ce probléme en 
Ontario sont les cantons d’Uxbridge et de Cale- 
don, qui sont riches en sable et en gravier, et les 
cantons le long de l’escarpement de Niagara, 
dont l’assise rocheuse contient de la dolomite de 
haute qualite. 

Canton d’Uxbridge 

Ce canton se situe £1 environ 40 km au nord-est 
.de Toronto. Au cours des années 1950 et au 
debut des annees 1960, l’expansion de Toronto a 
rapidement epuise les ressources avoisinantes de 
sable et de gravier. Etant donne que les ressour- 
ces locales étaient taries ou, dans certains cas, 
annihilées par une expansion ne tenant pas 
compte des utilisations multiples, les produc- 
teurs d’agregats ont commence a chercher la 
source de materiaux la plus rapprochee pour 
satisfaire l’appetit apparemment insatiable du 
marche torontois. L’emplacement evident etait 
la moraine d’Oak Ridges située :1 Uxbridge. 
La rapidite avec laquelle les sablieres et les gra- 
vieres se sont développées dans le canton a cons- 
terne un grand nombre de residants (voir la 
sequence sur les cartes 5 et 6). Soudainement, 
cet attrayant paysage vallonne, avec ses fermes, 
ses bois, ses zones recreatives et ses, villages pit- 
toresques, a semblé etre ravage par l’extraction 

des agregats. La vue du lac Ontario et des hauts 
immeubles de Toronto au loin a ete remplacee 
par les cicat_rices laissees par l’exploitation des 
carriéres. La region d’Uxbridge a semble payer 
le prix de l’expansion dc Toronto. 

Au milieu des années 1960, les residants et les 
ecologistes ont fait front commun contre les 
assauts des activités ex-tractives. Des réglements 
ont ete rapidement adoptes et des associations 
se sont formees specialement pour freiner 
l’expansion de l’indus'trie des agregats. Les cou- 
teuses batailles juridiques et les pressions aupres 
des representants élus, engagees par les deux 
parties, ont hate l’adoption de la loi ontarienne 
de 1971. Aujourd’hui, meme si les deux parties 
ne se sont pas entiérement reconciliees, les pro- 
ducteurs d’agregats commencent a comprendre 
la perception de leurs activites par le public. Les 
exploitations sont maintenant moins visibles des 
autoroutes et des residences; la quasi-totalite 
des terres entierement exploitées sont de nou- 
veau cultivables; des compromis sont intervenus 
au sujet des routes de transport par camion et 
des dispositifs de securite. Une planification 
acceptable tant sur le plan esthetique qu’envi- 
ronnemental est plus courante que par le passe. 
Le gouvernement a etabli que les responsables 
locaux et regionaux de la planification doivent 
reconnaitre l’importance provinciale des sources 
d’agregats. Toutefois, il existe encore des anta- 
gonismes. Ils sont le reflet de l’incompatibilite 
fondamentale entre l’exploitation intensive 
d’agregats et les préoccupations des gens en ce 
qui concerne le caractére de leur collectivite — 
conflit qui, malgre les lois et le reamenagement 
progressif, ne pourra jamais etre entierement 
resolu. 

Canton.de Caledon 

Dans le canton de Caledon-, une epaisse et vaste 
étendue de sable et de gravier d’origine gla- 
ciaire et provenant d’un deversoir recouvre 
l’escarpement de Niagara a proximité de Cale- 
don Village et de Forks of the Credit. Cet 
endroit, une des regions les plus attrayantes de 
l’Ontario, constitue une source d’agregats, qui 
est pour Mississauga, Brampton et l’ouest de 
Toronto ce qu’Uxbridge est pour l’est de 
Toronto. L’excellence du reseau rout_ier consti- 
tue la voie apparemment ideale pour desservir 
par camion toutes les regions en expansion a 
l’ouest de Toronto. 

L’impact sur l’utilisation locale des terres est 
énorme. Sur la carte 7 et la photo 15, on voit la 
zone affectee. Une societe établie depuis long- 
temps (compagnie A sur la carte 7) a deja 
obtenu un permis d’extraction de sable et de 
gravier sur une superficie de 650 ha. Les terres 
étaient a l’origine une série d’elevages de che- 
vaux. Aujourd’hui, au moins 200 ha de ces ter- 
res ont ete utilisées pour l’extraction d’agregats. 
L’ensemble de ces terres sera irremediablement 
perdu pour‘ l’agriculture parce que les ressour- 
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ces en agregats se trouvent sous la nappe phréa- 
tique. La compagnie finance actuellement un 
programme elabore de reamenagement dont les 
premiers résultats seront l’amenagement d’un 
club sportif, d’une zone résidentielle a faible 
densité, de plans d’eau pour les activites de loi- 
sirs, etc. 

Une deuxiéme compagnie (compagnie B) 
détient un permis d’exploitation pour‘ deux pro- 
prietes d’environ 200 ha en voie d’épuisement 
rapide. La compagnie demande un permis 
d’exploitation sur une troisieme propriété. Elle 
commence a realiser les avantages d’une planifi- 
cation intégrée. Une troisieme compagnie (com- 
pagnie C), qui posséde des interets considera- 
bles, exploite actuellement environ 150 h_a dont‘ 
la majeure partie est deja epuisée. Des reserves 
adjacentes de 150 ha ont deja fait l’objet d’une 
etude. La troisieme compagnie appartient a un 
groupe dl’hommes d’affai_res torontois qui, a 
l’instar des propriétaires de la premiere compa- 
gnie, sont conscients des avantages importants 
qu’offre Ia situation de leur propriete — proxi- 
mite d’une route importante, a une heure de 
route pour plus de 4 millions de personnes. Ce 
site, qui a rendu les ressources en agregats sci 

precieuses, offre également de nombreuses 
autres possibilites futures di’utilisation des ter- 
res. Cette capacite permet d’assurer que la 
degradation du sol sera de courte durée et que 
ces parcelles seront rapidement utilisées au 
maximum. Une mesure recente prise par le gou- 
vernement de l’Ontario (modification de la 

reglementation), qui impose une forte penalite 
pour les terres degradees ou non réamenagees, 
permettra d’accentuer cette tendance. 

I1 serait juste de dire que, jusqu’a une date 
recente, 2 peupres rien ne prouve que les terres 
degradees par l’extraction des agregats a Cale- 
don sont en voie de revenir a l’etat productif. I1 

n’y a eu aucune collaboration en rnatiere de pla- 
nification entre les d_iverses compagnies 
d’extraction d’agregats. Les octrois de permis 
par le gouvernement provincial ont semblé 
outrepasser ou empecher toute planification glo- 
bale par les respon_sables locaux. De toute evi- 
dence, l’apparence future et l’utilisation des ter- 
res dans cette partie de l’Ontario étaient dans 
une grande mesure a la merci des decisions pri- 
ses par les producteurs d’agregats qui ne resi- 
da_ient pas dans la region, 

Plus recemment, une association de residants a 
ete formee pour lutter contre la poursuite de 
l’extraction des agregats dans le canton. Nean- 
moins, une loi prevoyant mieux l’obligation de 
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planifier, la planification du ba_s_sin versant par 
les responsables de la conservation de Credit 
Valley, une demande du gouvernement provin- 
cial pour ameliorer les plans d’aménagement 
des exploitations d’agrégats, les efforts conju- 
gues des producteurs d’agregats et une attitude 
plus saine de toutes les parties laissent croire 
que les programmes de reamenagement de 
Caledon pourraient devenir un «exemple pour le
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Evolution de l'extraction 
d'agrégats dans |’ancien 
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CARTE 6. 
Evolution de l'extraction 
d’agrégat~s dans |'ancien 

canton d’Uxbridge 
(Ontario) 

entre 1971 est 1980 

Zones exploitées en 1971 
Propriétés dont l’exploitation est 

: ‘ 

autorisée par un permis délivré 
au titre de la Ioi sur les graviéres 
et les carriéres (Pits and 
Quarries Control Act) - 1980 
Graviéres abandonnées ou 

‘- reaménagées - 1980~ 
Limites de la zone d'extraction 
des ressources minérales dé- 
-signée par le gouvernement de 
l’Ontario - 1980 

Source: Martin, 1975 
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CARTE 7. 
étendue des zones d’extraction d’a_grégats existantes 

(avec permis) ou prévues dans la rég ion de Caledon (Ontario) 
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Photo 13. Cette photographie aérienne, prise en 1980. d’une zone située prés de Caledon (carte 7) montre |'étendue des dégéts causés par Vextraction d’agrégats. 
Northwayfiestalt Corporation 

Canada» (B_. Black, directeur de la planification 
du canton de Caledon, juin 1982, document per- 
sonnel). 

I1 apparait clairement q‘u’un plan prévoyant 
l’utilisation multiple des terres doit étre appli- 
qué lorsque l’extraction est réalisée a une 
échelle aussi considerable et intensive que celle- 
ci. Les ensembles résidentiels de forte et faible 
densité, les possibilités récréatives actives et 
passives, l’agriculture, les zones vulnérables et 
la protection environnementale constituent tous 
des utilisations ou des questions fonciéres qui 
doivent étre prises en compte dans un sens plus 
large que les études site par site, auxquelles on 
procédait autrefois. Il n’y a aucune raison pour 
que les modifications de la surface, consécutives 
a l’extraction des agrégats, n’engendrent pas un 
pays_age propre a diverses utilisations futures, 
mais cela ne pourra se produire que grace a des 
méthodes de planification beaucoup plus sensi- 
bles, intégrées et bien concues. 

Impact de l’exploitation des carriéres 
dans l’escarp_ement de Niagara; 
préservation des espéces et du paysage

\ L’extraction a ciel ouvert modifie inévitable- 
ment le paysage — ne serait-cc que par un abais- 
sement de l’élévation. Dans certains cas, pour- 
tant, le paysage résultant sera suffisamment 
différent pour empécher toute remise en l’état 
initial de la terre ravagée. On en a un bon 
exemple lorsque les ressources se trouvent sous 
la nappe phréatique ou un modelé agréable. 
Dans les situations de ce genre, les décisions 
devraient étre prises avec plus de prudence que 
dans le cas ou le terrain d’extraction provisoire 
d’agrégats peut étre remis en état. 

Meme si les pares nationaux et provinciaux sont 
protégés - sauf urgence nationale - contre l’acti- 
vité extractive, ce ne sont pas tous les paysages 
trés appréciés qui sont protégés de cette 
maniére. Les paysages uniques ou spectaculai- 
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res doivent souvent leur origine aux r'nouve- 
ments des glaciers ou aux formations géologi- 
ques, et les matéria-ux qui les composent sont 
fréquemment recherchés comme sources d’agré- 
gats (p. ex., le kame Fonthill et l’escarpement 
de Niagara en Ontario). Le caractere excep- 
tionnel du paysage ou l’absence d’équivalents 
aussi importants ailleurs, le niveau de préoccu- 
pation du public et les nombreux autres facteurs 
pertinents rendent les approbations d’exploita- 
tion beaucoup plus difficiles, et pour cause. 
Voila certains -des problémes auxquels l_e gou- 
vernement dc l’Ontario doit faire face en ce qui 
concerne l’escarp_ement de Niagara, paysage 
remarquable dans une zone relativement banale 
du sud de l’Ontari,o. Sa proximité des grands 
marchés urbains et la qualité de son recouvre- 
ment rocheux de dolomite de Lockport a assuré 
sa rentabil_ité aux producteurs d’agrégats. Tou- 
tefois, pour le public, la presence de chalets, de 
pentes dc ski et d’autres installations de loisirs



~
~ ~ ~ 

rio. peuvent éire incluses dans une «zone de protection de |'environnement». 
A.G_. McLelIan 

dans ces paysages naturels et attrayants a dome 
£1 ces zones un_iques une valeur récréative élevée. 
Souvent, les préférences de mode de vie (certai- 
nes ont pris la forme de pistes de randonnée 
pédestre comme le Bruce Trail entre Niagara 
Falls et Tobermory) suscitent une opposition 
immédiate a l’ouverture de graviéres et de car- 
riéres et 51 leurs effets néfastes. Les conflits iné- 
vitables ont entrainé des contraintes législatives 
provinciales qui, méme si elles ont été d’abord 
imposées en 1969, continuent d’évoluer et n’ont 
toujours pas atteint un point définitif au 
moment de la rédaction du present document en 
1983. 

Il est clair que des cas difficiles comme celui de 
l’escarpement de Niagara existent un peu par- 
tout au Canada et demandent une inspection, 

, 
une analyse technique et un point de vue plus 
approfondis qu’il n’est possible de l’espérer dans 
les cantons aux prises avec ces problémes. 

Une situation semblable pourrait se produire 
pour les espéces en voie d”extinction. Ainsi, le 

libre accés 2‘: des ressources en agrégats peut 
mettre en danger les habitats et les aires de 
reproduction que sont les marais pour les plan- 
tes et les espéces animales. L’aménagement des 
entreprises d’extraction d’agrégats devrait tou- 
jours tenir compte de ces problémes. Pourtant, 
dans les cas ofi des paysages uniques ou des 
espéces en voie d’extinction courent un risque, 
on doit accepter que certaines propriétés 
demeurent totalement intouchées. Méme le 

meilleur programme de réaménagement ne 
pourra assurer une restauration parfaite (déf1ni- 
tion de la National Academy of Sciences). Dans 

de telles situations, mieux vaudrait assurer une 
protection complete, c’est-2‘:-dire empécher toute 
intervention, et que les niveaux supérieurs du 
gouvernemerit fassent preuve d’initiative et, si 

1’achat semble étre la seule possibilité, four'nis- 
sent les fonds nécessaires. 

EXPERIENCE CANADIENNE 
ET L1:(;oNs A TIRER — 

MESURES LEGISLATIVES 
Les débats qui ont marqué les années 1960 et 
1970 cm montré clairement que les gouverne- 
ments provinciaux seraient incapables d’établir 
des politiques rationnelles pour guider le deve- 
loppement de l’industrie de l’extraction des 
agrégats sans une certaine comprehension de la 
portée des ressources provinciales en agrégats. 
Presque toutes les provinces ont désormais 
dressé des ca_rtes des ressources en agrégats et 
établi des programmes d’inven_taire. En Saskat- 
chewan, au Manitoba, en Alberta et en Ontario 
des tentatives précises sont faites pour associer 
ces programmes :1 l’élaboration de stratégies 
d’utilisation des terres et pour éviter la sté_rilisa- 
tion malencontreuse. 

Période avant 1970 
Avant 1970, pratiquement aucun contréle pro- 
vincial ou fédéral n’a_'urait pu limiter les méfaits 
des activités des graviéres et des carriéres. Les 
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Photo 14. Dans certains cas, |_es aires natureiles les plus significatives, comme celle-ci, situées pres de Kitchener. en Onta- 

effets néfastes de ces activités sur les collectivi- 
tés de méme que la prise de conscience des pro- 
blémes environnementaux ont amorcé un pro- 
cessus de changement. Les problémes ont 
d’abord semblé locaux, et certains des premiers 
efforts i_mportants ont été faits dans les cantons 
ruraux qui, peu de temps auparavant avaient 
souffert de l’expansion considérable des gravié- 
res et des carriéres tout en faisant l’expérience 
dc l’inva_sion des citadins qui cherchaient un 
refuge contre le stress et la cherté de la vie 
urbaine. L’accroissement des activités d’extrac- 
tion, de la circulation, du bruit, de la poussiére 
et des perturbations environnementales causé 
par l’exploitation des graviéres et des carriéres 
ont effrayé ces ex-citadins. Ils ont évidemment 
manifesté leur vive opposition (figure 5). Les 
conseils de canton out répondu aux demandes 
des résidants et, reconnaissant les avantages fis- 
caux limités des graviéres et des carriéres (en 
général les exploitations d’agrégats sont impo- 
sées a un taux légérement supérieur a celui des 
fermes) et les cofits accrus que ce type d’ent,re- 
prise entraine (comme l’entretien des routes), ils 
n’ont pas tardé a appliquer des réglements res- 
trictifs (zones-tampon, heures d’exploitation, 
etc.) ou a empécher carrément l’ouverture de 
nouvelles exploitations. Cette opposition a incité 
les producteurs d’agré_gats et leurs associations 
£1 recourir aux gouvernements provinciaux pour 
établir certains controles raisonnables de plani- 
fication. 

FIGURE 5. 

Example de |'oppos,ition du 
pu_b|ic a |’extraction d'agrégats ~~ 

~~ 
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Réactions de la Colombie- 
Britannique et de l’Onta,rio aux 
problémes des graviéres et des 
carriéres dans les années 1970 
Pendant que ces problemes surgissaient, les 
gouvernements provinciaux, poussés par le 

changement des priorités du public, commen- 
caient £1 créer des portefeuilles pour les ques- 
tions générales d’environn‘ement. Une multitude 
de réglements environnementaux étaient pro- 
mulgués; il_s touch_aient la protection de l_a 

faune, de la flore et de leurs habitats, la qualité 
des eaux superficielles et souterraines, la pollu- 
tion et l’uti1isation des substances chimiques, 
l’émission de bruit et de poussiére, etc. Ces 
réglements empiétaient parfois sur d’autres 
réglements qui visaient spécifiquement l’indus- 
trie des agrégats. 

Des mesures législatives o'nt établi des normes 
plus rigides quant aux inventaires de planifica- 
tion, aux méthodes d’exploitation et 2‘: la planifi- 
cation de la post-utilisation. Les moyens pour 
fixer ces normes comprenaient la nécessité 
d’obtenir un permis provincial, l’accroissement 
du controle et des inspections, l’instauration de 
sanctions, de garanties et de cautionnements 
ainsi que la création de systémes de renvois 
parmi les divers ministéres et organismes gou- 
vernementaux compétents. On a entrepris des 
recherches pour appuyer ces initiatives," meme 
si, dans de nombreux cas, celane s’est pas fait 
de facon assez rapide on approfondie pour 
répondre aux demandes du public. 
En Colombie-Britannique, on a découvert qu’en 
1973, avec une production de 31 000 000 ton- 
nes, le sable et le gravier étaient, sur le plan 
quantitatif, la ressource miniere la plus impor- 
tante de la province (ces agrégats étaient méme 
exportés 'vers l’Alberta et l’Etat de 
Washington). Le gouvernement a entrepris une 
étude inter-organismes (sous l’égide de la Divi- 
sion de l’économique etde la planification du 
ministére des Ressources miniéres et pétrolié- 
res) pour «l) analyser l’aspect industriel de 
l’utilisation des terres £1 long terme, 2-) évaluer 
les redevances et les taxes appropriées; et 
3) faire l’étude des réserves provinciales de 
sable et de gravier» (Silvertson et Carson, 
1974)*. 

Voici certaines conclusions pertinentes aux pro- 
blemes de la dégradation des terres: 

1. La consommation de sable et de gravier 
par personne dans cette province passera 
probablement dc 13,7 t en 1973 a environ 
20 t en 1990. Par consequent, la demande 
totale passera de 31 800 000 t en 1973 a 
72 600000 t en 1990. Dans les Basses- 
Terres de la Colombie-Britannique, la 
demande, qui était de 14200000 t en 
1973, atteindra 29 000 000 t en 1990. - 

2-. Les réserves de sable et de gravier dans 
les Basses-Terres sont abondantes mais 

fortement limitées par l’expansion ur- 
baine, les facteurs environnementaux et 
les réglements de zonage municipaux et 
provinciaux. De plus, les réserves margi- 
nales deviennent sub-marginales en raison 
des redevances relativement élevées. 

3. Les données sur les réserves de sable et de 
gravier dans la province et dans les Bas- 
ses-Terres sont insuffisantes. On ne sait 
pas exactement ou se situent les réserves, 
a qui appartiennent les terres ou de quel_le 
facon elles sont ou seront utilisées. 

4. Les reglements de protection environme- 
mentale sont loin d’étre uniformes, méme 
dans les Basses—Terres, et ils ne sont pas 
appliqués uniformémenti Certaines muni- 
cipalités imposent des restrictions sévéres 

- aux exploitants, tandis que d’autres appli- 
quent mollement la loi. La loi provinciale 
ne s’applique qu’aux terres de la Cou- 
ronne et la ou il n’existe pas de réglements 
municipaux. Faute de personnel, cette loi 
n’a jamais été appliquée adéquatement. 
Le public peut donc étre trop protégé sur 
le plan environnemental dans certaines 
localités, tandis qt:’il ne l’e_st pas assez 
dans d’autres (SiIvertson et Carson, 
1974). 

En Ontario, le gouvernement a commencé £1 

s’intéresser activement a la question a la fin des 
années 1960 et a continuellement amélioré la 

qualité de la. planification de l’industrie des 
agrégats. Reynolds (1980) a décrit cette situa- 
tion en grand détail, et Yundt et Messerschmidt 
(1979) l’ont résumée ainsi*: 

«Vers la fin des années I960, le malaise 
entre l’industrie des agrégats et les rési- 
dants des municipalités 21 production éle- 
vée a menace la disponibilité des ressour- 
ces en agrégats. 21 la demande de 
l’industrie des agrégats, le gouvernement 
de l’0ntario a étudié la situation et, en 
1971, a promulgué la Loi sur les gravieres 
et les carriéres. Cette loi avait pour but de 
réglementer l’exploitation des gravieres et 
des carrieres et d’assurer leuru réaménage- 
ment. 

Quatre ans plus tard, c’est-a-dire en 1975, 
les lacunes de cette loi ont mené 21 [afor- 
mation du Groupe d'étude des effets de 
l'extraction des agrégats de l’0ntario pour 
examiner la situation et proposer des 
changements. Malgré les améliorations 
importantes apportées 21 la loi Ontarienne 
sur les gravieres et les carrieres (1971), 
certaines difficultés, comme la protection 
des ressources, subsistaient. Ce groupe de 
travail était un phénoméne nouveau pour 
le ministere des Richesses naturelles de 
l'0ntario parce qu'il était compose’ de 
représentants de tous les groupes intéres- 
sés par la question des agrégats minéraux 
— divers ministéres gouvernementaux, des 
consultants régionaux et municipaux avec 
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leur personnel et des groupes industriels et 
d'inte’rét particulier. Deuxiémement, le 
groupe d’étude avait incorporé un pro- 
gramme de participation du public dans 
ses recommandations de politique. 

La nouvelle mesure législative, appelée 
«The Aggregate Act» est passée en pre- 
mjere lecture le 14 juin 1979 et devait étre 
promulguée vers la fin de la méme année. 
Elle doit remplacer l'actuelle loi sur les 
graviéres et les carrieres (Pits and Quar- 
ries Control Act). De plus, des lignes 
directrices sont en voie d’e’laboration pour 
aider les municipalités Z1 préparer leurs 
plans directeurs et leurs réglements de 
zonage dans le but de désigner et de proté- 
ger les ressources en agrégats minéraux 
dans l'avenir. 

Le réaménagement des gravieres et des 
carrieres continue ,d'ét,re hautement priori- 
taire, comme le montrent les recherches 
entreprises et subventionnées par la pro- 
vince. Des efforts sont également déployés 
pour faire l'inventaire des ressources et 
sensibiliser le public en vue de promouvoir 
l’acceptation de l’industrie des agrégats. 
La gestion des ressources en agrégats en 
Ontario a progressé de facon importante 
au cours de la derniére décennie, mais cet 
effort soutenu de gestion et de controle 
doit se poursuivre» (Yundt et Messersch- 
midt, 1979). 

Il importe de souligner qu’en janvier 1983, la loi 
imminente n’avait pas encore été approuvée. 

La loi précédente avait l’avantage d’imposer des 
normes et des méthodes d’extraction et de réa- 
ménagement que les producteurs trouveraient 
acceptables: p. ex., un cautionnement de 
2¢/tonne (2,2¢/tonne métrique) jusqu’a 
100000 tonnes (90 718 tonnes métriques) ou 
500 $/acre (1 235,53 $/ha), en prenant le mon- 
tant le plus élevé des deux. Le réaménagernent 
paysager, la construction de banquettes et la 
plantation de rideaux d’arbres étaient encoura- 
gés. L’aspect sans doute le plus important de la 
loi était qu’elle exigeait pour la premiere fois 
que les exploitants produisent et mettent en 
application un plan d’aménagement qui montre 
les conditions actuelles et les utilisations'foncié- 
res environnantes, la facon dont l’exploitation se 
ferait et l’influence qu’elle aurait sur l’ernplace- 
ment et les terres adjacentes et comment le ter- 
rain serait réaménagé en vue d’une utilisation 
future. Sans un énoncé acceptable sur ces ques- 
tions, le Ministre peut refuser d’acco'rde'r un 
permis d’extraction, méme si les reglements de 
zonage et toutes les autres exigences de planifi- 
cation sont respectés. 

Ce processus est exigeant et complexe. Les 
exploitants doivent maintenant dresser des 
inventaires de planification, répondre £1 des 
questions sociales et environnementales, conce- 
voir globalement les exploitations de facon a les
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Photo 15. Des progrés impressionnants ont été accomplis en quelques endroits meme avant l’adopt_ion de lois en matiére 
de réaménagement. A cet égard. Ia carriére Nelson est un modéle de réaménagement progressif en Ontario. Les morts- 
terrains et le sol superficiel enlevés en un éndroit sont immédiatement utillsés dans une autre partie de la z'o'ne en voie de 
réaménagement. 
A.G. McLe|lan 

rendre aussi inoffensives que possible et s’-assu- 
rer qu’une partie utile des biens immobiliers 
demeurent en place 51 la findes opérations. La 
plupart des exploitants importants sont obligés 
d’engager une équipe d’experts pour rassembler 
et utiliser les informations appropriées avant 
d’entreprendre une nouvelle exploitation. (Voir 
le tableau 3). 

Des le début de 1978, toutes les importantes 
régions productrices d’agrégats dans la province 
étaient visées par la législation. Le nombre total 
de graviéres et de carriéres avec permis dans les 
municipalités désignées et visées par la législa- 
tion était évalué a 1 590. La majeure partie de 
ces exploitations étaient en activité avant la pro- 
mulgation de la loi de 1971 ou avant la désigna- 
tion des zones. Ces lexploitations Ont été autori- 
sées, car la loi ne voulait pas empécher les 

exploitants en place dc poursuivre leur travail. 
Depuis la promulgation de la loi, 40 demandes 
dc permis d’exploitation sur de nouvelles con- 
cessions ont été soumises au Conseil des munici- 
palités de l’Ontario (tableau 5). 

TABLEAU 5.. 
Etat des dossiers soumis au Conseil 

des municipalités de l’Ontario 

Décision de délivrer ‘un permis 15 
Decision de refuser l’ofctroi d’un permis 10 
Affaire en suspens 7 
Retrait de la demande aprés presentation 
au Conseil — 

Nombre total des dossiers étudiés 40 

Un des obstacles a la délivrance des permis est 
la durée requise pour obtenir les approbations 
nécessaires. En effet, il faut de 2 a 5 ans et des 
sommes considérables pour porter une demande 
devant le Conseil des municipalités de l’Ontario. 

Autres lois se rapportant aux 
graviéres et carriéres en Ontario 
La loi sur les gravieres et lescarriéres (Pits and 
Quarries Control Act) n’est pas la seule qui tou- 
che l’extraction des agrégats minéraux en Onta- 
rio. Des questions comme la sécurité, la pollu- 
tion, la coupe des arbres, l’enléveme‘nt de la 

couche arable et 1’extraction sur les terres de la 
Couronne sont régies par diverses lois et rele- 
vent de différents niveaux de gouvernement. 
Certaines de ces lois recoupent la loi de 1971 ou 
sont en conflit avec elle. ' 

La loi sur Paménagement du territoire (Plan- 
ning Act) régit le systéme de planification 
locale en Ontario et permet aux municipalités 
de controler la fagon dont les terres sont utili- 
sées et dont 1’aménagement se fait. Au cours 
des années, la province a délaissé son role de 
supervision pour assurer la protection des inté- 
réts provinciaux. 4Cette loi, par l’intermédiaire 
des réglements de zonage et des plans direc- 

teurs, a été utilisée par les conseils rfr_1un_icipaux 
pour empécher les activités d’extraction. Les 
consei_l_s rnunicipaux peuvent également édicter 
des réglements dans le cadre du Municipal Act 
pour régir certains aspects, comme les zones- 
tampon, ledynamitage et les écrans d’arbres. 

232 

Un grand nombre de ces questions se retrouvent 
également dans le Pits _and Quarries Control 

L’extraction des agrégats sur les terres de la 

Couronne n’est pas régie par le Pits and Quar- 
ries Control. Act rnais. par la loi sur les. mines 
(Mining Act). Une des plaintes les plus coura,n- 
tes dans l’industrie des agrégats porte sur le 

transport et son impact sur les gens du voisi- 
nage. Un des problerjnes spécifiques concefne le 
déversement d’agrégats par les camions char- 
gés. Depuis janvier1977, le code de la route 
exige que les camions a benne basculante trans- 
portant des agrégats minéraux au diametre 
inférieur a 4 cm soient recouverts di’une béche. 
Il existe également d’autres lois qui contiennent 
des dispositions se rapportant a l’exploitatio'n 

des graviéres et des ca_rriére_s, comme la loi sur 
les arbres (Trees Act), la loi sur la protection de 
l’environneme'nt (Environmental Protection 
fit), la loi sur l’enlévement du sable (Beach 
Protection Act), la loi de 1977 sur Fenlévement 
du sol arable (Topsoil Preservation Act), etc. 

Méme si la promulgation de la nouvelle loi a été 
retardée, le gouvernement de l’Ontario a le pou- 
voir de changer les anciens réglements quand il 
le juge bon. En janvier 1981, on annoncait que, 
puisque le cautionnement dc 2-,-2¢/t semblait 
inefficace pour assurer le réaménagement pro- 
gressif des terres (de nombreux exploitants per-- 
cevaient ce montant comme un genre dc sanc- 
tion ou comme une taxe sur l’extraction), il 

passerait immédiatement a 8¢/t. La nouvelle 
loi, qui remplacera ce qui est déja le document 
le plus élaboré de la législation canadienne 
quant au controle de l’industrie des agrégats, 
exige des plans d’aménagem'ent nouveaux et 

améliorés pour toutes les exploitations d’agré- 
gats existantes. L’expé_rience acquise au cours 
de la derniére décennie a aidé la province a 
identifier les faiblesses, a élaborer .de nouvelles 
méthodes et a continuer d’adapter la législation 
aux besoins du public et de llindustrie. 

De fagon générale, la nouvelle loi sur les agré- 
gats (Aggregates Act) permettra de résoudre la 
plupart des difficultés de définition, d’adminis- 
tration et de mise en application contenues dans 
la loi précédente. Une importance particuliére 
est accordée a un meilleur réaménagement», 2‘: 

des liaisons municipales plus nombreuses, a la 
rémunération municipale et au pouvoir de sus- 
pendre les permis. Les graviéreset les carrieres 
sur les terres de la Couronne dans des zones 
désignées seront incluses dans cette nouvelle loi. 

L’un des changements les plus souhaités dans la 
nouvelle loi concerne la rémunération des muni- 
cipalités. Au cours des années, les municipalités 
locales ont soutenu qu’e1les devaient étre rem- 
boursées pour les cofits résultant de l’exploita- 
tion des agrégats. Le groupe d’étude a révisé le 
probléme et a recommaridé que des indemnités 
soient versées aux municipalités.‘ Le cout annuel 
pour un permis, dans le cadre de la nouvelle



Loi, sera de 6¢/t, dont 4¢ seront affectés a la 
municipalité locale, 0,5¢ a la région ou au can- 
ton, 0,-5¢ a un programme congu pour éliminer 
les problémes causés par les graviéres et les car- 
riéres abandonnées et 1¢ a la province (McLel- 
lan et al., 1979). 

La récession économique actuelle a permis de 
réévaluer les besoins et la nature des futures 
mesures réglernentaires. Il est peu probable que 
l’on assiste a une expansion rapide de l’ex-ploita— 
tion des agrégats ou de la dégradation des sols 
dans l’ensemble du Canada dans un proche ave- 
nir, comme cela a été le cas en Ontario entre 
1950 et 1975 (voir carte 5, Canton d’Uxbridge). 
Toutefois, dans l’Ouest, les problémes peuvent 
prendre de l’ampleur si l’expansion et la crois- 
sance se poursuivent-. L’Alberta est probable- 
ment un des meilleurs exemples du phénoméne. 
Dans cette province, en dépit de l’annulation 
récente (1982) des mégaprojets comme celui de 
Syncrude, les revenus dérivés du pétrole et du 
gaz naturel continuent dc fournir des capitaux 
pour stimuler Ie développement. 

Chevauchement de la législation 
en Alberta 
Dans toutes les provinces, de nombreuses sec- 
tions de la loi portent sur l’industrie des agre- 
gats mais se chevauchent. Ce phénoméne n’a 
jamais été rnieux étudié que dans une publica- 
tion albertaine récente (G.R. Shelley and Asso- 
ciates, 1977). Le lecteur trouvera ci-dessous 
diverses lois avec leur principale caractéristique 
entre parentheses. 

Sand and Gravel Act (le propriétaire conserve 
le droit de mise en valeur et d’exp1oitation a 
profit) 

Department of the Environment Act (lutte con- 
tre la pollution»; protection environnementale; 
planification des ressources en eau; prévention 
de la détérioration de la qualité environnemen- 
tale par suite des mises en valeur ou utilisations 
fonciéres incompatibles; conservation de l’envi- 
ronnement dans son état naturel ou dans un état 
pouvant convenir aux loisirs ou £1 la propagation 
de la vie végétale ou animale. Des zones de 
mises en valeur restreintes peuvent étre créées 
pour cmpécher que les ressources en gravier 
dans une zone donnée ne soient perdues pour 
l’exploitation future par suite d’une utilisation 
incompatible des terres) 

Land Surfac'e._Conser_vation and Reclamation 
Ac_t (perturbation et régénération des surfaces) 

Clean Air Act (usine d’asphalte, pollution de 
l’air et poussiére) 

Clean Water Act (asséchement des puits 
d’extraction et opération de nettoyage; le déver_- 
sement dans des cours d’eau of: le drainage de 
ces derniers exigent un permis)

A 
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Water Resources Act (dérivat_ion des eaux, 
modifications des rivages ou des c6tes)' 

Ground Water Control Act (forage de puits) 
Public Lands Act (procédure pour l’octroi de 
permis d’exploitation de graviéres sur les terres 
dc la Couronne) 

Agricultural Service Board Act (traitement her- 
bicide, lutte pour la conservation du sol et de 
l’eau) 

Weed Control Act (inspection et amendes pour 
obliger £1 l’e'mploi d’herbicides) 

Soil Conservation Act (prévention de la détério- 
ration du sol par _le vent, l’eau ou toute autre 
force d’érosion, limitation de l’en1eveme'nt de la 
couche arable) 

Alberta Heritage Act (conservation des sites 
historiques) 

Department of Transportation Act (routes des- 
tinées au transport du gravier) 
Municipal Government Act (acquisition de ter- 
res pour des graviéres municipales, effets néfas- 
tes des graviéres, graviéres abandonnées) 

Planning Act (réglement sur l’excavation du sol 
ou le remplissage ou l’enlévement de la couche 
arable) 

Local Authorities Board Act (réglements 
locaux régissant l’exploitation d’un puits si ce 
dernier devait se trouver dans de nouvelles limi- 
tes municipales) 

Loi sur les pécheries (Fisheries Act) (Canada) 
(empécher le rejet de substances délétéres dans 
les eaux poissonneuses) 

Ce dédale de juridictions qui se chevauchent en 
Alberta existe également dans les autres provin- 
ces. Bien que la situation soit comprehensible et 
probablement nécessaire, il serait prudent qu’un 
seul ministére, par exemple un ministére des 
Richesses naturelles comme celui dc l’Ontario, 
prenne en main l’exploitation des graviéres et 
des carriéres. En l’absence d’une seulc autorité 
ministérielle principale, le processus d’approba- 
tion devient une mosaique complexe d’opinion_s 
favorables et défavorables qui reflétent les man- 
dats particuliers de chaque ministére ou orga- 
nisme. Si leurs commentaires se limitaient a la 
formulation d’améliorations dans le cadre de 
leurs préoccupations particuliéres, il y aurait 
moins dc risques de conflits et d’incompréhen- 
sion entre les ministéres (McLellan, 1983). 

Dans de nombreuses parties du Canada, il sem- 
blerait que nous ayons formé un écran de fumée 
législatif en réponse 91 la demande de contrain- 
tes environnementales plus fortes en matiérc dc 
mi_se en va_leur. Les utilisations fonciéres peu 
attrayantes — comme les graviéres et les carrie- 
res - qui sont mal vues du public, ont bénéficié 
assez largement de cette situation. Ainsi, en 
Alberta, il n’y a que peu d’améliorations visibles 
dans le style d’exploitation en dépit des lois qui 
se chevauchent et des contraintes i—mposées aux 
n_iveaux provincial et municipaux. A Carseland, 
a 60km a l’est dc Calgary, et £1 Cochrane, £1 
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Photo-16. L’exp|oitation des gravieres et des carrieres souléve souvent l’opposition du public a cause des ravages tres 
apparents qu'el|e cause. Les lois provinciales ne semblent pas avoir amélioré Ia situation, comme Ie montre cette photo- 
graph_i_e prise pres de Calgary. 
A.G. McLe||an 
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30km é l’ouest de la méme ville, des dépots 
importants de gravier sont exploités d’une 
maniére qui témoigne du peu d’inté'rét accordé 
a ces problémes. Les chemins d’extraction ame- 
nagés au hasard, les nombreuses parois expo- 
sées, actives, inactives ou abandonnées, les vas- 
tes zones décapées et l’absence totale de 
protection périphérique (photo 16) ou un réa- 
ménagement progressif semblent étre caracté- 
ristiques. Au Québec, une conclusion semblable 
a été tirée par Boivin (1982): «La législation 
actuelle au Québec portant sur l’extraction 
miniére et la régénération est inadequate pour 
assurer un niveau de sécurité publique et de 
protection environnementale qui constitue une 
préoccupation de premier ordre en matiére de 
régénération.»* 

Il apparait clairement que, pour assurer l_a mise 
en application de la loi, les budgets doivent étre 
suffisants pour établir un systéme d’inspection 
eflicace qui comporterait le pouvoir d’imposer 
des sanctions sévéres. 

La législation a l’échelon local 
Les décrets locaux - essentiellement des régle- 
ments restreints et des contraintes de zonage - 

constituent le meilleur moyen pour empécher 
les utilisations fonciéres incompatibles; la plu- 
part de ces décrets sont congus pour restreindre 
les emplacements de mise en valeur future de 
graviéres et decarriéres. Certains cantons ont 
des zones d’agrégats, mais ellcs sont géné_rale- 
ment occupées par d’autres exploitations; les 

nouvelles implantations nécessiteront normalc- 
ment un rezonage et des modifications des plans 
directeurs. 

Beaucoupvde municipalités urbaines et rurales 
exigent également une entente spécifique de 
mise en valeur qui oblige les exploitants a suivre 
diverses procé_dures et qui permet de ne pas 
douter qu’il y aura des controles provinciaux. A 
Calgary, par exemple, les étapes sont les 'suivan- 
tes:

' 

1) Le futur exploitant remplit une demande 
comprenant les «renseignements techni- 
ques» préparés par des consultants; 

2) Le candidat demande un permis de mise 
en valeur (lorsque l’emp1acement se situe 
sur les terres réservées au développement 
urbain de Calgary, l’extraction du gravier 
est permis); 

3) La demande est ensuite étudiée a fond par 
les services d’ingénierie et de planification 
de la ville et, s’ils sont satisfaits, ils 

demandent la signature d’une entente 
d’extraction du gravier qui comprend la 

lutte contre le bruit et la poussiere, les 

heures d’exploitatio'n, l’étalement annuel 
et les rapports sur les travaux en cours, 
l’élévation des puits, le réaménagement, 
etc.; 

Photo 17. Ainsi qu'en témoigne cette photographie prise a Carseland. en Alberta, pres de Calgary, de grandes étendues 
dévastées sont souvent inutilisables pendant de trés longues périodes. 
A.G. McLeI|an 

4) lorsque 'le titre est enregistré et qu’une 
garantie dc bonne exécution est déposée, 
l’exploitation peut commencer. 

Les principaux conflits at Calgary viennent de 
l’inquiétude croissante des résidants en raison 
du bruit, de la poussiére et des heures d’exploi- 
tation (des lotissements sont en voie d’aménage- 
ment pres des emplacements d’extractio'n) et 

des différends entre la ville et les producteurs 
d’agrégats en ce qui concerne la quantité 
d’agrégats 5 extraire et la durée d’exploitation 
approuvée par le permis. La ville aimerait 
réduire ces deux éléments et procéder a une 
révision tous les trois ou cinq ans (E..I. Grant, 
coordonnateur de la mise au point technique, 
Division de l’urbanisme, Calgary, document 
personnel). 

E_n régle générale, lorsque des décrets locaux ou 
provinciaux font double emploi, c’est le plus res- 
trictif qui prime. A Calgary, la croissance 
urbaine récente et rapide a signifié que les 

emplacements d’extraction en zone périurba_ine 
nécessitent un peu plus que la classification, le 

nivellement et 1’é’pandage d’une couche arable 
avant que les terres ne soient aménagées tandis 
que les sites les plus éloignés témoignent tres 

peu des effets des décrets provincial ou munici- 
, 
paux (photo 17). 

Le dilemme provincial: les 
conflits fréquents entre les divers 
réglements 
Les gouvernements provinciaux doivent se mon- 
trer prudents et éviter dc révéler des dissidences 
internes. Un examen minutieux par plus d’une 
demi-douzaine de ministéres et organismes pro- 
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vinciaux, et leurs commentaires, pourraient 
entrainer des chevauchements et des décisions 
ou des exigences contradictoires. 

Les gouvernements provinciaux ont Ia responsa- 
bilité de servir au mieux les intéréts de tous les 
habitants de la province. Cela signifie: assurer 
que les agrégats sont fournis au consommateur 
a un cofit raisonnable; la designation et la pro- 
tection des ressources minérales de va_leur par 
l’intermédiaire d’un processus de planification 
locale, régionale ou a l’échelle d’un canton; et la 
prise en compte des disparités des disponibilités 
de ressources. Ces responsabilités provinciales 
peuvent occasionnellement provoquer des con- 
flits avec les autorités locales, si celles-ci ne sont 
pas d’accord avec les objectifs provinciaux. La 
plupart des provinces insistent pour que la res- 
ponsabilité finale releve d’un ministére. Toute- 
fois, il peut quand méme y avoir des problémes, 
comme en Ontario, of: le ministére des Riches- 
ses naturelles se trouve a recouvrir diverses 
fonctions et a des responsabilités qui sont ocea- 
sionnellement contradictoires - p. ex. d’une part», 
la conservation des parcs et des zones naturelles 
et, d_’autre part, l’exploitation des ressources. 

Un autre dilemme important pour les gouverne- 
ments provinciaux est la propension de leurs 
'ministéres indépendants a établir des lignes 
directrices. Méme si le zéle et l’honnéteté de ces 
rninistéres ne sont pas mis en doute, une multi- 
tude de lignes directrices peuvent géner conside- 
rablement le gouvernement, entrainer la diffu- 
sion de fausses informations et provoquer le 

mécontentement des candidats qui dernandent 
l’approbation de permis. Il semble qu’avec leurs 
mandats individuels et distincts en téte, les 

m'i_nistéres étudient un probléme connu* et 
recommandent des solutions appropriées. Mal-



heureusement, cela est souvent fait indepen- 
damment des autres ministeres sans prise en 
compte des implications sociales et environme- 
mentales et, souvent, des autres décisions de 
politique du gouvernement. Un bon exemple de 
ce genre de situation est celui des gravieres et 
des carrieres pour le ministere de l’Environne- 
ment de l’Ontario, 
Ce ministere, dans le cadre de son mandat, 
s’occupe de la pollution de surface, des eaux 
souterraines, de l’air (émissions de poussiere et 
de particules) et du bruit. I] apparait évident, 
compte tenu de tous ces aspects, que le minis- 
tere devrait étre préoccupé par les problemes 
que posent les graviéres et les carrieres. L’inter- 
vention du ministere de l’Environnement de 
l’Ontario se fait £1 deux niveaux différents: 
d’une part, sous forme de commentaires sur les 
plans directeurs (et les modifications) et, 
d’autre part, sur l’octroi des permis d’exploita- 
tion des graviéres et des carrieres selon la loi sur 
les gravieres et les carrieres (Pits and Quarries 
Control Act). Sur une période de plusieurs 
années, le Ministere, grace aux rapports des 
consultants, a découvert que des interferences 
(d’apres les plaintes des résidants au sujet-du 
dynamitage, de l’exploitation elle-meme, du 
bruit et de la poussiere) se produisaient jusqu’a 
2 000 m du site d’exploitation. Les memes rap- 
ports indiquent qu’un éloignement de 450m 
(par rapport aux 50 ou 100 m exigés dans la loi 
actuelle) réduirait les plaintes d’environ 32 %. 
Une autre étude a permis de tirer les conclu- 
sions suivantes: 

1) Dans certaines conditions météorologi- 
ques, les souffles des explosions peuvent 
secouer un logement plus que des secous- 
ses telluriques a des distances supérieures 
a 300 m; 

Photo 18. Be_aucoup de personnes qui habitent pres des 
gravieres et des carriéres se plaignent de leurs etfets 
secondaires, tel le déplacement des camions, qui détério- 
rent Ieur qualité de vie par le bruit. |_a poussiére et les dan- 
gers d'accidents qu'ils engendrent. L’utilis'ation de béches 
sur les camions, le revétement des voles d'accés, l’aména- 
gement de voies d’accélé_ration et la surveillance des che- 
mins de halage peuvent régler une partie des problémes. 
Des béches protegent le chargement de ces camions, qui 
circulent sur la Transcanadienne a l'est de Calgary. 
A.G. McLe||an 

2) Ces vibrations sont plus désagréables pour 
les occupants que ne 1’est le bruit des 
avions a reaction; 

3) Les gens qui vivent £1 moins de 305 m sont 
«tres dérangés» par les souffles des explo- 
sions tandis que ceux qui vivent 5 des dis- 

- tances variant entre 305 et 610 m sont 
«seulement ennuyés». ‘ 

En associant le. dynamitage aux conditions 
météorologiques (par exemple, en ne procédant 
pas au dynamitage lorsque la couverture nua- 
geuse est ba_sse), en réduisant le poids des explo- 
sifs par délai, en changeant le type de bourrage 
et la longueur du cordon Bickford exposé, il est 
possible d’améliorer la situation (ministére de 
l’Environnement dc l’Ontario, 1981). 

Il est arrivé que le ministere de l’Environnement 
de l’Ontario se retrouve en conflit avec le minis- 
tere des Richesses naturelles; qui octroie les per- 
mis d’exp|oitation des gravieres et des carriéres, 
comme dans le cas de la municipalité régionale 
d’Ottawa-Carleton (MROC). 

«Le personn_el du district du ministere des 
Richesses naturelles a eu parfois £1 subir 
des retards de ce genre. Tout en discutant 
d’un plan de lotissement, le MRN a dit it 

l'autre ministere que, puisque l’expl0itant 
était d’accord pour assurer une zone tam- 
pon de 1500 pi [457 m], il estimait ce 
recul suffisant et ne s'opposait pas au 
lotissement proposé. De méme, dans un 
autre cas, il a donné son appui au MROC 
21 l'occasion d’une recommandation du 
ministere de l’Environnement, qui visait £1 

prévenir les acheteurs éventuels de pro- 
priété des inconvénients que risquaient de 
causer le bruit, la poussiere ou les vibra- 
tions liées Z1 l’exploitation des carrieres. 
Par contre, le personnel du MNR estime 
que ces distances sont trop restrictives en 
ce qui a trait aux carrieres E1 proximite’ des 
terres résidentielles existantes» (ministére 
de l’Environnement de l’Ontario, 198l).* 

Par suite des diverses expériences du ministere 
de l’Environnement*: 

«II est par conséquent recommandé que les 
mesures suivantes soient appliquées lors 
des discussions relatives 21 de nouveaux 
ensembles résidentiels E1 proximité des 
gravieres et des carrieres de méme que 
pour les nouvelles gravieres et carrieres Z1 

proximité des terres résidentielles. 
i 0n ne devrait pas autoriser la cons- 
truction de nouveaux ensembles rési- 
dentiels 21 moms de 450 in de la limite 
_/ixée officiellement pour l'extraction 
dc ressources minérales, 21 moms 
qu’un programme d’exploitation, 
agréé par le ministere de l’Environne- 
ment, fasse partie d’une entente avec 
la municipalité. 
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ii De méme, l’ouverture ou l’expansion 
d’une carriere ne devrait pas étre 
autorisée 2; moins de 450 metres de 
zones résidentielles, sauf si une 
entente a été conclue avec la munici- 
palité. 

iii Dans le cas des nouveaux ensembles 
résidentiels distants de 451 21 

750 metres d ’une carriere en exploita- 
tion, l’entente de lotissement avec la 
municipalité devrait comprendre une 
clause d'avertissement a l’effet que 
l’exploitation actuelle ou future d’une 
carriere peut entrafner certains désa- 
gréments sous forme de bruit, paus- 
siere ou vibration, méme si les struc- 
tures ne risquent pas d’étre endom- 
magées. Cet avertissement devrait 
apparaitre dans toutes les ententes 
d’achat ou de vente (de méme que 
pour les ententes dc location) et 
devrait étre inscrit sur le titre dc pro- 
priété. De plus, l’avertissement ne 
devrait pas étre enlevé sans le consen- 
tement préalable du ministere de 
l’Environnement; et 

iv Pour les nouvcaux ensembles résiden- 
tiels distants de 751 51 I 500 metres 
d’une carriere en exploitation, l’en- 

tente de lotissement avec la municipa- 
lité devrait comprendre une clause 
d'avertissement en bonne et due forme 
Z1 l’effet que l’exploitation des carrie- 
res peut parfois étre audible. Cet avis 
devrait apparaftre dans tous les con- 
trats dc vente et d’ach_at (et de loca- 
tion) et devrait étre inscrit sur le titre 
de propriété. De plus, l’avis ne devrait 
pas étre enlevé sans le consentement 
préalable du ministere de l’Environ- 
nement. l 

v Une distance de 120 metres devrait 
étre maintenue entre les gravieres et 
les terres Z1 usage résidentiel it mains 
qu’une entente acceptable, comme 
celle qui apparaft en (i) ait été prise» 
(ministére de l’Environnement de 
l’Ontario, 1981). 

Ce processus de gestion et de planification com- 
plexe continuera de poser des problemes. Il sem- 
ble donc évident: 

1) qu’il devrait y avoir un contréle partagé 
des procédures de planification et 
d’approbation aux niveaux provincial et 
municipaux; 

2) les permis et autorisations ne devraient 
étre accordés qu’a l’échelon supérieur du 
gouvernement et ce pouvoir devrait n’étre 
conféré qu’a un seul ministére, meme si la 
mise en application peut étre faite aux 
deux niveaux; 

3) les administrations locales, de canton ou 
régionales ne peuvent continuer £1 s’oppo- 
ser £1 la mise en valeur en usant de leurs



pouvoirs de planifieation et e1_les doivent 
faire preuve de discernement, dans leurs 
plans directeurs, en ce qui concerne les 

disparités régionales de disponibilité des 
ressources. 

Autres difficultés législatives £1 
divers échelons du gouvernement 
Marshall (1983b) a tenté de résumer par une 
illustration l’évolution du raffinement des exi- 
gences de réglementation (voir la figure 6). 

Cette illustration montre les ajouts graduels des 
liens d’information/réaetion entre 1)1’inven- 
taire précédant la planificationg l’exp1oitation et 
la planification du réaménagement du site; 2) le 
contréle gouvernemental et l’extract‘ion des 
agrégats; et 3) l’extraction des agrégats et les 

divers facteurs que comprend la planification de 
l’uti'lisation des terres. 

Méme si cette séquence s’applique générale- 
ment aux experiences canadiennes, cette ratio- 
nalisation est difficile a trouver sous d’autres 
aspects. Premiérement, chaque province a suivi 
son propre cheminement pour tenter de résou- 
dre les problémes environnementaux et les pro- 
blémes de dégradation entrainés par I’exploita- 
tion des graviéres et des carriéres-. Mal- 
heureusement, cela signifie que les politiques ou 
les réglements législatifs qui conviennent a une 
province n’existent pas nécessairement dans une 
autre ou ne lui sont pas applicables. De plus, il 

ex_i_ste encore des conflits entre les divers paliers 
de gouvernement dans chaque province. 

On a déja souligné que de nombreux résidents 
locaux estiment que le pouvoir local en matiére 
de planification ne devrait pas étre sapé. Ils esti- 
ment que le dossier du contréle provincial n’est 
pas impressionnant et qu’ils ont résisté a l’ir_npo- 
sition du pouvoir par les gouvernements régio- 
naux ou provinciaux ou par toute division ou 
tout organisme ministériel. I1 apparait évident 
que les propositions peu intéressantes de mise en 
valeur dcvront suivre un processus de planifica_- 
tion beaucoup plus long: en commencant a 
l’échelon local — souvent méme avec le 

résidant— la demande passe ensuite au niveau 
du canton, de la municipalité et du gouverne- 
ment régional pour finalement atteindre les 

divers orgapnismes provinciaux. Il_ s’agit la d’un 
processus cofiteux et désagréable. Les. divers 
paliers de gouvernement ont des priorités diffé- 
rerjites qui peuvent entrainer des décisions diffe- 
rentes quant 51 ce qui est ou n’est pas accepta- 
ble. Au cours des deux derniéres années, des 
candidats au permis d’exploitation de graviéres 
ont recu de divers paliers du gouvernement des 
conseils contradictoires sur a) les zones boisées, 
b) les cours d’eau, c) l’emplacement des instal- 
lations, d) les entrées et les sorties, e) la portée 
des zones importantes sur Ie plan environne- 
mental, etc. On pourrait presque croire qu’o'n 
s’attend £1 ce que l’exploitant tente de ne pas 

FIGURE 6. 

Schéma de |’évo|ution en matiére de régénération des terres soumises a 
|’exp|oitation miniére 
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Photo 19. Les jardins Butchart de V_i_ctori_a, en Colombie-Britannique, étaient autrefois une carriere calcaire. Une fois Ies 
réserves épuisées, elle a continue a déparer le paysage. En grande partie grace a Mme Butchart, Ies lieux ont été transfor- 
més en magnifiques jardins, qui sont ouverts au public depuis 70 ans. Les jardins Butchart. qui accueillent plu_s d‘un demi- 
million de visiteurs par année, sont un exemple frappant des transformations qu’on peut faire subir a une zone d’extraction 
d’a‘grégats. 
Office du tourisme du Canada 

faire le travail correctement et l’on met autant 
d’obstacles que possible sur son chemin. Que 
cela soit vrai ou non, ripen ne justifie le chevau- 
chement ou les contradictions entre les systemes 
de reglementation et d’approbation. 

CONCLUSIONS 
L’experience canadienne avec les gravieres et 
les carriéres n’a pas ete facile. Presque toutes 
"les terres ont ete exploitees d’une facon telle 
qu’il est difficile de ‘les remettre en leur etat ori- 
ginal. Etant donne que les gravieres et les car- 
riéres occupent dc grandes surfaces, le probléme 
est grave. Des pertes inutiles de terrains ou de 
capacite de production sont la consequence 
d’activites di’extraction qui ne sont plus neces- 
saires ou acceptables! L’imp_act nuisible des gra- 
viéres et des carrieres rend l’extraction des agre- 
gats incompatible avec des utilisations paci- 
fiques des terres, comme avec la creation de 
zones recreatives et residentielles. Les planifica- 
teurs doivent donc faire des efforts considera- 
bles pour reduire ces problemes en isolant ces 
exploitations. 

Meme s’il s’est avere difficile de presenter une 
evaluation comparative precise de l’impact des 
graviéres et des carrieres, au Canada et au 
cours des années, on note cependant plusieurs 
points saillants. 

Il apparait clairement qu’une augmenta- 
tion considerable des terres perturbees par 
l’industrie de l’extraction des agregats 
s’est produite pendant le boom des années 
1960 et debut 1970. Une expansion simi- 
laire pourrait se produire a la fin de la 
présente recession. Cette expansion nuira 
aux provinc_es qui subissent les plus fortes 
pressions de mise en valeur et dans des 
zones ou la croissance et la reconstruction 
sont concentrees, comme les zones de res- 
sources et les grandes villes. Les zones qui 
sont éloignees de 10 a 60 km des villes et 
qui sont souvent d’impor”tants secteurs 
d’exploitation agricole seront les plus for- 
tement touchees. 
La premiere expansion s’est produite pen- 
dant une periode cu les producteurs 
d’agregats ne connaissaient a pen pres pas 
les techniques concues pour minimiser 
l’impact néfaste de l’extraction en surface. 
Les consequences de ce manque de con- 
naissances se combinaient au probleme de 
l’abandon anterieur et aux conflits mani- 
festes crees par les exploitations anterieu- 
res de gravieres et de carrieres. Ces con- 
flits ont entraine une plus grande 
demande de mise en application de la loi 

par le gouvernement et une prise de cons- 
cience des questions environnementales; 
par consequent, la periode s’est caracteri- 
see par l’hostilite, les conflits et les reac- 
tions negatives. 
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Uatmosphere hostile et les difficultes 
qu’ont rencontrees les producteurs d’agre- 
gats ont amene le gouvernement provin- 
cial £1 prendre des mesures. Les recher- 
ches ont ete menees et des reglements ont 
ete adoptes pour améliorer la qualite de 
l‘exploitation des agregats. Presque toute 
cette recherche a vu le jour en Ontario, et 
l’expérience acquise profitera aux autres 
provinces. 
Les techniques de reamenagement se sont 
améliorees 51 tel point _que des pertes 
importantes de terres agricoles a cause 
des operations d’extraction (meme 
lorsqu’elles n’etaient que temporaires) ne 
devraient plus se produire ni etre tolerees. 
Néanmoins, il apparait clairement que les 
gouvernements peuvent encore améliorer 
la collecte des donnees, le contréle des 
operations et l’efficacite des techniques de 
reamenagement dans l’avenir. 
Dans les endroits of: i1 y avait des conflits, 
un nouvel esprit de compromis voit le 

jour. Les reserves d’agregats sont mainte- 
nant percues comme vitales pour l’avenir; 
des plans sont donc executes pour identi- 
fier ces reserves et des mesures sont prises 
pour en faire un usage approprie. 
Les methodes judicieuses appliquees par 
les producteurs d’agregats a leurs exploi- 
tations et la remise en etat des terres, sou- 
vent dans des conditions,esthetiquement 
agreables, ont encouragei les gouverne- 
ments at voir en l’industrie des agregats un 
atout pour l’economie canadienne et peu- 
vent amener lentement le public a revoir 
ses posit_ions. 

Les responsables de la planification peu- 
vent souhaiter jouer uni role plus actif 
dan_s le developpement de l’extraction des 
agregats de fagon que cette activite con- 
vienne mieux aux besoins actuels et futurs 
des collectivites. Des compromis raisonna- 
bles laissent entrevoir un avenir promet- 
teur pour l’industrie des agregats tout en 
conservant, voire ameliorant, les paysages 
de demain. 
Sans des mesures energiques et des ame- 
liorations de tous les aspects susmention- 
nes, et meme avec elles, l’impact des gra- 
vieres et des carrieres continuera de gener 
de nombreux Canadiens, qui estiment que 
cette industrie necessaire constitue une 
forte intrusion dans leur collectivite ou 
leur mode de vie.
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ANNEXE I 

La Soil Conservation Society of America a pro- 
pose les objecti_fs suivants: 

1) 

2) 

Encourager la recherche et le développe- 
ment dans le domaine de la technique de 
régénération des terres. 

Chaque emplacement arégénérer a des 
problémes qui lui sont particuliers. De 
nouvelles techniques doivent étre elabo- 
rées et des méthodes connues doivent étre 
appliquées pour résoudre ces problémes. 
Les terres dynamitées doivent étre restau- 
rées de facon a conserver les ressources 
naturelles et les valeurs qu’elles avaient 
auparavant, voire méme accroitre ces 
valeurs, si cela est réalisable. Cela signifie 
l’élaboration de meilleures méthodes de 
reconstruction de profil de sol en utilisant 
les especes végétales qui conviennent au 
site, de meilleures méthodes pour réins- 
taurer la végétation dans les zones pertur- 
bées, l’amélioration de. la conservation de 
l’eau et la mise au point d’équipements 
spéciaux, si nécessaire. Des travaux en 
laboratoire devront étre effectués en vue 
d’arriver £1 des méthodes améliorées et 
plus fiables qui permettront de caractéri- 
ser la nature des sols sur une base com- 
merciale afin d’assurer l’application de 
meilleures pratiques de régénération. 

Encourager une meilleure planification 
avant l’extraction. 

Il est indispensable de savoir avec préci- 
sion dan_s quel état était le site avant les 
travaux d"exc_avation, si li’on veut pouvoir 
le restaurer par la suite, ou accroitre son 
potentiel. Les projets préalables a 
l’extraction devraient inclure des 'inventai- 
res complets du sol, de l’eau, du mort-ter- 
rain, des groupements végétaux, de la 

3) 

4) 

5) 

faune ainsi que d’autres ressources natu- 
relles. Lesplantes utilisées pour stabiliser 
la zone devraient étre adaptées au site et 
appropriées a l’utilisation planifiée du 
site. II sera toujours nécessaire de déve- 
lopper ou d’éval'uer des espéces améliorées 
pour des sites ou des utilisations de terres 
particuliéres. 

Encourager les techniques de régénération 
qui assurent le meilleur choix d’utilisa- 
tions possibles des terres. 

Le choix le plus vaste possible d’utilisa- 

tions ultérieures des terres: c’est ce qu’une 
technique appropriée de régénération 
devrait assurer, en tenant compte de la 
composition physique et chimique du sol. 
Cela offrirait une plus grande souplesse 
aux futurs propriétaires de terrains. Par 
exemple, les terres qui conviennent a une 
culture intensivedevraient étre remises 
dans un état permettant ce genre de cul- 
ture ou d’autres utilisations moins intensi- 
ves, en réponse aux besoins des généra- 
tions actuel_les et futures. Cette rnéthode 
permettrait quand méme de répondre aux 
besoins de la collectivité en matiére de loi- 
sirs, d’habitation, de développement 
industriel ou d’autres besoins. 

Encourager les organismes gouvernemen- 
taux £1 travailler de concert. 

L’extraction et la régénération devraient 
étre effectuées d’une fagon raisonnable, 
sélective et méthodique sans sacrifier la 

base des ressources alimentaires et fibreu- 
ses, la qualité de la vie dans les régions 
rurales ou la qualité _de 1’environnement. 
Cela ne peut pas étre accompli si les orga- 
nismes gouvernementaux, a tous les 

niveaux, ne travaillent pas ensemble pour 
mettre au point une technique et des pro- 
grammes de régénération des exploita- 
tions it ciel ouvert. 

Encourager une industrie miniére stable 
et rentable. 

Quiconque a des intéréts économiques et 
des préoccupations pour les ressources 
naturelles devrait encourager l’édif"1cation 
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6) 

7) 

8) 

.9) 

d’une industrie extractive saine dont 
l’exploitation soit méthodique. Une indus- 
trie saine va de pair avec sa capacité 
accrue de procéder a des régénérations a 
long terme de qualité élevée. 

Encourager la conservation et le recyclage 
des matériaux existants. 

Encourager l’utilisation ma-ximale et la 
réutilisation des ressources minérales par 
le public et l’industrie permettra de 
réduire la quantité de terres devant étre 
per-turbées, quantité qui sera également 
réduite si la quantité maximale de miné- 
raux est extraite lorsqu’un site est voué £1 

l’exploitation. 

Encourager les législateurs a conserver 
aux lois leur caractére actuel en ce qui a 
trait 2 la régénération des terres. 

Tous les législateurs, quel que soit l’éche- 
lon ou ils se trouvent, doivent réviser cons- 
tamment les lois sur la régénération des 
terres ofi l’exploitation se fait £1 ciel 
ouvert, afin que ces lois soient le reflet de 
la technologie de pointe. Lorsque la régé- 
nération doit étre améliorée, la legislation 
— l’impulsion importante a la régénération 
— doit étre tenue a jour. 

Encourager l’intérét local pour la planifi- 
cation miniére et les décisions relatives 91 

l’utilisation des terres. 

Un accroissement de l’intérét local pour 
les décisions concernant le choix des sites 
d’extraction et des industries connexes 
permettrait aux gens de se préoccuper de 
l’impact de l’extraction,_s,ur les terres agri-- 
coles importantes, les zones uniques et 
naturelles, les terres fragiles et les res- 
sources en eau. 

Encourager la prise dc conscience du 
public ,du cofit de l’extraction et de la 
régénération. 

La régénération fait partie des activités 
d’extractio'n et le cofit associé a ces activi- 
tés devrait étre assumé par le consomma- 
teur (Soil Conservation Society of Ame- 
rica, 1980).
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INTRODUCTION 
Degradation des terres agricoles 
par suite d’une utilisation 
intensive 
Les terres agricoles n’atteig'nent un taux de pro- 
ductivité acceptable que grace a la gestion des 
sols, des cultures et des eaux, notamment pa_r 
les méthodes suivantes: mise en état des terres 
pour la lutte contre les mauvaises herbes et 
l’optimalisation des conditions nécessaires 51 la 

propagation des semences; fertilisation des plan- 
tes par l’emploi de fumier, de minéraux extraits 
du sol et de produits chimiques; enfin régulation 
de l’humidité du sol par le.dra_inage, l’irrigation 
et la mise en jachére. Ces méthodes de gestion, 
bien qu’énergivores, profitent immédiatement 
aux agriculteurs. Toutefois, sur de longues 
périodes, elles ont souvent des effets négatifs qui 
entrainent la dégradation des terres agricoles et 
parfois aussi des milieux avoisinants. 

Les conséquences néfastes qu’entraine l’utilisa- 
tion intensive des terres agricoles du Canada 
peuvent se classer en trois catégories: 1) perte 
des sols par l’érosion éolienne ou hydrique et 
par l’oxydation des matiéres organiques; 2) alté- 
ration chimique des sols par la salinisation ou 
l’acidification et par l’influence de métaux 
lourds; et 3) altération physique par suite du 
tassement des sols. L’alté'ration chimique et 
physique des terres agricoles a également des 
causes externes telles que le dépét de substances 
chimiques en suspension dans l’atmosph‘ére et la 
perturbation du sol pendant l’extraction de 
minéraux (sable, gravier, charbon, etc.) et lors 
de la pose de pipelines. La dégradation des sols, 
causée par des facteurs agricoles ou autres, finit 
par nuire a l’e_xploitation des fermes en rédui- 
sant le rendement des cultures, en nécessit_ant 
l’emploi de plus grandes quantités d’engrais, en 
exigeant une consommation d’éne'rgie accrue 
pour le travail de la terre et en augmentant le 
risque de mauvaises récoltes les années de mau- 
vais temps. 

La dégradation des terres agricoles se traduit 
généralement par l’appau'vrissement des sols et 
la diminution des surfaces arables. L’agricul- 
ture est l’un des principaux types d’utilisation 
des terres au Canada: la superficie totale des 
terres agricoles dépasse 46 millions d’hectares. 
Toute diminution de la qualité ou de la quantité 
de cette ressource, méme minime, peut donc 
avoir de graves consequences sur l’environne- 
ment et les réserves alimentaires. 

Mais l’exploitation agricole intensive ne produit 
pas nécessairement des effets négatifs. L’exploi- 
tation agricole peut étre grandement améliorée 
par l’emploi combiné de bonnes méthodes de 
gestion des sols et des eaux, l’utilisation de 

fumiers, d’engrais et de chaux, et le choix de 
cultures qui n’entrainent pas la dégradation ou 
l’épuisement du sol. Idéalement, il faudrait viser 
a maintenir un systéme stable et, permanent. 
Malheureusement, en raison de la spécialisation 
croissante des systémes d’exploitation agricole 
et de l’utilisation de plus en plus grande des ter- 
res agricoles a d’autres fins, l’heure est plutét 
au pessimisme. 

Liens entre l’exploitation agricole 
et d’autres utilisations des terres 

La dégradation des terres agricoles a des réper- 
cussions sur ceux qui les utilisent et sur les 

autres terres. Ainsi, l’érosion hydrique entraine 
la détérioration des cours d’eau par .1’envase- 
ment et la pollution, qui se répercutent sur 1’ali- 
mentation en eau des agglomérations et des 
industries, les loisirs, la faune, les péches et 
méme la navigation (p. ex. par l’obligation de 
draguer les zones portuaires). Par ailleurs, les 

vents entrainent des matériaux dans les cours 
d’eau, soulévent des nuages de poussiére qui 
endommage les batiments et les machines, et 
aplatit la végétation. 

La . diminution de la productivité agricole 
qu’entraine la salinisation, l’acidification, la 

perturbation ou le tassement des sols peut inci- 
te'r les agriculteurs £1 utiliser une plus grande 
partie du reste dc leurs terres pour y planter des 
cultures moins bien adaptées ma_is plus profita- 
bles. Cette démarche peut accentuer l’érosion et 
étendre le probléme original 51 d’autres zones. 
Toute la société s’en ressent quand des agricul- 
teurs utilisent des terres qui ne sont pas tout £1 

fait propices a l’exploitation agricole, car elle 
perd autant d’habitats fauniques, de foréts et de 
terres 51 vocation récréative. Le maintien de ren- 
dements appropriés sur ces terres exige une plus 
grande consommation d’engrais et d’énergie, de 
sorte que le prix des aliments et les importations 
augmentent. Il est clair que le maintien de la 
qualité des terres agricoles touche non seule- 
ment le monde de l’agriculture mais la plupart 
des citoyens. 

La dégradation des sols et le 
bien-étre national 

Bien que le Canada soit le deuxiéme pays du 
monde en superficie, les terres agricoles n’occu- 
pent pas une grande partie de son territoire. A 

247 

cause de la froidcur du climat, prés de la moitié 
de notre pays (48, 2 %) ne se préte aucunement 
a l’agriculture sous quelque forme que ce soit 
(tableau 1). Une autre partie du territoire 

(28 %) est caractérisée par des sols arides ou 
rocheux et par un climat froid, 21 tel point que 
seuls quelques zones arables isolées peuvent y 
étre exploitées. Ail_leurs (23, 8 % de la superfi- 
cie), le potentiel agricole est surtout fonction du 
type de sol. Au Canada, les terres cultivables 
occupent moins de 9 % du territoire et seule- 
ment la moitié d’entre elles, soit 41 millions 
d’hectares, sont réellement cultivées. L’autre 
moitié se compose de paturages, de foréts, de 
zones 21 "vocation récréative, de couloirs réservés 
au transport et de zones industrielles et urbai- 
nes. 

Les sols qui ont des propriétés physiques et chi- 
miques appropriées et qui subissent l’influence 
d’un climat favorable a de nombreuses cultures 
sont trés rares. Ils n’existent que dans le sud de 
la partie continentale de la Colombie-Britanni- 
que, dans l’extréme sud du Manitoba, dans le 
sud dc l’Ontario, dans la plaine de Montréal et 
dans la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-Ecosse. 
C’e‘st uniquement dans le sud de l’Ontario que 
les agriculteurs peuvent produire sans probléme 
des cultures d’une grande importance économi- 
que, comme celle du soja. Les progrés réalisés 
récemment en phytogénétique pourraient toute- 
fois permettre de cultiver cette espéce avec suc- 
cés dans le sud du Manitoba et du Québec. 
Les terres propices a l’a_ménagement de vergers, 
pour la culture de la péche par exemple, sont 
également trés rares. C’est le cas seulement des 
régions de l’Ontario méridional qui sont 
influencées par le cli_mat des Grands Lacs, 
comme la péninsule du Niagara et le sud des 
comtés de Kent et d’Essex. Le seul autre endroit 
au Canada qui appartient a cette catégorie est 
la vallée dc 1’Okanagan et les vallées avoisinan- 
tes, en Colombie-Britannique, ou l’irrigation est 
toutefois nécessaire. C’est également l’irrigation 
qui a permis d’utiliser une partie importante de 
la région du sud de l’Alberta pour la culture du 
mais, de la betterave a sucre et des légumes. 
Autrement, ces activités n’auraient pu avoir lieu 
que dans les régions précitées, qui jouissent d’un 
climat favorable. Compte tenu du fait qu’au 
Canada l’étendue des terres :1 potentiel élevé est 
trés limitée dans les zones climatiques les plus 
propices :1 l’agriculture, il est évident que le 

maintien de la qualité de ces sols revét une 
extréme importance pour tous les citoyens.



TABLEAU l. 
Superficie des terres agricoles au Canada 

Superficie Pourcentage de la 
(x10° ha) superficie des terres du 

Canada 

Utilisation actuelle'+: 
Terres cultivées et en jachére 40,7 4,4 
Paturages amendés 4,4 0,5 
Autres terres arnéliorées (construction, etc.) 1,0 0,1 

Total des terres améliorées 46,1 5,0 
Total des terres des exploitations agricoles 65,9 7,2 

Terres agricoles de classe l—4++ 81,7 8,9 

Total de la superficie avec-.climat approprié £1 l’agriculture*+* 218,6 23,8 

Total de la superficie avec climat limitant grandement l’agri- 
culture par: . 

—— les basses ternpératures 227,3 24,8 — la sécheresse 29,3 3,2 

Superficie restante sa_ns aucune capacité agricole 442,9 48,2 

Superficie totale du Canada 918,1 100,0 

+ Statistiques Canada, 1982. 
++ Shields et Nowland, 1975; comprenant les estimationspour la Colombie-Britannique, 1979. 

+++ Clayton et 41]., 1977. 

Ainsi, letiers environ du soja consommé ici est 
importé et ce, £1 un cout qui influe sur notre 
balance des paiements. Et cc sont précisérnent 
les terres propices a la culture de cette espéce 
qui sont les plus touchées par des phénoménes 
com_rne 1’érosion, le tassement et l’acidific'ation 
des sols. Si bien que toute baisse de la producti- 
vité de ces terres augmente la dette nationale et 
notre dépendance envers les politiques et la pro- 
ductivité d’autres pays. Cela pourrait s’app1i- 

quer également :1 des cultures comme celles du 
mais et des fruits. Dans ce dernier cas, nous 
importons pres de la moitié des fruits que nous 
pouvons cultiver chez nous. 

Les exportations dc blé, d’autres céréales et de 
graines oléagineuses, surtout a partir des pro- 
vinces des Prairies, constituent une des princi- 
pales sources de revenu du Canada ct sont la 

principale cause de nos excédents commerciaux 
d’année en année. Sur la plupart des terres con- 
sacrées £1 ces cultures, l’apport en nutriments 
résultait de la lente décomposition des matiéres 
organiques qui s’y étaient accumulées depuis 
des milliers d’années. Mais aujourd’hui cet 
apport diminue et il faut maintenir les rende- 
merits par l’utilisation massive d’engrais. En 
outre, les sols subissent les effets de l’érosion 
persistante qui a accéléré les pertes de matiéres 
organiques et de la salinisation de zones aux 
sols non initialement salins. Le maintien et 
l’augmentation des exportations dc céréales sont 
donc étroitement liés a'u maintien de la qualité 
des sols par la gestion des matiéres organiques 
et la lutte contre l’érosion et la salinisation. 

Historique de la dégradation des 
sols au Canada 
An Canada, la plupart des types de dégradation 
des sols n’ont été découverts que récemment. Ce 
n’est cependant pas le cas de l’érosion éolienne, 
connue depuis l’a_rrivée des premiers pion_nier's 

dans les Prairies (Anderson, 1975). La plupart 
des colons du sud des Prairies craignaient ce 
type d’érosion méme avant les grandes sécheres- 
ses des années 30 (sécheresse con_nue sous le 

nom de «dust bowl» dans la région). Et la popu- 
larité croissante des jachéres d’été - terrains 
labourés tous les deux ou trois étés mais aux- 
quels on ne fait pas porter de culture - a 
aggravé la s_itu_ation. Les jachéres d’été permet- 
tent d’augmenter la teneur en nutriments (par 
l’oxydation des matieres organiques) et l’humi- 
dité du sol entre’ les cultures, ce qui fait aug- 
m_en_ter le rendement les années oil ces terres 
portent des cultures. Les mauvaises cultures qui 
ont marque la période de sécheresse de 1917 a 
1920, pendant laquelle des milliers de fermiers 
ont abandonné leurs terres, ont entrafné une 
érosion massive et de grand_es difficultés écono- 
miques, maux qui ont sévi pendant pres de vingt 
ans. Pourta_nt-, l’adop'tion de la Loi sur le reta- 
blissement agricole des Prairies, en 1935, a 
donné plus d’envergure au Service des fermes 
expérimentales du ministére de l’Ag‘riculture du 
Canada. L’addition d’installations de démons— 
tration dans les fermes expérimentales a permis 
d’encourager 1’emploi de méthodes comme la 

culture en bandes, la culture en sillons perpen- 
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diculairement aux vents dominants, la culture 
aux engrais verts (en place de labourage) et 
Paménagement de brise-vent (Thompson, 
1953). La loi précitée a permis de réensemencer 
de vastes zones abondonnées et trés érodées 
pour en faire des paturages icom_rnu_nauta_i_,res 

permanents. Elle a également permis de créer 
des Associations pour l’avancement de l’agricul- 
ture au sein desquelles les fermiers se grou- 
paient pour échanger des informations et trou- 
ver des solutions 51 leurs problémes communs. 
Jusqu’a récemment, on croyait que 1’é'rosion 

éolienne était totalernent maitrisée. La lutte 
s’est relachée et les agriculteurs ont négligé 
l’entreti‘en des brise-vent et fait moins de cul- 
ture en bandes, si bien que les sols sont redeve- 
nus vulnérables a l’érosion éolienne. 

En matiére de qualité des sols au Canada, 1’éro- 
sion éolienne est le probléme qui a recu la plus 
grande attention. Bien qu’elle sévisse depuis les 
premiers défrichages, cc n’est que dans les pro- 
vinces Maritimes que 1’érosion hydrique a eu 
une influence significative sur le rendement des 
cultures, surtout au cours des vingt derniéres 
années. La lutte énergique contre l’érosion des 
sols aux Etats-Unis pendant les années 1930 et 
1940 a eu certaines répercussions au Canada, 
principalement en Ontario, mais les ressources 
humaines et financiéres consacrées £1 cette lutte 
dans notre pays ne sont pas comparables a cel- 
les engagées par la création du Soil Conserva- 
tion Service chez nos voisins du Sud. Dans l’est 
du Canada, les conditions climatiques et les 
méthodes d’exploitation agricole n’ont pas 
entrainé les graves problémes d’érosion aux- 
quels les Américains ont du faire face. 
L’enthousiasme s’est attiédi avec l_e temps et les 
quelques agriculteurs canadiens qui avaient 
commence a expérimenter la culture en terras- 
ses et la culture su_iva_r_1t les courbes de niveau 
ont fini par jeter le manche apres la cognée. 

Quelques parcelles d’essai ont été établies dans 
des stations de recherche, relevant des gouver- 
nements ou des universités, pour étudier l’éro- 
sion des sols. Des études ont d’abord en lieu 51 

Ottawa, puis a Edmonton, a Guelph en Ontario, 
51 Saint-Coe'uru-de-Marie et :21 Cap-aux-Cor- 
beaux au Québec et a Charlottetown. Toutefois, 
elles ont toutes été interrompues. Mais récem- 
ment, l’intérét pour l’érosion hydrique a suscité 
la création de parcelles expérimentales 5 Bea- 
verlodge en Alberta, 21 Fort St. John en Colom- 
bie—Britannique, dans la région de la riviére de 
la Paix, et 2‘: Truro en Nouvelle-Ecosse. Au 
cours des années 1950, le gouverncment de la 
Saskatchewan a crééi un programme de lutte 
contre 1’érosion par l’installation de canaux de 
drainage gazonnés, la dérivation de certains 
cours d’eau et la culture en bandes dans un bas- 
_sin versant situé entre Princ_e-Albert et York- 
ton. Le programme, interrompu au début des 
années 1970, a été repris :31 la demande des agri- 
culteurs locaux. A l’heure actuelle, c’est au 
Nouveau-Brunswick que la lutte contre l’éro-



sion hydrique est la plus concertee: apres des 
annees d’inaction, on protege les champs de 
pommes de terre contre I’erosion par la cons- 
truction de terrasses de derivation et de canaux 
de drainage gazonnés. 
Peu de mesures importantes ont ete prises pour 
lutter contre les autres formes de degradation 
des sols au Canada. Le probleme de la salinite, 
par exemple, est connu depuis longtemps par les 
fermiers de certaines regions et est lie 51 la fuite 
de canaux d’irrigation dans d’autres, mais ce 
n’est que dans les publications faites a la ‘suite 
des recherches preliminaires des annees 1960 
qu’on a commence a le considerer comme un 
aspect detla gestion agricole. Actuellement, la 
salinisation est une des principales preoccupa- 
tions du milieu agricole des Prairies et les crea- 
teurs des programmes agricoles de recherche et 
de vulgarisation, federaux et provinciaux, lui 

accordent une grande attention. 

De meme, l’acidi,fication des sols, qui semble 
augmenter sous l’action combinée des engrais 5 
base d’azote et des pluies acides, n’est etudiee 
en detail que depuis dix ans, ibien que ce pheno- 
mene existe depuis des generations. Le travail 
frequent du sol, souvent excessif et intempestif, 
entraine le tassement du sol, autre phenomene 
etudie depuis peu de temps. 
Le Canada a réussi a maintenir un rendement 
agricole tres eleve grace aux progres accomplis 
dans le choix des varietes cultivees, des engrais, 
des pesticides et des machines. Mais les sols ont 
souvent ete victimes de cette evolution technolo- 
gique et d’une exploitation intensive ininterrom- 
pue. Soudainement consciente que les ressour- 
ces énergétiques du globe sont limitees, et 
confrontée a une croissance defnographique 
exponentielle, I’humanite commence enfin 51 se 
rendre compte que sa capacite de production 
alimentaire est limitee. Plus que jamais, les sols 
agricoles sont consideres comme une ressource 
rare, donc precieuse. Plus que jamais, ils doi- 
vent etre utilises avec sagesse si l’on veut qu’ils 
profitent aux generations futures. 

LES FORMES DE 
DEGRADATION DES 
TERRES AGRICOLES 
ET LEURS EFFETS 

'L’analyse des formes de degradation des terres 
ag‘ric'ole's et de leurs effets se divisera en trois 
grandes sections: 1) pertes de matériaux, 2) 
deterioration chimique, et 3) deterioration phy- 
sique. La premiere comprend l’erosion des sols 
et l’oxydatio'n des matieres organiques, la 

deuxieme, la salinisation, l’acidification et la 

pollution, et la troisieme, le tassement et les per- 
turbations. Bien que les formes de degradation 
décrites ici aient une certaine interdependance 
et des effets communs, elles sont passablement 
distinctes et ont generalement des causes diffe- 

rentes, I1 importe donc qu’elles soient conside- 
rees individuellement pour faire une analyse 
ponderee de l’ensemble du probleme de la dete- 
rioration des sols agricoles. 

Pertes de materiaux 

Erosion hydrique 
Processus d’érosion 
L’erosion hydrique frappe meme, dans une cer- 
taine mesure, les terres couvertcs d’une abon- 
dante vegetation et non perturbees. Elle est a 
l’origine d’une certaine partie des sols alluviaux 
les plus productifs au monde. Cependant, lors- 
que le sol subit 1’attaque de l’eau sans etre pro- 
tege par la vegetation, I’erosion s’accelere et des 
particules de sols sont entrainees sur des distan- 
ces variant de quelques centimetres a de nom- 
breux kilometres. Ce sont generalement les cas 
d’erosion les plus spectaculaires qui ameutent le 
public, mais I’erosion progressive d’un champ 
sur des distances relativement courtes peut finir 
par réduire la productivité du sol. 

Les principaux facteurs qui determinent la 

vitesse et l’ampleur de I’erosion hydrique sont 
les suivants: l) lasensibilite du sol a la désagré- 
gation par l’eau de pluie ou de ruissellement, 
qui est fonction de la granulometrie, de la 

teneur en matieres organiques, du degre d’agre- 
gation et de la stabilité structurale du sol; 2) 
l’intensite de la pluie ou du ruissellement; 3) 
l’inclinaison et la longueur des pentes, qui deter- 
minent la vitesse et la concentration du ruissel- 
lement; 4) la presence de couches de glace dans 
le sol; et 5) la presence d’une couverture vege- 
tale ou d’une couche de debris vegetaux qui pro- 
tege le sol de la pluie et retarde son deplace- 
ment sous l’effet du ruissellement. 
Il semble que les sols limoneux contenant peu 
de matieres organiques soient les plus sensibles 
a l’erosion hydrique. Ce peut etre aussi le cas 
des sols argileux ayant un faible degre d’agrega- 
tion, surtout lorsque ceux-ci sont satures d’eau, 
phenomene qui se produit lorsque des couches 
de sol compact ou gelé font obstacle au drai- 
nage interne. Les gouttes de pluie desagregent 
les agregats expjoses et les particules du sol sont 
entrainees par le ruissellement. Si le sol est gelé 
sous la surface — ce qui est frequent au Canada 
au printemps - l’infiltration d’eau est neglig‘ea- 
ble et, par consequent, le ruissellement est 
important. Les sols qui ont ete laboures ou cul- 
tives l’automne precedent et qui ne sont donc 
pas proteges par la vegetation sont a la merci 
des pluies printanieres. Tout d’abord, une mince 
couche d’eau couvre presque toute la surface du 
sol, c’est I’erosion en nappe. L’accumulation de 
l’eau de ruisellement dans des petits sillons pro- 
duit I’erosion en rigoles (photo I). Ces dernieres 
peuvent se transformer en ravines qui empe- 
chent le bon fonctionnement des machines agri- 
coles et reduisent de facon permanente la pro- 
ductivité du sol (photo 2). 
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Photo 1. Gene erosion en rigole dans |'est de |’Ontari_o est 
Ie résultat du ruissellement printanier sur un sol Iabouré de 
facon intense |'automne precedent. 
D.R. Co_ote. Agriculture Canada 

De plus, I’erosion hydrique a pour effet d’elimi- 
ner ou de deplacer les nutriments necessaires a 
la croissance des plantes. Le tri et la redistribu- 
tion des particules du sol qui en resultent, 
entrainent souvent l’e1imination de matieres 
organiques et des fractions minerales a granulo- 
metric tres fine, qui sont les elements les plus 
precieux du sol par leur grande capacite de 
retention et de degagement des nutriments uti- 
les aux plantes. L’erosion reduit le volume de la 
couche arable, et par voie de consequence la 

capacite capillaire du sol, ce qui entrave le deve- 
loppement des racines et la croissance uniforme 
des plantes. Elle entraine aussi l’enva,sement des 
voies naturelles de drainage en surface et, par la 
suite, l’etouffement des pousses au printemps et 
Pencrofitement des surfaces lorque la vase 
seche. 

Au Canada, le taux annuel de formation du sol 
serait de 0,25 a un peu plus de 1 t/ha environ. 
Or, il n’est pas rare d’observer des taux d’ero- 
sion de 20 a 25 t/ha sur les terres agricoles 
exposees a I’erosion en rigoles et en ravines. 

L’erosion du sol se revele aussi tres nefaste pour 
l’environnement. Elle favorise le transport de 
particules polluees, notamment par du phos- 
phore et des pesticides persistants, jusque dans 
les cours d’eau et les lacs, ce qui deteriore la 

qualite de l’eau pour les poissons, la faune, les 
loisirs et les reseaux d’alimentatione municipaux. 
Meme s’ils ne sont pas pollues, les sediments 
transportes nuisent au milieu aquatique en 
reduisant la penetration de la lumiere et en 
recouvrant les fraveres.



~~ 
Photo 2. Cette ravine dans l'est de l’Ontario a été causée 
par un important ruissellement d'eau de pluie tot au cours 
de la saison de croissance des plantes. Cela aurait pu étre 
évité par Vensemencement de la pente et l'éta_blissement 
d’un canal tapissé d"herbe et muni d’un déversoir resistant 
a l’érosion. 
K._D. Swltzer-H_owse, Agriculture Canada 

Régions touchées et importance de 
l’érosion 

L’érosion du sol se produit dans toutes les 

régions du Canada, mais elle est particuliére- 
ment importante dans les champs de pommes de 
terre de l’lle-du-Prince-Edouard et du Nou- 
veau-Brunswick, dans les terres a mais du sud 
du Québec et de l’Ontario, dans la région e_scar- 
pée du Manitoba, dans la région de la Riviére 
de la Paix en Alberta et en Co1ombie-Britanni- 
que, et dans le sud de la partie continentale de 
cette derniére province. 
L’érosion hydrique cause du souci aux agricul- 
teurs des provinces Maritimes depuis de nom- 
breuses années. 11 y a longtemps que les champs 
de pommes de terre du Nouveau-Brunswick et 
de 1’lle-d_u-Prince-Edouard y sont exposes. 
Mais, récemment, l’extension de la culture du 
mais comme fourrage a eu pour effet de sou- 
mettre d’aut'res terres aux méfaits de l’érosion 
hydrique. Dans les provinces de l’Atlantique, 
l’érosion est.favorisée par la présence de plaines 
onduleuses, l’existence d’horizons a perméabi- 
lité lente dans de nombreux sous-sols, les preci- 
pitations abondantes en automne et en hiver et 
les fréquents cycles de gel - dégel au printemps. 
En régle générale, les sols servant 21 la culture 
de la pomme de terre sont laissés £1 nu et a 1’état 
meuble aprés la récolte et pendant 1’hiver, et la 
monoculture (sans assolement) est trés répan- 
due. Le dérochement, effectué pour faciliter la 
récolte mécanique, et l’enlevement des clotures, 
pour faire passer les grosses machines aratoires, 

iont aggravé la situation car le taux d.’inf1ltration 
de l’eau a diminué et la longueur des pentes a 
augmenté dans les champs. Dans le cas du mais, 
les courtes éteules trés distancées qui restent sur 
place apres la moisson ne protégent pas beau- 
coup le sol. Les terres consacrées a ces deux cul- 
tures subissent une forte érosion en nappe, en 
rigoles et en ravines. Et, compte tenu de la sur- 
face limitée des terres £1 potentiel agricole élevé 
dans les provinces de l’At1antique, ces pertes de 
sol menacent une ressource précieuse et rare. 
L’ampleur de l’érosion d’un des principaux 
types de sol cultivés a été mesurée a l’lle-du- 
Prince—l'3dou,ard,_ En une période de cinq ans, de 
1973 51 1977, les pertes de sol annuelles 
variaient entre seulement 0,2 t/ ha sur des pen- 
tes gazonnées ayant une inclinaison de 7 et de 
12 % et 19,6 t/ha sur une pente de 12 % cultivée 
pour la pomme" de terre. Ces pertes de sol 

étaient accompagnées de diminutions considéra- 
bles des quantités de mat_ier'es organiques et de 
nutriments en surface, de sorte que les terres en 
question devenaient plus vulnérables a l’érosion 
les années suivantes (Himelman et Stewart, 
1979). 

Les pertes de sol n’ont pas été mesurées au 
Nouveau-Brunswick, mais on estime que les ter- 
res cultivées s’érodent au rythme d’environ 42 
t/ha en moyenne chaque année (Stewart, 
1976). Dans la région de culture de la pomme 
de terre, plus de la moitié des terres a potentiel 
agricole ont une inclinaison d’au moins 5 %, ce 
qui suffit £1 favoriser l’érosion, en dépit de tous 
les soins. Des observations faites récernment sur 
le terrain révélent qu’au moins le tiers des terres 
consacrées a la culture de la pomme de terre 
sont trés érodées. 

Faute de données, on ne connait pas exactement 
l’importance de l’érosion hydrique en VNouvelle- 
Ecosse. Une récente étude de petite envergure 
révéle ce qui suit: sur une période de deux ans, 
les pertes de sol annuelles étaient de 26 t / ha en 
moyenne dans un champ de mais ayant une 
inclinaison de 9 %, mais les pertes réelles doi- 
vent étre beaucoup plus élevées car les métho- 
des d’échantillonnage utilisées ont laissé échap- 
per certains sédiments a grain fin, déplacés par 
1’eau (Kolstee, 1979). 

Au Québec, l’érosion hydrique a été mesurée 
pres du lac Saint-Jean et sur la cote nord du 
Saint-Laurent, £1 l’est de Québec. Au premier\ 
endroit, l’érosion annuelle moyenne" était infe- 

rieure 5 l kg/ha dans un champ de foin et de 
56,6 t/ha dans une jachére loameuse qui avait 
une pente uniforme de 10 % (Dubé, 1975). Au 
second endroit, caractérisé par un sol loameux, 
sableux et graveleux ayant une inclinaison de 
15%, les pertes en sol annuelles - sur une 
période de dix ans - variaient de 60 lggflia dans 
les paturages a plus de 28 t/ha dans les jachéres 
nues. Dans les champs de pommes de terre amé- 
nagés en travers de la pente, les pertes de sol 
annuelles n’étaient que de 3,3 t/ha, tandis que 
dans les champs de pommes de terre établis 
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dans 16 sens de la pente, les pertes moyennes 
étaient de 6 t/ha. En moyenne, 41 % des pertes 
de sol annuelles moyennes 5 cet endroit se pro- 
duisaient pendant la période dc fonte des neiges 
(Dubé et Mailloux, 1969). 
Dans l’est de l’Ontario, la fonte printaniére est 
une période assez dure: la fonte est importante 
et les pluies printanieres tombent sur des sols 
gelés sous la surface. Les recherches entreprises 
pendant les années 1950 révélent que le ruissel- 
lement printanier dans des champs de mais 
caractérisés par un type de sol - l’argile de 
Rideau - produisait une érosion annuelle 
moyenne variant de 0 a 49 t/ha (Ripley et al., 
1961). L’érosion la plus intense était observée 
dans des champs de mais aménagés de haut en 
bas d’une pente de 10 % de dénivellation. Un 
fort orage d’été a cause des pertes de sol de 145 
t/ ha. Néanmoins, la plupart des pertes annuel- 
les totales se produisent.pendant la fonte des 
neiges. On a découvert que la rotation des cul- 
tures avec l’avoine et la luzerne, l’utilisation de 
fumier et la culture en travers des pentes per- 
mettaient de contenir cette érosion. Mais avec 
les changements de systemes d’exploitation 
agricole qui s’operent dans cette région, comme 
le remplaccrnent de l’é1evage du bétail et de la 
culture fourragére par des cultures commercia- 
les, il est évident que l’assolement et l’emp1oi de 
fumier perdront leurs avantages. Pour lutter 
contre l’érosion, les agriculteurs seront donc 
réduits a labourer en travers des pentes et £1 

réduire le travail du sol, option qui s’est précisée 
récemment. 

Dans le sud de l’Ontario, ou 1’énergie totale des 
pluies (effet cornbiné de l’intensité et de la 

quantité des pluies) est la plus élevée au 
Canada, l’érosion atteindrait 12 t/ha annuelle- 
ment dans les champs a surface passablement 
plane 011 seul le rn_a_'1‘s est cultivé et 7 t/ ha dans 
les champs plantés alternativement de mais et 
de foin. Engénéral, les péturages subissent une 
érosion annuelle inférieure a 1 t/ha (Van Vliet 
et al., 1978). Une étude effectuée sur le terrain, 
dans le sud-ouest de l’Ontario, révéle des pertes 
de sol annuelles moyennes de 19 t/ha dans un 
champ uniquement planté de mais, £1 pente de 
7 %, sur une période de 10 ans. Dans les champs 
soumis a la rotation des cultures de foin, 
d’avoine et de mais, les pertes de sol annuelles 
dépassaient :31 peine 1 t/ha (Ketcheson et Web- 
ber, 1978). 

Le passage graduel de la culture du foin et des 
petites c_éréa1es £1 celle du m_a'1's se poursuit dans 
tout le secteur agricole de l’Ontario et du Qué- 
bec au fur et a mesure que de nouvelles variétés 
‘adaptées au climat frais deviennent disponibles. 
La méme chose se produit dans le cas du soja, 
mais seulement en Ontario pour l’instant. Les 
agriculteurs de ces régions pratiquent beaucoup 
le labourage d’automn‘e pour éviter tout retard 
dans les semailles, au printemps suivant. Pour. 
faciliter l’utilisation des grosses machines agri- 
coles, ils ont enlevé les clétures et défriché les



boisés et les zones a vegetation dense pres des 
cours d’eau. Les sols a granulometrie fine et 
moyenne, sans couverture vegetale suffisante, 
sont donc exposes aux pluies ct au ruissellement 
des eaux de fonte. 

Dans le sud dc l’Ontario, a cause de la proxi- 
mite de Grands Lacs, la qualite des eaux est un 
facteur particulierement important. L’influence 
de l’érosion sur la qualite des eaux dépend de la 
quantité de sol transportee dans les cours d’eau; 
cette quantite varie entre 10 et 30 % environ. 
Ce transport de sediments vers le cours d’eau 
s’effectue surtout en février, en mars et en avril. 
Le probléme est complique par l’existence d’un 
vaste reseau municipal de fossés de drainage, 
qui procurent un exutoire commode pour les 
eaux de drainage des fermes individuelles, mais 
favorisent egalemcnt le transport des sols ero- 
des. Souvent, ces fosses s’erodent et s’affaissent, 
ce qui accentue la sedimentation dans les cours 
d’eau. 

Les orages, peu frequents mais intenses, qui 
s’ab‘attent l’été sur les régions relativement 
seches des Prairies y causent une forte erosion 
hydrique en certains endroits. L’érosion en 
nappe gruge les buttes et l’érosion en rigoles et 
en ravines sevit pres des ponceaux. C’est dans la 
partie sud de cette région, ou les pluies sont les 
plus fortes, que l’érosion se fait le plus sentir. 
Les terres vallonnees et en pentes situees £1 

l’ouest de la vallee de la rivere Rouge, dans le 
sud du Manitoba, y sont particulierement sensi- 
bles. Les orages, brefs et tres limites, sont 
imprevisibles, et comme il n’en est pas tenu 
compte dans les pratiques de gestion, ils peuvent 
produire une forte erosion sur leur passage. Une 
etude effectuée pres d’Edmonton (Toogood, 
1963) revele que des parcelles en jachére d’été, 
caracterisees par des pertes de sol annuelles 
moyennes de 2 t/ha sur une période de 10 ans, 
ont perdu plus de 4 t de sol par hectare en 
moins d’une heure. En moyenne, l’érosion des 
jachéres d’été equivalait a‘ plus du double de 
celle dc champs alternativement cultivés en 
céréales et mis en jachére, et était 40 fois plus 
intense que celle de champs soumis a une rota- 
tion de cultures de cereales, d’avoine, d’orge et 
de foin sur une periode de 5 ans. Dans un autre 
secteur semi-aride de Swift Current, en Saskat- 
chewan, les pertes de sol occasionnees pa_r la 
fonte des neiges étaient quatre a huit fois plus 
elevees dans les jachéres d’été que dans les 
chaumes (Nicholaichuk ct Read, 1978). 
L’érosion hydrique est egalement due aux pluies 
et au ruissellement des eaux de fonte des neiges 
dans la partie plus humide des regions agricoles 
des Grandes Plaines, en partjculier sur les con- 
treforts des Rocheuses en Alberta, dans la 
région de la Riviere de la Paix et dans le centre- 
est de la Saskatchewan (de Prince-Albert a 
Yorkton). Bien que les jacheres d’été soient 
moins repandues dans ces regions, l’érosion 
hydrique est frequente au printemps, lorsque les 
sols ont une protection minimale.

' 

L’érosion hydrique est consideree comme un 
probleme dans la partie inferieure de la vallée 
du Fraser, en Colombie-Britannique et, a un 
moindre degre, dans certaines parties de vallées 
de l’Okanagan et de la Kootenay, ou l’on prati- 
que des cultures intensives en lignes écartées, 
comme celles du mais, de la pomme de terre et 
du raisin. Les pluies se produisent surtout en 
hivcr, ce qui contribue a l’érosion des sols culti- 
ves qui ne sont proteges par aucune vegetation 
pendant cette saison. Dans les vallees de l’inte- 
rieur, les precipitations sont généralement fai- 
bles et l’irrigation est nécessaire pour mener a 
bien la plupart des cultures. La majorite des 
sols se composent de materiaux lacustres limo- 
neux et sont donc tres sensibles a l’érosion 
lorsqu’ils sont cultivés et irrigués. A l’heure 
actuelle, il n’existe aucune donnée sur l’ampleur 
des pertes de sol dans les vallées cultivées de la 
Colombie-Britannique. 

Tendances 

Dans l’est du Canada, l’érosion hydrique 
s’accentue et s’étend de plus en plus par suite 
des changements dans l’utilisation des terres. 
Elle prend egalement de l’importance dans cer- 
taines regions de l’Ouest, comme celle de la 
Riviére de la Paix ou le défrichage est encore 
considerable. 

Dans l’est du Canada, la culture du mais s’est 
étendue constamment par suite de la decouverte 
de nouvelles varietes £1 croissance rapide. Depuis 
le milieu des années 1960, i1 s’est produit des 
changements considérables dans les provinces 
Maritimes, ou le mais de fourrage a remplacé le 
foin et les petites céréales en certains endroits. 
Toutefois, c’est en Ontario et au Quebec qu’on 
a converti le plus de terres 51 la production de 
mais, surtout du mais-grain, soit presque trois- 
quarts de million d’hectares supplementaires 
entre 1966 et 1979. Pendant la meme période, 
l’Ontario a plus que double sa production de 
soja par l’utilisation de plus d’un quart de mil- 
lion d’hectares supplementaires a cette fin. Et 
puisque ces monocultures commerciales sont 
l’oeuvre d’agriculteurs dont le cheptel n’est pas 
suffisant pour justifier la culture du foin, il est 
clair que l’érosion va aller en augmentant dans 
l’est du Canada. De plus, il est trés probable 
que la culture du mais et du soja s’étende vers 
l’e'st car les programmes d’amélioration des 
especes continuent de produire des varietes de 
plus en plus hatives. 

En Ontario, la plupart des changements se sont 
produits dans les comtes de l’es't 011 de grandes 
étendues de sol productif 231 base d’argile conti- 
nuent d’etre drainees. Puisque les importations 
de mais et de soja sont encore tres elevees, il est 
fort probable que cette région sera utilisee de 
plus en plus pour ces cultures et donc que l’éro- 
sion hydrique augmentera. 

Dans les provinces des Prairies, la tendance est 
a une légere diminution des jacheres d’été et a 
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une augmentation de la culture dc plantes 5 
chaume (culture de céréales annee apres 
année), surtout au Manitoba et en Alberta. 
Cette reduction des jacheres d’été, alliee a 
l’emploi de méthodes perfectionnees qui exigent 
un travail minimum de la terre et qui permet- 
tent dc laisser les résidus de recolte en surface, 
devrait reduire le risque d’erosion hydrique. Par 
ailleurs, dans le sud du Manitoba, les surfaces 
vouées a la culture du mais ont augmenté consi- 
derablement ces dernieres annees et il existe 
aussi une culture limitee de soja. Si l’ameliora— 
tion des variétés et la demande persistent au 
point que les sols a texture fine de cette région 
servent a la culture intensive du ma'1's et du soja, 
l’érosion hydrique y sera de plus en plus mena- 
cante.

' 

Sur la céte du Pacifique, l’érosion hydrique 
devrait s’accentuer avec la demande croissante 
de terres. Des agriculteurs font pousser des frai- 
ses et des framboises sur des terres moins riches 
et souvent trés inclinees, car les terres producti- 
ves des plaincs inondables servent a la culture 
du mais et des légumes. Au sur-plus, le prix des 
bonnes terres agricoles est élevé a cause des 
demandes d’espace pour l’expansion urbaine et 
industrielle et les loisirs. Et la situation n’est pas 
appelee a changer. 

U_n exemple des‘effets de l’érosion £1 
l’Ile-du-Prince-Edouard 
Les résultats d’une etude faite a l’lle—du-Prince- 
Edouard donnent un exemple de la facon dont 
on peut evaluer et resoudre un probléme d’ero- 
sion hydrique. La situation ressemble beaucoup 
a celle qui existe dans d’autres regions des pro- 
vinces Maritimes. 

Des chercheurs (Stewart et Himelman, 1975; 
Himelman et Stewart, 1979) cm observe une 
coloration des cours d’eau due a la presence de 
sediments en suspension, meme aprés des orages 
dc faible intensité, et une forte érosion pendant 
la fonte des neiges. Au printemps, apres la 
recolte de legumes cultivés en lignes, comme le 
mais ou la pomme de terre, les longs champs 
inclines étaient lezardes de nombreuses ravines 
atteignant jusqu’a 1 m de profondeur. A l’lle- 
du-Prince-Edouard, entre 1966 et 1972, avant 
le debut de l’etude, l’importance des exploita- 
tions agricoles avait augmenté de 10% et les 
fermiers, qui s’adonnaient de plus en plus aux 
cultures commerciales, avaient enleve des cl6tu- 
res et agrandi des champs. Ces changements ont 
aggrave le probleme de l’érosion des terres 
ondulees, loameuses, sableuses et a faible teneur 
en matieres organiques, typiques dans cette pro- 
vince. Stewart et Himelman ont établi une serie 
de parcelles experimentales sur une terre vouee 
a une des principales cultures, sur des pentes de 
7 et de 12 % d’inclinaison. Ils y ont mesure Ie 
ruissellement et les sediments dans quatre par- 
celles caracterisees par des conditions differen- 
tes: culture de pommes de terre du haut en bas 
de la plus forte pente, culture de pommes dc



terre en travers de la méme pente, parcelle 
gazonnée et jachére nue. Aprés 25 ans de recher- 
ches, les auteurs ont abouti £1 d’importantes con- 
clusions_. 

1) Les pertes de sol dues a l’érosion dans les 
jachéres nues dépassaient toujours le dou- 
ble de celles observées dans les parcelles 
cultivées en pommes de terre dans le sens 
de la pente et étaient 200 fois plus élevées 
que celles subies par le terrain gazonné. 
Elles étaient respectivement de 18,7 et 
41,1 t/ha sur les pentes d_e 7 et de 12% 
d’inclinaison, en moyenne, chaque année. 
La plantatyion des pommes de terre en tra- 
vers de la pente a fait baisser les pertes de 
sol dans une proportion de 86 et de 66 % 
respectivement sur les pentes de 12 et de 
7 %. 

2) Stewart et Himelman ont également 
découvert que le ruissellement et l’érosion 
ont entrainé la perte de 5 % de l’azote, de 
.3 % du phosphore et de 46 % du potas- 
sium utilisés comme engrais pour la cul- 
ture de la pomme de terre du haut en bas 
de la pente. Avec l’addition des pertes en 
calcium et en magnésium, cela représen- 
tait en moyenne une perte de 33 % des 
quantités d’engrais et de chaux épandues 
sur les deux pentes. 

3) Cette étude montre que c’est en avril que 
l’érosion se fait le plus sentir, surtout a 
cause de la fonte des neiges. Les auteurs 
estiment que la premiere démarche a faire 
serait de protéger la terre en y semant de 
petites céréales, comme le seigle, en 
automne, pour réduire l’érosion pendant 
la fonte des neiges. Ils considérent égale- 
ment qu’il faudrait augmenter l’assole- 

ment, réduire la mise en jachére et éviter 
de cultiver les pommes de terre et le mais, 
notamment sur des pentes abruptes, pour 
assurer un rendement écomonique des 
récoltes sur ces sols érodables. 

Depuis la parution des résultats de cette étude, 
l’érosion des sols est un élément important des 
programmes agricoles de recherches et de vul- 
garisation de Pile-du-Prince-Edouard. Les pro- 
blemes sont loin d’étre résolus, mais la recon- 
naissance de leur existence est un premier pas 
important vers la généralisation de la lutte con- 
tre l’érosion. 

Erosion éolienne 
Processnus d’érosion_ 

L’é’r‘osion éolienne, tout comme l’érosion hydri- 
que, prive d’abord les sols de leurs éléments les 
plus précieux et des nutriments qui s’_y trouvent. 
.Les principaux facteurs qui déterminent l’inten— 
sité de l’érosion éolienne sont les suivants: 1) la 

résistance des particules du sol a la prise du 
vent en fonction des dimensions des particules 
et de leurs agrégats et de leur degré d’hu_midit_é; 
2) la vitesse du vent, qui dépend en partie de la 

protection assurée par les brise-vent et les cultu- 
res; 3‘) la rugosité du sol, qui fait varier la prise 
du vent; et 4) la présence de plantes ou de rési- 
dus de récolte qui protégent le sol du vent (Che- 
pil et Woodruff, 1963). 

Ce sont les sols sableux a grain fin qui sont les 
plus sensibles £1 l’érosion éolienne car ils se com- 
posent d’un grand nombre de particules dont les 
dimensions - 0,2 21 0,84 mm de diarnétre - les 

rendent trésvulnérables a la prise du vent. Les 
particules plus petites, quant :21 elles, forment 
généralement des agrégats agglomérés par des 
liens chimiques et physiques renforcés par la 

présence de matiéres organiques. Si ces agré- 
gats ont les dimensions appropriées, l’érodabi- 
lité du sol en sera accrue. Donc, presque tous les 
sols s’éroderont s’ils sont suffisamment ‘secs et si 
les vents sont forts. Méme les sols humides peu- 
vent s’assécher en surface trés rapidement sous 
l’action combinée de l’insolation et de forts 
vents secs. Une fois que l’érosion est cor_n_r_ne_r_1— 

cée, les particules qui se déplacent a la surface 
du sol en entrainent d’autres. 

L’amén_ager_nent de brise-vent ou de bandes de 
terre couverte de végétation, perpendiculaire- 
ment a la direction des vents dominants, permet 
de réduire la vitesse des vents sur des distances 
considérables en aval et de capter les particules 
de sol en mouvement. Plus le sol est érodable, 
plus ces obstacles devraient étre rapprochés, de 
m,a,n_iére a empécher le vent de s’intensifier suf- 
fisamment pour éroder le sol dans les interval- 
les. En cas d’urgence, l’érosion éolienne peut 
étre réduite par un labourage perpendiculaire a 
la direction du vent et l’acCumulation de grosses 
mottes de terre ramenées en surface :1 l’aide de 
sous-soleuses. Toutefois, la mesure la plus effi- 
cace consiste a recouvrir le sol d’un paillis de 
chaume, de paille ou d’autres débris végétaux 
qui empéchera la prise du vent sur le sol. 

Régions touchées et importance de 
l’érosion 

Les types de sol (textures), la vitesse moyenne 
des vents et le degré moyen d’hurn_idité des sols 
sont les facteurs qui ont servi a évaluer les ris- 
ques d’é‘rosion éolienne au Canada (carte 1). 

Cette forrne d’érosion dépend des mesures de 
protection adoptées et de l’effet combiné, a un 
endroit et a une période donnés, de la force des 
vents et de la sécheresse de la surface du sol. 

Dans les provinces de l’Atlantique, le problérne 
de l’érosion éolienne est moins important que 
dans les autres régions du Canada, car les préci- 
pit_ations y sont plus fortes, les cultures fourra- 
géres plus dispersées et les foréts plus étendues. 
L’lle-du-Prince-Edouard est l_a province de 
l’Atlantique la plus sensible a l’érosion éolienne: 
ses sols sont sableux, elle est balayée par de 
forts vents et une partie relativement grande des 
terres est cultivée. Mais les agriculteurs de cette 
province ne considérent pas encore l’érosion 

éolienne comme un probléme grave, bien qu’on 
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y voie parfois de la terre et du sable se déplacer 
en roulant sous l’effet du vent. La situation est 
presque identique dans les sols sableux du Qué- 
bec et de l’est de l’Ontario. Habituellement, les 
sols éoliens ne se trouvent que dans les zones 
vouées a la culture du mais ou de la pomme de 
terre et 01‘! les clotures et les haies ont été enle- 
vées pour agrandir les champs, Ces dernieres 
nuisent _au bon fonctionnement des grosses 
machines aratoires, mais elles forment des 
brise-vent tres efficaces. 

Selon Baldwin et Acton (1978), l’érosion 
éolienne est devenue un probleme dans le sud- 
ouest de l’Ontario. C’est 2:. la fin de l’hiver que 
le risque d’érosion est le plus grand, car la neige 
a fondu ou a été dispersée par le vent et les bil- 
lons sont m_is £1 nu alors que le gel a desséché et 
désagrégé les mottes deterre. Au cours de prin- 
temps exceptionnellement secs, 1’action du vent 
sur le sol peut causer des problémes pendant et 
aprés les semailles, surtout la ou les clotures et 
les haies ont été enlevées et la ou les sols ont une 
teneur en matiéres organiques, une structure et 
une cohésion faibles résultant d’une surculture 
pratiquée pendant un certain temps. Les sols 

sableux plantés en mais et en pommes de terre 
semblent étre les plus vulnérables, bien que 
méme les sols argileux soient touches lorsque les 
conditions s’y prétent.

\ Les régions les plus vulnérables a l’érosion 

éolienne sont le sud-est de l’Alberta et le sud- 
ouest de la Saskatchewan, ou les vents forts et 
les terres séches créent les conditions les plus 
propices a ce phénoméne. Ces régions sont éga- 
lement balayées par le chinook, vent chaud et 
sec soufflant des Rocheuses, qui favorise l’éro- 
sion pendant les mois d’hiver. Aucune donnée 
ne permet d’estimer les pertes totales en sol, par 
l’érosion, au plus fort de la période de séche- 
resse des années 30. Mais on sait que la couche 
arable a été entiérement enlevée dans certaines 
régions, ce qui représente une perte d’environ 
2 000 t/ha. Le programme des paturages com- 
munautaires instauré par la Loi sur le rétablis- 
sement agricole des Prairies, visait la remisc en 
état de la partie la plus touchée, soit une éten- 
due de 800 000 ha (Anderson, 1975). 
Selon des estimations fa_ites en 1960, l’érosion — 

presque uniquement éolienne - a touché de 
modérément a gravement environ un million 
d’hectares et 2,7 millions d’hectares supplemen- 
taires plus légérement en Saskatchewan et en 
Alberta (Johnson, 1961). Au Manitoba, le vent 
ou l’eau, ou les deux éléments a l_a fois, auraient 
érodé un million d’hectares de modérément a 
gravement et 1,5 million d’hectares supplémen- 
taires de légérement a modérément. Ca et la 

dans la vallée de la Riviére Rouge, l’érosion 

éolienne a attaqué le sol a un point tel qu’en tra- 
vaillant le sol, les agriculteurs ont ramené en 
surface des matériaux moins riches provenant 
du sous-sol (Jenkins, 1968). Environ 20% des 
terres agricoles amendées des provinces des 
Prairies semblent donc avoir subi l’attaque du 
vent.
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En régle générale, les années qui ont suivi le 
point culminant de la sécheresse des années 30 
ont été moins rigoureuses a ce chapitre, si bien 
que lesiagriculteurs ont reléché la lutte contre 
l’érosion éolienne. Le probléme n’a pas manqué 
de refaire surface ces derniéres années (Too- 
good, 1977), et de facon particuliérement 
intense aux printemps de 1976 et de 1981. 

Dans les régions moins arides des Prairies, les 
précipitations sont un peu plus importantes, les 
vents moins forts, la culture continue et la cul- 
ture fourragére sont‘ plus extensives (c.-ea-d. 
qu’il y a moins dc jachéres d’ét_é) et la végéta- 
tion (arbres et arbustes), plus variée, fait obsta- 
cle au vent. L’érosion éolienne y fait donc moins 
de ravages. 

Les terres irriguées, situées dans la zone de ris- 
que élevé pres de Lethbridge en Alberta, subis- 
sent également les affres de l’érosion éolienne 
en hiver. Aprés la‘ récolte et au printemps, les 
champs irrigués pour la culture du mais, de la 
pomme de terre et dc la betterave a sucre sont 
trés vulnérables, a moins d’étre recouverts d’une 
couche de débris végétaux suffisamment 
épaisse. 

Dans la région de la Cordillére, le vent ne sem- 
ble pas causer de grands ravages. Toutefois, vu 
leur origine éolienne, certains sols du plateau 
intérieur sont sensibles 21 cc type di’érosion, qui 
peut également se manifester dans les sables 
alluviaux pro-glaciaires et les limons lacustres 
desséchés et exposés. La culture intensive de 
sols de ce type dans les vallées du sud de la 
Colombie-Britanique a entrainé une érosion 
éolienne intermittente et parfois meme la for- 
mation de dunes. 

Tendances 

Nombre de tendances observées en égard a 
l’érosion hydrique valent également pour l’éro- 
sion éolienne. Dans les Prairies, le travail mini- 
mum de la terre et la culture de plantes a 
chaume tendent a réduire le risque d’érosion 
éolienne, tandis que dans l’Est, l’agrandissement 
des champs, l’enlévement des clétures et des 
haies et l’intensification de la monoculture com- 
merciale on l’4effet contraire. Un exemple de 
cette tendance est l’utilisation actuelle pour la 

‘ culture du mats et du soja de terres employées 
antérieurement pour la culture du foin et de 
petites céréales da_ns l’est de l’Onta_rio. Un autre 
exemple plus directement lie at l’érosion éolienne 
est celui de certains sols sableux du sud de cette 
province employés pour la culture du mais, 
alors qu’auparavant ils étaient plantés de tabac. 
Cette derniére culture fait couramment appel a 
l’emploi du seigle comme plante protectrice en 
hiver et a de grandes quantités de fumier, sans 
corjnpter les brise-vent, qui sont également trés 
utilisés. Sur les terres marginales qui ont 
changé de vocation —— de la_ culture du tabac a 
celle du ma'1's le sol, moins protégé en hiver, 
est plus expose a l’érosion éolienne. 

Il est difficile de prévoir les tendances de l’éro- 
sion éolienne dans les régions qui ont le plus 
souffert de cette plaie car une grande inconnue 
demeure, a savoir la possibilité que le climat sec 
persiste. Cela perpétuerait inévitablement le 
cercle vicieux: proliferation des jachéres estiva- 
les, diminution des rendements et augmentation 
de l’érosion éolienne. Les jachéres estivales res- 
teront probablement toujours un mal nécessaire 
dans une partie des régions les plus séches, si la 
culture des céréales et des graines oléagineuses 
doit s’y poursuivre. Toutefois, certains agricul- 
teurs des régions caractérisées par des sols plus 
humides (sols noir et brun foncé) ont pu réduire 
l’étendue des jachéres d’été par l’utilisat_ion 
maxirnale de l_a neige (qui permet de réduire 
l’ablation du manteau nival dans les fossés, les 
bourbiers et pres des brise-vent, pour maintenir 
1’humidité du sol), l’emploi d’une plus grande 
quantité d’engra_is et la découverte de meilleurs 
débouchés pour leur production. Mais cela ne 
pourra se perpétuer que si les conditions météo- 
rologiques demeurent raisonnablement favora- 
bles. Si les agriculteurs subissent une série 
d’années trés séches, le recours aux jachéres 
estivales sera encore leur meilleure «police 
d’assurance». 

Quelques cas d’érosion éolienne dans 
les Prairies 

Il est presque impossible dc mesurer l’impor- 
tance de l’érosion éolienne et il faut génér_ale- 
ment avoir recours aux observations visuelles 
pour déceler le probléme. Quelques cas décou- 
verts récemment sont décrits ci-aprés. 

Au printemps de 1981, les terres des Prairies 
ont subi une trés forte érosion éolienne, en par- 
ticulier la région comprise entre Calgary, en 
Alberta, jusq’au nord de Saskatoon, en Saskat- 
chewan, et a l’est de Brandon, au Manitoba. La 
terre et les plantes balayées par les vents rem- 
plissaient et bouchaient les fossés le long des 
routes". Dans la partie Ouest de cette region, of: 
les terres sont alternativement cultivées en peti- 
tes céréales, en graines oléagineuses puis mises 
en jachéres, c’est dans les jachéres, soit le milieu 
le plus touché, que les sols éoliens prena_ient 
forme. La photo 3 montre comment le vent a 
accumulé la terre le long d’une cléture dans le 
sud de la Saskatchewan et comment l’érosion a 
nui aux cultures dans le champ situé derriére la 
cléture. Cela c’est produit au printemps de 
1981, l’année qui a suivi la mise en jachére du 
champ; la récolte a presque été un échec total. 
Toujours au printemps de 1981, plus a l’est, 

dans le sud-ouest du Manitoba, on a semé du 
ma'1's dans un vaste champ caractérisé par un sol 
deltaique et sableux it grain fin. Lorsque le sol 
superficiel s’est desséché, le sable fin a com- 
mencé 2 donner prise au vent, si bien que les 
pousses ont presque toute été détruites (photo 
4). Ceci est un exemple de l’utilisation d’un sol 
trés sensible a l’érosion éolienne pour une cul- 
ture qui n’offre qu’une protection inadequate 
dans ses premiers stades de croissance a cause 
d’une pousse trés lente, en rangs trés espacés. Si 
le temps avait été plus humide, le ma'1's aurait 
pu atteindre une taille suffisante pour assurer la 
protection du sol. Mais le résultat confirme que 
l’opé'ration avait plus de chance de mener au 
désastre, De ces événements, il faut tirer la 

Photo 3. Sur cette photo‘, prise dans le sud de la Saskatchewan, le sol du champ au-dela de la cléture a glisse jusqu'a 
‘celle-ci. La productivité est réduite de facon permanente lorsqu’une érosion éolienne comme celle-ci persiste. 
D.R. Coote, Agriculture Canada 
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lecon suivante: pour assurer la meilleure protec- 
tion possible a des sols de ce genre, il faut éviter 
totalement la culture des plantes sarclées et cul- 
tiver plutot des plantes fourragéres, qui sont 
pratiquement insensibles £1 l’érosion éolienne, ou 
espacer les rangs selon les pratiques recomman- 
dées pour la culture en bandes et recouvrir les 
sols d’une couche suffisante de résidus. 

En 1982, année pendant laquelle l’érosion 
éolienne a fait relativement peu de ravages, Jen- 
kins (1982) a réussi a mesurer la quantité de 
matériaux accumulée dans un fossé longeant un 
champ du sud du Manitoba, ensemencé la veille 
d’une journée fort venteuse. D’aprés les calculs, 
4 000 In’ de sol avaient été enlevés d’une sur- 
face de 32 ha, ce qui correspond £1 une perte 
d’environ 160 t/ ha. Bien que cela ne comprenne 
pas la poussiére fine balayée au-dela du fossé, la 
quantité mesurée était quand méme plus de 14 
fois plus élevée que les pertes annuclles conside- 
rées comme «tolérables» par les spécialistes de la 
conservation des sols. 

Les pédologuesdu Manitoba utilisent ces don- 
nées pour montrer aux agriculteurs a que] point 
l’érosion éolienne, méme minime, peut étre 
désastreuse et pour les encourager a employer 
des méthodes susceptibles de réduire les dégats. 

Pertes de matiéres organiques 
Processus 

Des qu’ils sont défrichés, labourés ct travaillés, 
les sols commencent a perdre une partie des 
matiéres organiques qu’ils contiennent. Et le 

principal processus a l’origine de ces pertes est 

l’aération, qui accélére le déplacement des 
micro-organismes contenus dans le sol. L’oxy- 
dation micro-biologique accrue du carbone en 
dioxyde de carbone fait perdre au sol ses frac- 
tions organiques les plus facilement décompo- 
sées. Elle entraine aussi le dégagement dc nutri- 
ments minéraux, surtout de l’azote, qui sont 
absorbés par les plantes cultivées ou emportés 
par le ruissellement des surplus d’eau. En outre, 
sur les terres déboisées, de grandes quantités de 
matiéres organiques — arbres, racines et feuil- 
les —— sont brfilées avant la mise en culture. 
L’érosion entraine également d’importantes per- 
tes de matiéres organiques. 

La présence dans le sol de matiéres et d’azote 
organiques est le fruit de l’équilibre entre les 

apports par les débris végétaux et les pertes 
résultant de l’oxydation (Martel et Paul, 1974). 
Elle varie selon le type et la fréquence des cul-

' 

tures, les méthodes de . gestion des résidus, 
d’épandage d’engrais et de fumier, et le climat. 
Donc, quel que soit l’endroit, a chaque pro- 
gramme d’assolement et de gestion devrait cor- 
respondre une teneur caractéristique en azote 
organique, selon le type de sol et les conditions 
atmosphériques en présence. Mais l’équilibre de 
la teneur en matiéres organiques, bien qu’il soit 
presque toujours inférieur alcelui qui caractéri- 
sait le sol originel, dépend de la teneur en azote 
de ce dernier. La figure 1 montre comment la 
teneur en azote a diminué, dans des parcelles de 
recherche de l’Alberta, selon différentes métho- 
des dc culture (Freyman et al., 1982). Elle 
montre égalcment que dans ces parcelles, la 

quantité totale de matiéres organiques (carbone 
organique) est presque revenue aux valeurs ori- 
ginelles, probablement parce que de la paille a 

Photo 4. Ces jeunes plants de mais du sud du Manitoba ont été gravement endommagés par |‘action abrasive du sable 
soufflé par Ie vent. Les grands champs ouverts sont sans protection contre le balayage du sol. 
D.R. Coote, Agriculture Canada 
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été retournée dans le sol et que certaines prati- ’ 

ques de labour on été remplacées par l’emploi 
d’herbicides. Les données qui figurent au 
tableau 2 inclinent :1 penser que, dans l’est du 
Canada, la culture intensive fait diminuer la 

teneur en azote et en matieres organiques des 
_ 
sols. 

La vitesse d’oxydation varie selon les types de 
sol ainsi que les méthodes et la période de cul- 
ture. Des recherches effectuées sur de nombreu- 
ses années révélent que c’est au cours des 5 ou 6 
premieres années d’exploitation d’un sol que les 
pertes en azote et en carbone organiques sont 
les plus rapides, tandis que d’autres études mon- 
trent que la vitesse d’oxydation ne change guére 
avec le temps. 

Le surpaturage et le brfilage des terres inlluent 
également sur les pertes en matiéres organiques. 
Une étude effectuée dans des pacages montre 
que le surpaturage modifie le microclimat des 
sols pour le rendre plus sec; en d’autres termes, 
un sol noir peut prendre la coloration, le pH, le 
degré d’humidité, la temperature et la teneur en 
matiéres organiques caractéristiques d’un sol 
brun foncé (Johnston et al., 1971). Ce phéno- 
méne n_’est cependant pas universel, car d’autres 
études ont montré que la teneur en matiéres 
organiques du sol de certains péturages des 
Prairies augmente méme lorsque ceux-ci sont 
trés exploités (Smoliak et al., 1972). Les agri- 
culteurs de certaines parties des Prairies brfilent 
encore de la paille et des chaumes, surtout pour 
faciliter le travail du sol et le réchauffer plus tot 
au printemps. On ne sait pas si cela pourra se 
faire encore bien longtemps sans que la struc- 
ture des sols en souffre. 

La culture intensive de certains sols irrigués 
entraine également des pertes de matiéres orga- 
niques. Toutefois, l’incorporation a la terre de 
résidus de récolte, comme les tiges et les feuilles 
de mais et les fanes dc betteraves £1 sucre, et 
l’utilisation de fumier, dans toute la mesure du 
possible, peuvent permettre d’endiguer et méme 
de réduire les pertes (Dubetz et al.,, 1975). 

La teneur en matiéres organiques est un des 
principaux facteurs favorables au maintien de la 
structure des sols minéraux; si elle diminue, la 
structure de sols s’en ressent et ceux-ci devien- 
nent plus sensibles a l’érosion hydrique et 
éolienne, et au tassement. En outre, les matiéres 
organiques sont une importante source d’azote 
et de micronutriments pour les sols ‘ct augmen- 
tent leur capacité capillaire et la rétention des" 
nutriments. 

Régions touchées et importance du 
phénoméne 

Les pertes en matiéres organiques dans les sols 
cultivés semblent toucher tout le Canada. Elles 
varient cependant selon la teneur intitiale en 
matiéres organiques des sols et les effets des dif- 
férentes pratiques culturales.



FIGURE 1. 
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TABLEAU 2. 
Teneurs en matiéres organiques des sols superficiels en Ontario et au Québec, et 

d’azote dans les sols du Québec, sous 1’influence des pratiques agricoles 

Carbone 

organique 

(%) 

Herbage Monoculture 
permanent Rotation du ma'1's Type de sol Non perturbé Référence 

_ 

Pourcentage de matiéres organiques (nombre dfannées) 
Ontario 
Limon argi- — 8,1 (50) 4,9 (5)+ 3,7 (5) Bolton et Webber, 1952 
leux 
Argile 7,6 4,5 (8) 4,9 (8)++ 4,0 (8) Webber, 1961 
Limon 6,5 4,4 (10) 4,1 (10)++ 3,1 (10) Webber, 1964 

Pourcentage de, matiéres organiques/pourcentage d’azote (nombre d’années) 
Québec 
Limon argi- 11,4/0,28 6,5/0,30 (25) 6,3/0,23 (30)+*+ — Martel et Deschénes, 1976 
leux 
Argile — — 6,3 /0,25 (10)+++ 4,1/0,17 (8) Martel ct MacKenzie, 1980 
Limon 7,3 /0,20 — 6,3 /0,22- (3o)+++ _ Martel et Deschénes, 1976 
sableux 

+ Ma’1‘s—ma'1's—avoine—foin—foin. 
++ Ma'1’s.—avoine—foi_n—foin_. 

+++ Céréales—foin—foin—foin. 
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\ Les matiéres organiques ont tendance a étre 
passablement abondantes dans les sols naturelns 
des Prairies. Elles ont une proportion de 5 2‘: 10, 
meme parfois de 15 %, dans les sols noirs cher-V 
nozémiques et de 3 £1 7 % dans les sols brun et 
brun foncé. Une fois que les sols sont cultivés, 
les matiéres organiques se minéralisent et déga- 
gent de 1’azote et d’autres nutriments qui peu- 
vent étre absorbés par les plantes. Depuis que 
les sols des Prairies ont commence a étre mis en 
culture, an début du siécle, ils auraient perdu en 
moyenne 45% des mavtiéres organiques qu’il_s 

contenaient, soit environ 700 millions de tonnes 
(McGill et al., 1981). Ces pertes élevées sont 
dues en grande part_ie au fait que les terres on_t 
été mises en jachére. Lorsque les précipitations 
sont suffisamment importantes, la culture conti- 
nue de petites céréales permet aux sols de con- 
server plus de rnatiéres organiques que la cul- 
ture en rotation avec jachére (voir figure 1). La 
culture en rotation avec des plantes fourragéres 
ou l’utilisation de fumier peut réduire et meme 
empécher les pertes nettes en matiéres organi- 
ques. 

Dans les régions du Canada ou le climat est 

plus hum_ide, on observe également des pertes de 
matiéres organiques dues au travail fréquent, et 
souvent excessif, des sols. Plusieurs études faites 
au Québec et en Ontario ont révélé que les 

quantités de rnatiéres organiques étaient plus 
élevées dans les sols non exploités, moins élevées 
dans les sols soumis a une monoculture de foin 
et 2‘: la culture en rotation de foin et de mais ou 
de céréales, et faibles da_ns les sols toujours 
plantés de mais. Des diminutions d’au moins 
50 % ont été observées (Webber, 1961 et 1964; 
Martel et MacKenzie, 1980). D’autres études 
out montré que la teneur en matieres organi- 
ques se stabilise a une valeur plus élevée par- 

li’addition de fumier, ou d’autres substances 
organiques, au sol (So'wde'n et Atkinson, 1968). 

Les pertes de matiéres orga_niques s’accompa- 
gnent souvent d’une diminution du degré 
d’agrégation du sol, comme le montrent les 

analyses des dimensions et de la resistance des 
agrégats stables £1 l’eau, Le degré d’agrégation 
du sol est fonction directe de la resistance du sol 
a l’érosion et au tassement. Au cours d’études 
effectuées sur différents sols du sud de l’Ontario 
(Ketcheson, 1980), on a observe des diminu- 
tions de 40 a 60 % des indices d’agrégats stables 
a l’eau dan_s des sols soumis a une monoculture 
de ma‘1's par rapport a ceux observés dans des 
sols soumis £1 une succession de cultures sur 4 
ans (mats, avoine, foin, foin). L’un de ces sols, 
qui avait été couvert de gazon pendant 50 ans, 
contenait 60 % de plus d’agrégats stables a l’eau 
que ceux qui avaient été soumis a l’assolement 
(Bolton et Webber, 1952-)_. Dans le sud du Qué- 
bec, la teneur en agrégats stables a l’eau, obser- 
vées dans trois sols cultivés alternativement en 
céréales et en plantes fourragéres, variait entre 
le cinquiéme et la moitié de cette teneur dans 
les memes types de sols non cultivés (Martel et 
Deschénes, 1976). Toujours au Québec, les



quantites d’agregats secs et d’agregats stables 2‘: 

l’eau dans un loam argileux et un loam sableux, 
couverts de gazon pendant 25 ans, ont connu 
une augmentation impressionnante en fonction 
du temps. Dans le loam argileux, une section 
continuellement plantee de mais avait une 
teneur en agrégats stables a l’eau inferieure 
d’un ordre de grandeur £1 celle d’une autre par- 
tie soumise a la rotation des cultures sur 5 ans 
(Martel et MacKenzie, 1980). 

Des resultats similaires ont été obtenus dans les 
provinces de l’Atlantique, bien que les sols de 
cette région semblent contenir moins de matié- 
res organiques naturelles qu’ailleurs. Dans l’Ile- 
du-Prince-Edouard-, le travail intensif du sol, 

surtout pour la culture du ma'1's,du tabac et de 
la pomme de terre, allié a une forte érosion, a 
entrainé une telle diminution des quantités de 
matieres organiques qu’il faut s’attendre a une 
détérioration prochaine c_onsiderable de la 

structure des sols, qui aura comme consequen- 
ces la baisse des rendements et l’augmentation 
du ruissellement et de l’erosion (Veinot, 1978). 
Des études effectuées au Nouveau-Brunswick 
portent a croire que la situation y serait sembla- 
ble a celle observee dans le Maine (E.-Uv.): 
diminution de la teneur en mlatieres organiques 
et du degré d’agregation des sols et augmenta- 
tion du ruissellement et de l’erosion résultant de 
la culture inten_sive de la pomme de terre (Saini 
et Grant, 1980). 

Il existe tres peu de données sur les pertes en 
matiéres organiques des- sols de la Colombie- 
Britannique. Le travail intensif de la terre est 
pratique courante dans la partie inferieure de la 
vallee du Fraser ainsi que da_ns les vallees de 
l’Okanagan, de la Kootenay et d’autres rivieres 
de la partie méridionale de la province ou des 
legumes, du mais, du raisin et d’autres fruits 
sont régulierement cultives. Il est plus que pro- 
bable que ce genre d’exploitation entraine la 

perte de matieres organiques, tout comme le 

surpaturage des pacages arides de l’interieur«. 

Tendances 
Habituellement, c’est quand il_s sont cultivés 
pour la premiere fois que les sols perdent le plus 
rapidement leurs matieres organiques. Par la 
suite, les pertes sont souvent moins rapides au 
fur et a mesure que les facteurs type de sol, cli- 
mat et pratiques culturales tendent a l’equilibre. 

A 

Pourtant, des données relevées dans les provin- 
ces des Prairies mont-rent que les pertes en 
matiéres organiques persistent, meme si cet 
equilibre est sur le point d’etre atteint (McGill 
et al., 1981). Les sols soumis a une culture plus 
intensive et productive ont tendance a avoir une 
plus grande teneur en matiéres organiques que 
ceux qui sont mis en jachere. L’intensification 
de la culture de plantes £1 chaume (c.-a-d. avec 
moins de jachéres), qui a déja commence en 
Alberta et au Manitoba, devrait donc entrainer 
.l’aug'mentation des quantités de matieres orga- 
niques dans les solsides Prairies. Et cette ten- 

dance se poursuivra probablement puisque les 

exportations de cereales sont appelees a aug- 
menter. 
Au fur et a mesure que la monoculture en lignes 
(mais, soja, pomme de terre) et d’autres cultu- 
res intensives comparables se generaliseront 
dans l’est du Canada, les concentrations de 
matieres organiques continueront de chuter 

la plupart des terres exploitées avant 
d’atteindre un nouvel équilibre. On peut suppo- 
ser, avec la tendance actuelle a la réduction de 
la polyculture et donc de l’élevage du bétail et 
de la rotation des cultures de foin et de petites 
cereales, qu’une grande partie des terres vouees 
maintenant a la monoculture en lignes ont pré- 
cedemment donne du foin et ont donc été 
engraissees au fumier. Les concentrations de 
matieres organiques devaient donc étre passa- 
blement elevees lorsque le changement de voca- 
tion des terres s’est produit, mais il est a prevoir 
que lorsqu’un nouvel équilibre sera atteint, ces 
valeurs seront vraisemblablement inferieures a 
celles des 50 derniéres années. 

Exemple de degradation du sol au 
Manitoba 
Sur le plan des pertes de substances organiques 
du sol, les recherches effectuées a l’universite du 
Manitoba fournissent des exemples fort utiles 
des differences qui résultent de la mise en oeu- 
vre de systémes de culture en rotation. Dans 
leur rapport, Ridley et Hedlin (1968) presen- 
tent les caractéristiques d’un sol noir chernozé- 
mique soumis a une gamme d’intensites de cul- 
ture et a différents intervalles die mise en 
jachere pendant 37 années. 
D’aprés l’étude, dans tous les cas, la rotation 
des cultures ainsi que l’epandage d’engrais ont 
entraine une reduction de la teneur en sub- 
stances organiques qui était d’environ l0 % au 
debut de l’experience. Toutefois, les chercheurs 
n’ont pas procede a la culture continue de gra- 
minées, ce qui aurait sans doute permis de 
determiner si une récolte presentant des condi- 
tions tres similaires £1 celles de la prairie natu- 
relle aurait permis de maintenir la teneur ini- 
tiale en substances organiques. Néanmoins, 
aprés 37 années, la concentration maximale de 
matiéres organiques atteignait 7,6% dans les 
zones de culture continue du ble soumises a une 
fertilisation de l’ordre de 8,9 tonnes de 
fumier/ha/an. Meme en l’absence de fumier, 
les zones de culture continue du blé se compo- 
saient de matiéres organiques dans une propor- 
tion de 7,2 %, a savoir un plu_s_ fort pourcentage 
que pour tout autre type _de traitement. La 
teneur minimale en substances organiques 
(3,7 %) a été relevee dans les systémes de cul- 
ture en rotation ble-jachére d’ete, ou l’epandage 
de fumier n’a entraine qu’une legere augmenta- ‘ 

tion (4,l%) des concentrations de substances 
organiques. Les zones de culture continue 
d’avoine ct d’orge ont maintenu une teneur en 
substances orga_niques équivalente a celle des 
zones de culture continue du blé, soit respective- 
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ment de 6,8 et 6,3 %. L’ensemencement de la 
luzerne ou des graminees au cours de l’annee 
anterieure a la mise en jachére es_tivale d’un sys- 
téme de culture en rotation jachére-culture con- 
tinue de blé pendant 3 ans ainsi que l’ep'andage 
d’engrais verts a la suite du labourage au cours 
du printemps ulterieur ont provoque une aug- 
mentation considerable de la teneur en sub- 
stances organiques (5,8 % dans les terres culti- 
vees avec la luzerne, 6,3 % dans les terres 
cultivées avec des graminées) en comparaison 
de la pratique plus courante de misc en jachére 
estivale selon la meme sequence de rotation 
(4,7 %). 
Le rendement des cultures de cereales était plus 
eleve au cours années suivant la mise en 
jachére, sans doute en raison de la presence de 
substances nutritives minéralisées due a la 
reduction des réserves de matiéres organiques 
du sol ainsi que des reserves supplementaires 
d’humidité emmagasinees dans le sol mis en 
jachere au cours de l’ete. Cependant, selon Rid- 
ley et Hedlin (1968), pendant l’ensemble de la 
periode de culture, les zones de culture continue 
ont eu un rendement total beaucoup plus élevé 
que celles qui ont ete mises en jachere au cours 
de certaines années, méme sans l’epandage de 
fumier ou d’engrais. 
Au cours de l’etude, les terres ont été soumises 
a une culture continue de mais, ce qui constitue 
une pratique plus courante dans l’est du 
Canada. Au bout de 37 ans, le sol se composait 
de matieres organiques dans une proportion de 
5%, a savoir un pourcentage plus élevé que 
celui des systémes de culture comportant des 
mises en jachére estivales, bien qu"il soit infe- 
rieur aux valeurs relevées dans les systémes sans 
mise en jachere estivale. La teneur en sub- 
stances organiques du sol avait donc subi une 
baisse de 50 % au cours des 37 années, ce qui 
constitue une perte comparable 2‘: la reduction 
des substances orga_niques dan_s les zones de cul- ‘- 

ture continue de mais de l’est du Canada. 
Il est evident que les systémes de culture ou les 
sols sont laisses a nu et 0'11 les conditions d’aera- 
tion sont favorables au cours de periodes prolon- 
gees entrainent des reductions plus marquees de 
la teneur en substances organiques. Compte 
tenu de la faible teneur en matieres organiques, 
la capacite d’em,maga,sinage des substances 
nutritives, la resistance £1 l’erosion et la stabilite 
de la structure pedologique sont réduites par 
rapport aux systémes de culture en rotation de 
graminées ou de ceréales. La regeneration des 
sols est un processus qui s’étend su_r de nom- 
breuses annees. Avant que des modifications 

' 

appropriees soient apportees aux pratiques cul- 
turales, la degradation du sol risque d’etre irre- 
mediable. 

Affaissement des sols organiques 
Processus 
Les sols organiques (sols tourbeux) sont. formes 
de materiaux provenant des résidus de plantes



mortes ou en decomposition. Ces sols caracteri- 
sent les fondrieres et les marais ou les eaux 
demeurent stagnantes toute l’annee et ou les 
sediments présentent de faibles concentrations 
d’oxygene. Les résidus de plantes et d’animaux 
se deposent sur le fond of: ils se décomposent 
tres lentement en raison des conditions d’anaé- 
robie. Etant donné que le taux d’accumulation 
est superieur au taux de decomposition, il y a 
formation d’un sol organique. 

Le phénomene opposé se manifeste si les condi- 
tions subissent des modifications marquees dues 
au drainage on an labourage du sol a des fins 
d’utilisation agricole. Il y a alors aeration du sol 
et accroissement du taux de decomposition ainsi 
qu’une diminution de la capacite de reapprovi- 
sionnement. En outre, la reduction de la capa- 
cité dc sustentation, les contractions dues au 
drainage ainsi que Ie tassement entraine par le 
passage des véhicules provoquent une reduction 
du volume total du materiau. Tous ces facteurs 
sont a l’origine de «l’affaissement» du sol. Dans 
de nombreux cas, les sols organiques sont égale- 
ment tres vulnérables a l’érosion éolienne ct" 

hydrique. En l’absence d’humidite, le sol est tres 
leger et peut etre facilement emporté par le vent 
s’il n’est pas protege par une récolte, des résidus 
ou des brise-vent. Le ruissellement et un drai- 
nage insuffisant du sol peuvent également 
entrainer les matieres organiques dans les 
canaux d’evacuation. 

Il est possible de réduire la perte des sols orga- 
niques en maintenant, dans la mesure du possi- 
ble, la nappe phréatique £1 son niveau maximal 
et en soumettant les terres a une irrigation par 
inondation au cours des mois d’hiver. A cette 
fin, il faut aménager des systemes de drainage 
relativement cofiteux et perfectionnes dotés 
habituellement dc, pompes pour modifier le 

niveau de la nappe phreatique. Selon des 
recherches recentes, il est possible de réduire le 
taux d’affaissement du sol" par la restriction des 
activités bactériennes et enzymatiques qui favo- 
risent l’oxydation. Au cours des études effec- 
tuees a Terre-Neuve et au Quebec, les cher- 
cheurs ont determine que le cuivre qui, a 
l’origine, était utilise comme additif dans les 
engrais en vue de remédier aux carences de cer- 
tains sols organiques, a pour effet de réduire 
l’oxydation du carbone et, par conséquent, de 
ralentir le processus d’affaissement (Mathur et 
01.», 1979)-. Des recherches supplementaires se 
poursuivent actuellement pour etudier dans 
quelle mesure i1 serait pratique d’epandre du 
cuivre sur les sols organiques en vue de réduire 
le taux d’affaissement dfi 5 l’oxydation biochi- 
r_niq'ue. 

Selon le type de labourage, les conditions 
d’humidite et le type de sol organique, le taux 
d’affaissement total est generalement élevé au 
cours des premieres années qui suivent le drai- 
nage et diminue par la suite. Dans certains cas, 
les pertes sont dues a des incendies deliberes ou 
accidentels. 

Régions touchées et importance du 
phénomene ‘ 

D’apres les estimations, la superficie des sols 
organiques au Canada atteint au moins 90 mil- 
lion d’hecta,res (Clayton et al., 1977). Toutefois, 
seule une tres petite partie des terres jouissent 
d’un climat propice a l’agriculture. Les zones ou 
le sol organique présente des conditions assez 
favorables a la decomposition et des concentra- 

_ 
tions de substances nutritives suffisantes et ofi le 
climat est propice sont habituellement consa- 
crees 21 la culture des récoltes a forte valeur 
commerciale comme les oignons, les carottes, la 
laitue et d’autres legumes (photo 5). Ces legu- 
mesisont principalement cultivés au Quebec, au 
sud et a l’est de Montreal (environ 7 000 ha, 
dont 90% se trouvent dans la region directe- 
ment au sud de Montreal), en Ontario, au nord 
ide Toronto (environ 3 300 ha) et dans le sud- 
ouest de la province, pres du lac Erie (environ 
2 200 ha) ainsi que dans la partie inférieure de 
la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique 
(environ 1800 ha). Les provinces de l’Atlan- 
tique, l’est de l’Ontario, la zone qui s’etend 
depuis le sud du Manitoba jusqu’aux limites 
nord et est de sols domines par les graminées 
des prairies et la partie in_ferieure du continent 
ainsi que l’intérieur de la Colombie-Britannique 
comptent également de tres petites zones de sol 
organique oil s’effectue la culture maraichere 
ainsi que des regions plus vastes soumises a l_a 

culture du foin et a la culture de plein champ. Il 
n’existe aucune donnee sur la superficie precise 
de ces depéts organiques. 

Tous les sols organiques cultivés ont été asse- 
chés et sont en etat d’affaissement en raison des 
phenomenes d’oxydation, de contraction et 
d’entassement. Au Quebec, l’on estime que
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l’affaissement d’une zone de sol organique sou- 
mise a la culture maraichere atteignait 2,1 cm 
par an au cours des 38 premieres années 
d’exploitation. Selon les previsions qui se fon- 
dent sur ces estimations, ces terres deviendront 
impropres a toute culture au bout de 44 années 
(Millette, 1976). Bien que la duree d’utilisation 
du sol risque d’etre prolongée compte tenu du 
fait que le taux d’affaissement est plus élevé au 
cours de la premiere ou de la deuxaieme annee 
suivant l’asse.chement, il est intéressant de noter 
que certains specialistes agricoles ont obtenu a 
pen pres les memes estimations en ce qui con- 
cerne le marais Holland en Ontario. 
De 1959 a 1962, les taux d’affaissement post- 
drainage ont été evalues a environ 3,3 cm par 
an dans le marais Holland, 01), en 1957, des 
ameliorations ont été apportees au systeme de 
drainage et aux pompes (Irwin, 1977). De 1967 
a 1976, l’affaissement a été evalue a environ 1,1 
cm par an, a savoir un taux identique a la 
valeur estimee avant l’amelioration du systeme 
de drainage. La figure 2 présente le relief du sol 
organique de 1945 21 1975. L’amelioration du 
systeme de drainage a entraine une augmenta- 
tion marquee du taux d’affaissement, lequel 
s’est stablisé apres environ 10 ans au taux eva- 
lue avant ‘les travaux d’a_me1ioration. En 1958, 
soit l’annee suivant la modification des installa- 
tions de drainage, l’affaissement du sol a atteint 
au moins 20 cm. 
Aucune estimation du taux d’affaissement n’a 
été effectuee en ce qui concerne les sols organi- 
ques des autres regions du Canada. L’on soup- 
conne que les taux risquent d’etre plus eleves 
pour les sols organiques cultivés de la partie 
inférieure de la vallée du_ Fraser et de l’i1e de 
Vancouver, en Colombie-Britannique, étant 
donné que les sols de ces regions ne sont soumis 
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Photo 5. Ce sol organique productif est utilise de faeon intensive dans Ie sud-ouest de l'Ontario pour la culture de legumes, 
comme les radls sur cette photo. Sans brise-vent. ces grands champs plats sont vulnérables a I’érosion éolienne lorqu’I|s 
ne sont pas pr'olég‘é‘s par une culture. 
Agrlculture Canada 
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FIGURE 2. 
Affaissement obse_rvé de sols organiques 

5 Holland Marsh (Ontario) 
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Reproduit de Irwin, 1976 (avec la permission de lauteur). 

a aucune période prolongée de gel. Dans les 
autres régions du Canada, les longues périodes 
de gel qui caractérisent les sols organiques 
ralentissent la décomposition du matériau du 
sol. 

Dans de nombreuses régions du Canada, des 
zones relativement petites de sols organiques 
sont encore défrichées pour étre cultivées. Tou- 
tefois, dans certains cas, les matieres organiques 
ne sont pas utiles et sont brfilées en vue d’expo- 
ser le sol minéral sous-jacent. Cette opération 
est devenue pratique courante dans l’est du 
Manitoba (Michalski, 1977). Dans les zones de 
culture de céréales ou de foin, les cultivateurs 
jugent les substances organiques nuisibles étant 
donné qu’elles entrainent des problémes de 
déplacement et l’immobilisation des substances 
nutritives. 

Tendances 
Les sols organiques sont actuellement exploités 
dans toutes les régions du Canada. L’entretien 
et la régulation appropriés des nappes phréati- 
ques constituent des facteurs capitaux en ce qui 
concerne la prolongation de la durée d’utilisa- 
tioin de digues, dc fossés et de sytémes de drai- 
nage et de pompes cofiteux et minutieusement 
concus, donc des installations rarement disponi- 
bles. En général, les cultivateurs soumettent les 
terres :5 un drainage intensif. Par la suite, des 
pompes peuvent étre utilisées pour satu_rer de 
nouveau les sols de facon efficace, opération qui 
présente l’avantage de réduire les taux d’affais- 
sement et d’oxydation. 

Actuellement, peu d’initiatives on été prises en 
vue d’améliorer la régulation de la nappe phréa- 
tique dans les sols organiques. Toutefois, £1 

l’avenir, l’utilisation d’inhibiteurs chimiques 
comme le cuivre, en vue de réduire l’activité 

enzymatique et_ l’oxyd_at_ion, permettra sans 
doute de réduire la perte des sols organiques. 

Dans certains cas, les sols organiques exploités 
pendant de nombreuses années ou dont la cou- 
che initiale était peu épaisse sont devenus si 

minces, qu’au cours des opérations de labou- 
rage, le sol minéral sous-jacent se méle a la cou- 
che de substances organiques. En général, ces 
zones sont utilisées pour les cultures de plein 
champ comme le mais. Au fur et a mesure que 
les sols organiques soumis a la culture marai- 
chére subissent de telles pertes, ils seront égale- 
ment sans doute utilis_és a des fins de culture de 
plein champ. Les sols les plus propices a la cul- 
ture maraichere auront donc été perdus. Dans 
les zones ou le climat est favorable a cette cul- 
ture, il ne reste plus que des superficies trés 
limitées de nouveaux sols organiques non- 
exploités. L’utilisation de sols moins appropriés 
entrainera l’augmentation des cofits et la dimi- 
nution du rendement et de la qualité des récol- 
tes, et il faudra alors augmenter les importa- 
tions en vue de satisfaire aux besoins 
alimentaires de base des Canadiens. 

Exemple de dégradation au Québec 
Dans le sud-ouest du Québec, la culture marai- 
chere est effectuée sur de vastes superficies 
(environ 6,5 millions d’hectares) de sols organi- 
ques. En 1979, dans cette région, la valeur 21 la 
ferme des cultures maraichéres a atteint une 
somme estimative d’environ 17 millions de dol- 
lars, ce qui représentait 36 % de la production 
totale de légumes au Québec (Bureau de la sta- 
tistique du Québec, 1980). Les chercheurs de la 
station de recherche d’Agriculture Canada it 

Saint-Jean, Québec (qui est située sur cette 
vaste région de sols organiques), ont procédé 51 

la surveillance du relief des sols organiques 
drainés en vue d’évaluer les pertes ainsi que le 
taux d’affaissement (Millette, 1976; Millette et 
al., 1980). 

Les chercheurs ont établi une comparaison 
entre les résultats des études topographiques 
effectuées en 1974 et 1978 et ceux d’une étude 
topographique datant de 1936. Les pertes dc 
|’épais'seur de la couche variaient d’un champ £1 
l’aut_re, selon les types de culture et de gestion 
des eaux. D’aprés les mesures, une zone qui, en 
1938, comportait une couche relativement uni- 
forme de 30 cm d’épaisseur dc sols organiques 
bien décomposés recouvrant une couche de 
tourbe de sphaigne présentait, en 1974, des 
épaisseurs vari_ant entre 20 et 46 cm selon le 
type de culture utilisé. De 1936 a 1946, cette 
zone était constituée d’une prairie de fauche 
soumise £1 différentes cultures en rotation dc 
carottes, de laitue, d’oignons, de céléri et de 
pommes de terre. Des rideaux d’arbres ont été 
plantés en périphérie de la zone en vue de proté- 
ger les terres contre l’érosion éolienne. En 1937, 
des drains en bois ont été installés a des inter- 
valles de 38 m, et l’eau de drainage était 
recueillie dans une rigole d’une profondeur de 
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60 cm posée autour de la zone. En 1972-, des 
drains de terre cuite supplémentaires ont égale- 
ment été installés dans ces champs. Depuis 
1951, l’eau d’irrigation est utilisée pour mainte- 
nir un niveau relativement constant dc la nappe 
phréatique ainsi que pour éviter le drainage 
excessif du sol. Au cours de la périodc de 1936 
a 1974, ces terres o'nt subi un affaissement 
moyen d’environ 79 cm, soit de 2,1 cm par an. 
De 1974 a 1978, les chercheurs ont procédé £1 

des mesures plus précises de la perte des sols 
dans cette région. Par exemple, dans les deux 
champs soumis 51 la culture de l’avoine, l’affais- 
sement est passé de 1,4 cm par an a 0 et le taux 
d’accumu_lation était d’environ 0,1 cm par an. 
Dans trois autres champs,_ l’érosion due au ruis- 
sellement des zones adjacentes a provoqué 
l’augmentation du taux moyen d’affaissement, 
soit plus de 4,4 cm par an. 
D’aprés une autre étude des sols organiques de 
6 exploitations de production de la méme région 
effectuée par Millette et al., (1982), l’affaisse- 
ment variait de 1,0 51 7,0 cm par an. Les taux 
d’affaissement maximal et minimal ont été rele- 
vés dans des champs soumis £1 un drainage sou- 
terrain cu avaient été installés‘des régulateurs 
de sortie d’eau et qui avaient été utilisés pour la 
culture maraichére intensive (principalement les 
carottes) pendant plus de 20 ans. Dans les zones 
voisines boisées non drainées comportant les 
mémes types de sols, la surface n’avait subi que 
trés peu de modifications, et une augmentation 
de 1,0 cm par an de la couche de surface a été 
mesurée sur tous les sites. 
Compte tenu de ces observations, diverses 
mesures ont récemment été prises en vue de 
réduire la perte de sols organiques dans la 
région de la station de recherche. Parmi les ini- 
tiatives mises en oeuvre, mentionnons l’ense— 
mencement de grains d’avoine sur les zones cul- 
tivées, l’aménagement d’ouvrages de dérivation 
du ruissellement pour entraver l’érosion hydri- 
que et l’installation de dispositifs dc régulation 
sur les drains souterrains en vue de maintenir 
les nappes phréatiques a un niveau élevé. Il est 
maintenant possible d’éprouver et d’améliorer 
ces techniques et de préconiser leur utilisation 
auprés des agriculteurs de la région jusqu’a ce 
que les chercheurs concoivent de meilleures 
techniques de lutte contre Faffaissement. Etant 
donné que, selon certaines estimations des taux 
actuels d’affaissement, les sols organ_iques ris- 

quent de ne plus étre cultivables d’ici 50 ans, il 

est évidemment trés important de concevoir de 
meilleures méthodes pour enrayer les pertes. 

Dégradation chimique des terres 
agricoles 

Salinisation du sol 
Processus 
La salinisation est produite par la redistribution 
des sels des sols arides (provenant de l’altération



du matériau originel du sol) vers la surface, 01‘: 

ils perturbent la croissance normale des racines 
et l’absorption de l’eau et des substances nutriti- 
ves par les plantes. En général, cette redistribu- 
tion est provoquée par le lessivage des sols dans 
l’eau de drainage des sous-sols en un emplace- 
ment précis, ce qui entraine 1’accumulation de 
sels a la surface du sol (ou pres de la surface) 
011 l’eau s’évapore. Le schéma de la figure 3 
illustre le processus de salinisation. En certains 
emplacements comme, par exemple, pres des 
fuites des canaux d’irrigation, le déplacement 
des sels n’est pas trés marqu_é et ceux-ci peuvent 
provenir de la couche immédiatement sous- 
jacente 51 la région halomorphe. En d’autres 
emplacements, les sels peuvent étre transportés 
sur de plus longues distances, depuis une zone 
d’infilt_ration jusqu’au point d’émergence. Par 
exemple, les sels peuvent se déplacer depuis une 
zone a altitude élevée jusqu’21 un point d’émer- 
gence situé au bas des versants ou dans une val- 
lée. 

Le processus de salinisation n’est pas d’origine 
anthropique et, au cours des années, il a donné 
naissance aux bas-fonds et aux dépressions 
salins qui parsément la plupart des régions de 
prairies arides. Un processus connexe, qui tou- 
che les matériaux originels des sols salins pré- 
senta_nt de fortes concentrations de sodium" quel- 
quefois associées aux nappes phréatiques dont le 
niveau est élevé, a entrainé la formation de vas- 
tes régions de sols solonetziques en Alberta et 

en Sa_skatchewan. Cependant, la salinisation 
due a la dégradation des terres agricoles est a 
l’origine des modifications des modeles d’écou- 

lement et du niveau naturels des eaux souterrai- 
nes, d’o'u l’accumulation des sels dans les zones 
non salines ou l’e_x_tension de zones salines exis- 
tantes. 

Les perturbations des modéles naturels de 
déplacement des eaux souterraines peu profon- 
des peuvent résulter de l’aménagement des rou- 
tes, des chemins de fer, des canaux d’irrigation, 
des villages ou des villes. Toutefois, compte tenu 
des perturbations généralisées, la modification 
du cycle hydrologique, due a la destruction des 
prairies naturelles pérennes et des dépressions 
boisées des prairies en vue de l’en'semencement 
annuel d_e céréales nécessitantl un volume net 

_ 

d’eau moins élevé, constitue sans doute le fac- 

teur qui suscite le plus de préoccupation. En 
outre, su_r les terres mises en jachére en été, il y 
a augmentation de l’inf"1ltration de l’eau inutili- 
sée dans les couches profondes du sol. Les 
jachéres d’été ne retiennent que 25 % environ de 
l’humidité, le reste étant perdu par voie d’éva- 
poration, de ruissellement et de suintement. 
Méme dans les zones oil les jachéres d’été sont 
moins vastes et o1‘1 l’on pratique la culture conti- 
nue de blé ou de l’orge, le sol n’absorbe que la 
moitié ou les deux tiers de la quantité d’eau 
absorbée par les prairies. La différence est 

davantage marquée au printemps alors que les 
récoltes annuelles ne sont pas encore implan- 
tées. Toutefois, les récoltes de luzerne présen- 
tent une capacité d’absorption de l’humidité 
encore plus grande que celle des graminées en 
raison du profond systéme racinaire de cette 
plante. Toutefois, l’on peut supposer que sur 
une vaste superficie des prairies naturelles, la 

, 

FIGURE 3. 
Mécanisme classique de développement de la salinité dans les terres arides~~ 
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ZONE D'E’-VACUATION SALINE 
(INFILTRATIONS ou cERN'Es D"évAPoR/mom) 

Extrait modifié lde Vander Pluym et al., 1981 (avec la permission de |'auteur). 

reconstitution des nappes d’eau souterraines est 
négligeable étant donné que l’infiltration dans 
les couches profondes du sol est restreinte méme 
si les céréales y sont cultivées en surface (Staple 
et a_l., 1960). 

Au cours des années, l’écoulement des eaux 
excédentaires qui transportent les sels dissous 
présents dans le sous—sol contribue a l’augmen- 
tation du niveau des nappes phréatiques — parti- 
culiérement a la suite des périodes 01‘: la hauteur 
des précipitations est supérieure a la moyenne. 
L’augmentation du niveau des nappes phréati- 
ques entraine la formation de zones of: l’eau 

remonte a l_a surface sous l’effet de la capillarité 
et s’évapore, et ou les sels sont retenus dans le 
sol. De nombreuses zones de ce type sont appe- 

' lées «puits salins» (photo 6). 

Henry et Ballantyne (1980) ont identifié quatre 
types de puits salins des zones séches. 

Puits des versants: zone ou la tot_alité du 
processus de salinisation s’effectue-sur le 

versant d’une montagne, habituellement 2‘: 

l’endroit oi‘; les sols forment des couches de 
textures différentes et 01‘: la roche en place 
ou bien la couche d’argile sous-jacente 
entrave le déplacement vertical de l’eau. 

Puits des Qieds des versants: l_a zone d’i_nfil- 
tration se situe sur une chaine de monta- 
gnes adjacente. 

Puits régionaux: les eaux souterraines 
s’écoulent. depuis les’ versants des monta- 
gines jusqu’aux basses-terres régionales. 

Cernes de dépots évaporitiquesiz qui se for- 
ment autour des fondriéres ou des canaux 
de drainage. 

Les taux élevés de salinité réduisent la germina- 
tion et la croissance de la plupart des récoltes 
parce qu’ils perturben_t les mécanismes de trans- 
port 'de l’eau et des réserves de substances nutri- 
tives a l’interface sol-racine. Parmi les sels habi- 
tuellement relevés, mentionnons les sulfates, les“ 

chlorures, les carbonates et les biocarbonates de 
calcium, de sodium et de magnesium. Les terres 
sont classées dans la catégorie des sols salins 
lorsque la conductivité électrique des échantil- 
lons saturés d’eau de sols de surface dépasse 4 
mS/cm (millissiemens par centimetre). Un tel 
niveau de salinité ne n_uit pas a la croissance de 
nombreuses récoltes, mais ‘dés que la salinité 

atteint une valeur de 14 mS/cm, seules les plan- 
tes adventices trés résistantes peuvent survivre. 
Bien que la capacité de résistance £1 la salinité 

différe selon les variétés de toute récolte parti- 
culiére, en général, elle est maximale dans les 
péturages, intermédiaire dans le cas de céréales 
et minimale dans les cas de légurnes. Lorsque 
les cations d’échange se composent de sodium 
dans une proportion supérieure a 15 %, les sols 
sont du type salin-sodique ou sal_in-alcalin. La 
structure pédologique de ces sols est habituelle- 
ment trés pauvre, selon les concentrations de 
sodium présentes (Henry et Johnson, 1977).



Photo 6. Gene photographie aérienne montre des infiltrations sa|in_e_s en Alberta. A remarquer la surface blanche des 
depots de sel, les mauvaises herbes et la piétre croissance des plantes dans la superfieie touchée par le sel. 
H. Vander Pluym. Agriculture Alberta 

Dans les zones irriguées, les sols sont générale- 
ment salins lorsque le niveau de la nappe phréa- 
tique s’éléve pres de canaux qui fuient ou 
lorsqu’il y a suintement dfi :31 un arrosage exces- 
sif. Au fur et a mesure que l’eau d’irrigation 
éléve le niveau de la nappe phréatique, elle fait 
remonter les sels dissous souterrains plus pres 
de la surface. Au moment de l’évaporation de 
l’eau, il y a accroissement de la teneur en sels de 
l’eau qui reste dans le sol, ce qui entra-inc la des- 
truction des récoltes et favorise la croissance des 
plantes adventices résistantes aux sels. Si le pro- 
cessus d’évaporation se poursuit, il y a destruc- 
tion de toute la végét_ation et il se formc finale- 
ment des crofites de sel. 

Régions touchées et importance du 
phénoméne 
Seules les régions arides peuvent subir une sali- 
nisation marquée. Par conséquent, a l’exception 
d’un petit nombre de sites de l’intérieur de la 
Colombie-Britannique, la salinisation est un 
probleme particulier aux Prairies. En général, la 
salinisation d’origine anthropique se limite a de 
tres petites zones (de 1 a 10 ha) mais, selon les 
estimations, ce type de perturbation atteint au 
total 2,2 millions d’hectares de terres non irri- 
guées et 100 000 hectares de terres irriguées 
(Vander Pluym et al., 1981). Compte tenu de la 
grande dispersion des zones salin_isées, il est dif- 
ficile de les cartographier. Néanmoins, la carte 
2 présente les plus vastes concentrations de ter- 

répanduvqui touche de 15 a 25 % des terres irri- 
guées de l’Alberta et de la Saskatchewan. Les 
plus anciennes régions d’irrigation semblent les 
plus perturbées. Il n’existe aucune donnée sur 
l’étendue des terres salinisées des zones d’irriga- 
tion de la Colombie-Britannique ou du Mani- 
toba. La carte mentionnée antérieurement pre- 
sente également les zones naturellement salines, 
dont les sols salins solonetziques. Ceux-ci posse- 
dent dc fortes concentrations de sodium, ce qui 
entraine la formation d’horizons souterrains 
denses qui entravent le drainage et la croissance 
des racines. 

Sur les zones non irriguées, les puits salins se 
forment généralement a une distance d’environ 
2 km de la zone d’infiltration (Vander Pluym et 
al., 1981), mais certains réseaux hydrologiques 
régionaux s’étendent sur des distances beaucoup 
plus grandes. Depuis 1940, les puits s_alins se 
forment et se multiplient sur les terres non irri- 
guées des exploitations agricoles. Compte tenu 
de l’accroissement de la superficie des terres 
incultes, certains agriculteurs ont dfi acheter 
des terres supplémentaires pour assurer la sur- 
vie économique de leur exploitation. En Saskat- 
chewan, d’aprés les estimations, plus de 6,5 % 
des terres agricoles sont devenues incultes. Au 
Manitoba, la salinisation a atteint environ 4,6 % — 

des terres et, en Alberta, l,0% des terres. Les 
estimations tiennent compte des paturages per- 
manents, des terres de cultures et des jachéres 
d’été. 

res non irriguées salinisées. La carte précisefindances 
également l’emplacement des régions irriguées 
sans toutefois identifier les zones de salinisation 
de celles-ci. Cependant, il s’agit d’un probleme 

Les chercheurs ne sont pas en mesure de prévoir 
l’évolution du processus de salinisation du sol. 
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Les perturbations en un site donné peuvent 
varier d’une année a l’autre selon les taux de 
ruissellement pluvial et nival. Les taux de salini- 
sation semblent augmenter a la suite d’une série 
d’années humides et diminuer au cours des 
périodes de sécheresse. D’aprés une étude, les 

terres salines non irriguées ou le suintement 
s’étend £1 un rythme d’environ 10% par an 
atteindront bientét une période de stabilisation 
ou il y aura ralentissement du taux d’augmenta- 
tion du suintement qui deviendra finalement 
stable (Vander Pluym et al., 1981). Toutefois, 
d’apres Sommerfeltd (1977), il est fort probable 
que le processus de déplacement des sels des 
eaux souterraines, qui a pris de nombreuses 
années a s’établir, se poursuivra et deviendra 
méme peut-étre plus intense. 
La salinisation des régions d’irrigation com- 
mence a se manifester environ 10 ans aprés le 

début de l’exploitation. Cependant, en ce qui 
concerne les terres non irriguées, le processus 
n’est mis en évidence que de 35 a 40 ans aprés 
le début de l’exploitation. C’est donc dire que 
meme dans les régions ou la distance qui sépare 
la source d’infiltration et l_a zone de suintement 
est courte, il faut de nombreuses années avant 
que les modifications du cycle hydrologique et 
de la teneur en sels de nappe d’eau souterraine 
peu profonde entrainent la formation d’un puits 
salin. 

En Alberta et au Manitoba, au cours des der- 
niéres décennies, la réduction notable des jaché— 
res d’été a provoqué des modifications fort mar- 
quées du déplacement de l’eau dans les terres 
non irriguées. Toutefois, en Saskatchewan, le 

taux d’utilisation des jachéres d’été n’a pas subi 
une baisse aussi notable. Méme une diminution 
considerable des jachéres d’été et la culture con- 
tinue du petit blé ne permettront pas d’éliminer 
entiérement l’eau excédentaire a l’origine du 
processus de salinisation. La culture plus inten- 
sive de la luzerne et d’autres types de fourrage 
favoriseraient la stabilisation de la salinisation. 
Toutefois, la demande de luzerne et de grami-. 
nées est faible sans compter que ces récoltes ont 
tendance a laisser le sol trop sec pour permettre 
la culture ultérieure des céréales (c’est-a-dire 
que ces récoltes ont l’effet oppose de la mise en 
jachére en été). fitant donné que les agricul- 
teurs n’ont pas intérét £1 exploiter la luzerne ou 
les graminées, pour le moment, les conditions 
qui contribuent a la salinisation des terres non 
irriguées continueront-, semble-.t-il, a prévaloir, 
du moins dans un avenir immédiat. 

Sur les terres irriguées, la situation est plus 
encourageante. Dans l’ensemble des terres irri- 
guées de 1’Alberta (a savoir la plus vaste zone 
d’irrigation au Canada), des mesures d’enver- 
gure ont été prises en vue d’augmenter l’effica- 
cité de la distribution et de l’utilis_ation de l’eau. 
L’installation d’un revétement intérieur dans les 
canalisations en vue de réduire les risques de 
fuite ainsi que l’util_isation accrue des méthodes 
d’irrigation par aspersion afin de diminuer les
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risques d’arrosage excessif ont donné des resul- 
tats positifs. Au besoin, les agriculteurs instal- 
lent des réseaux de drainage souterrains afin 
d’assurer la remise en état des terres qui com- 
mencent a subir les effets de la salinisation. Ces 
mesures ont également été prises dans d’autres 
zones d’irrigation de l’ouest du Canada. Sur les 
terres irriguées, il ne devrait pas etre trop diffi-, 
cile de réduire le taux de salinité des sols. Tou- 
tefois, dans les sols non irrigués, la salinisation 
suscitera des problemes beaucoup plus marqués 
pendant de nombreuses années. 

Dégradation des sols en Alberta 

Tres peu de zones soumises a la salinisation ont 
fait l’objet d’une étude approfondie. Parmi les 
zones étudiées, mentionnons un site situé pres 
de la ville de Vulcan en Alberta qui se trouve 
entre Calgary et Lethbridge (Greenlee et al., 

1968). Selon les observations, au cours de la 
période antérieure a l’étude commencée en 
1965, la zone semble étre devenue progressive- 
ment plus saline, ce qui a été confirmé par la 
comparaison des photos aériennes prises au 
cours des saisons de croissance de 1951 et de 
1962. Greenlee et ses collegues ont installé des 
tubes de jaugeage de la nappe phréatique en 
trois emplacements au pied des versants de 
suintement sur les quatre sites d’étude. Sur l’un 
de ceux-ci, les chercheurs ont également installé 
trois groupes de quatre piézometres en vue de 
mesurer la hauteur piézométrique de la nappe 
souterraine £1 différentes profondeurs jusqu’a la 
surface de la roche en place. Sur la partie du 
versant située au-dessus du puits salin, la roche 
en place se situait a_ environ 5 in de profondeur; 
sur la partie inférieure du versant, soit dans la 
zone de salinisation, la roche en place se situait 
£1 environ 11 In de profondeur. Tous les sols 
étaient du type loameux, et la texture du sous- 
sol variait depuis un loam sableux jusqu’2‘1 un 
loam argileux. D’apres l’analyse des profils, les 
sols qui composaient la partie inférieure du ver- 
sant étaient devenus salins au cours de leur for- 
mation, mais le lessivage et une perte de la sali- 
nité caractérisaient depuis longtemps cette 
zone. Par suite de la re-salinisation, les concen- 
trations de sel étaient actuellement fortes et la 
productivité diminuait. 

Selon les mesures de piézometres et des tubes 
de jaugeage de la nappe phréatique, la zone 
située au-dessus du puits salin constituait la 
source d’infiltr'ation, c’_est-a-dire que l’eau péné- 
trait d’abord verticalement dans le sol et s’infil- 
trait ensuite horizontalement. Les concentra- 
tions de sel des échantillons de sol et des eaux 
souterraines de la région avaient une conducti- 
vité électrique d’environ 1,0 mS / cm; il s’agissait 
donc évidemment de sols non salins. Les valeurs 
de conductivité étaient supérieures 21 20 mS/cm 
dans les échantillons de sol de la zone saline, 
prélevés depuis la surface jusqu’a la profondeur 
maximale d’échantillonnage (environ 1,1 m de 
profondeur). ,D’apres les mesures des piézome- 

tres, dans cette zone, la nappe phréatique pré- 
sentait un mouvement de montée vers la sur- 
face. La conductivité électrique de la nappe 
souterraine était d’environ 7 mS/cm, ce qui met 
en évidence une accumulation de sel dans le sol. 

En vue d’étudier l’écoulement souterrain de 
facon plus approfondie, les chercheurs ont 
ajouté de la teinture a l’eau des tubes de jau- 
geage installés au sommet du versant. Plus tard, 
la teinture a été constatée dans les tubes et les 
dépressions humides (fondrieres) situés sur le 
versant. Cependant, la teinture n’a pas été 
observée dans certains tubes et certains piézo- 
metres, ce qui indiquait que les eaux souterrai- 
nes de la zone d’émergence provenaient égale- 
ment d’autres sources. D’apres l’analyse des 
sels, c’est-a-dire de la teneur en sodium, il est 
fort probable que cette eau provenait de nappes 
aquiferes de la roche en place.

_ 

Il est important de mentionner qu’au moment 
de l’étude, de nombreux champs avaient été mis 
en jachere au cours de l’été dans la région de 
Vulcan. Les conclusions d’autres études portant 
sur cette région (Van Schaik, 1974) établis- 
saient nettement qu’il y avait infiltration pério- 
dique de l’eau dans les couches profondes d’un 
sol loameux mis en jachere au cours de l’été. Il 

était donc evident que la mise en jachere en été 
, 
dans la région dc Vulcan semblait entrainer une 
augmentation du niveau de la nappe phréatique 
ainsi que de l’écoulement des eaux souterraines 
en direction de la partie inférieure des versants; 
les sels étaient transportés par l’écoulement et 
se déposaient dans les sols des zones de puits 
salins. Dans l’ensemble des Prairies, les pédolo- 
gues ont, dans une tres grande mesure, recours 
aux résultats des études de ce type en vue de 
convaincre les agriculteurs que la salinisation 
constitue un effet secondaire de la mise en 
jachere des champs en été. En réduisant les 
jacheres d’été, les cultivateurs pourraient donc 
récolter ides avantages cachés en sauvegardant 
la qualité du sol par l’élimination de la salinisa- 
tion. 

Acidification du sol 
Processus 

L’un des principaux processus qui entrent en jeu 
dans la formation des sols est l’acidification; par 
ce phénomene, les acides provenant de la 
decomposition des composes de substances 
organiques ainsi que de la dissolution des dioxy- 
des de carbone de l’eau accélerent le rythme 
d’altératio_n des minéraux du sol. Ce processus 
se produit dans presque tous les sols sans inter- 
vention de l’homme. Dans les régions humides 
et dans les sols présentant de faibles concentra- 
tions de minéraux de neutralisation (comme le 
calcaire), le processus s’effectue plus rapide- 
ment que dans les sols des zones arides ou dans 
les régions ou le sol présente de fortes concen- 
trations de calcium ou de magnesium, qui cons- 
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tituent des agents de neutralisation de l’acidité. 
De nombreux sols sont donc naturellement aci- 
des. Sur les terres de ce genre, les agriculteurs 
utilisent régulierement une poudre de calcaire 
(chaux) comme agent de neutralisation en vue 
de maintenir le pH du sol entre 6,0 et 7,0, £1 

savoir a une valeur de pH ou les réserves de 
substances nutritives et la croissance des récol- 
tes sont optimales (MacDonald, 1982). 
Toutefois, l’acidification s’accélere fréquem- 
ment par suite des activités de l’hom_me notam- 
ment apres l’épand,age des engrais. Les engrais 
azotés £1 base d’ammonium provoquent une aci- 
dification maximale compte tenu de la nitrifica- 
tion bactérienne du sol due a l’épandange des 
engrais. L’ammonium est transformé en nitra- 
tes, ce qui provoque l’émission d’ions d’hydro- 
gene, a l’origi'ne de l’acidification des sols. Si 
l’engrai_s contient également des sulfates, l’aci- 

dification est encore plus marquée. Pour neutra- 
liser l’acidité, les engrais azotés doivent conte- 
nir, en moyenne, trois fois plus d’azote que de 
carbonate de calcium (calcaire). Les substances 
véhicules de certains engrais comportent déja 
des concentrations de calcium. 

Les dépets atmosphériques secs et humides pro- 
venant de la pollution dc l’air constituent l’autre 
principale source d’origine anthropique d’acidi- 
fication des sols. La combust_ion du charbon, la 
transformation du gaz naturel, les gaz d’échap- 
pement des véhicules et un certain nombre 
d’émission‘s industrielles entrainent le rejet de 
composés sulfureux et azotés (principalement a 
l’état d’oxydes) dans l’atmosphere, oi‘1 ils sont 
dissous dans l’eau pluviale et forment des aci- 
des. I1 s’agit des composants des («pluies acides». 
De nombreuses emissions gazeuses peuvent étre 
directement absorbées par le sol, ce qui favorise 
également l’acidification (Hoyt et al.-, 1981). Le 
tableau 3 fournit des estimations de l’impor- 
tance relative du role joué par les pluies acides 
et les engrais dans l’acidification des sols de 
l’ensemble du Canada. 
Un troisieme type d’acidification des sols Carac- 
térise quelques regions ou le sol présente des 
concentrations de sulfure comme, par exemple, 
les plaines inondables cotieres endiguées et cer- 
tain_s anciens sédiments marins. Le drainage et 
le labourage de ces sols favorisent l’oxydation 
des sulfures en sulfates, ce qui entraine une 
augmentation marquée du taux d’acidité. Ces 
zones sont rares au Canada et se situent princi- 
palement dans les régions cotieres remises en 
valeur de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- 
Brunswick et de la Colombie-Britannique. 
L’acidification des sols constitue un probleme 
de dégradation des terres agricoles étant donné 
qu’elle entraine la réduction des réserves de sub- 
stances nutritives aux plantes, comme l’azote, le 
phosphore, le calcium, le potassium et le 
magnesium. En outre, ce phénomene provoque 
l’augmentation des réserves d’aluminium et de 
manganese, a des concentrations qui sont par- 
fois toxiques pour les plantes. 11 y a également



TABLEAU 3. 
Addition annuelle approximative a l’acidité du sol par les dépots 

atmosphériques (1977-1979) et l’ut_i1isation d’engrais (1974-1979) 

Equivalents de CaCO,3 req1_1isa_nnuellement 
pour la neutralisation (kg/ ha) 

Région Atmosphérique+ Engrais” Total 

Provinces de l’Atlantique 30 84 114 

Québec 35 51 86 

Ontario 3 3 90 1 23 

Manitoba 5 72 77 

Saskatchewan 0 12 12 

Alberta 2 5 1 5 3 

5 66 7 1 Colombie-Britannique 

+ D’apres l’addition évaluée de l’acidité des précipitations transportées sur de longues dist_ances, 
calculées d’aprés Coote et al., 1981. 

++ D’aprés les données sur les ventes d’engrais, Canadian Fertili_ze_r Institute, sur la base d’un 

besoin moyen de 3:1 (carbonate de calcium - azote). 

modification de l’activité microbiologique, d’o1‘1 

une diminution de la nitrification et de la fixa- 
tion d’azote, et une accélération de certains pro- 
cessus de formation de champignons et 

d’ammoniac. Les populations de vers de terre et 
d’autres espéces fauniques du sol, qui jouent un 
role dans l’aération et le mélange de celui-ci, 
sont égalernent perturbées. Il est nécessaire 
d’ajouter du calcaire aux sols acides en vue 
d’augmenter le pH (qui, quelque fois, est aussi 
faible que 4 dans les sols fortement acidifiés) a 
des valeurs presque neutres. L’acidification 
constitue un processus de degradation du sol et, 
sauf dans le cas de certaines récoltes Comme les 
bleuets qui prospérent dans les sols acides, elle 
entraine la reduction du rendement des récoltes. 

La vulnérabilité des sols a l’augmentation de 
l’acidité (diminution du pH) varie selon leur 
«capacité tampon», Il s’agit de la mesure des 
concentrations de calcium et de magnesium qui 
empéchent les variations notables du pH du sol. 
En général, les sols sableux acides ayant une 
faible teneur en matiéres organiques ont une 
capacité tampon minimale; une capacité tam- 
pon maximale caractérise les sols argileux neu- 
tres (et alcalins) présentant de fortes concentra- 
tions de substances organiques, Ce phénoméne 
est dfi au fait qu’en raison des concentrations de 
substances organiques et d’argile, le sol présente 
une forte capacité dc rétention des cations de 
neutralisation et le pH constitue un indicateur 
de la capacité de neutralisation des sols. 

Régions touchées et importance du 
phénoméne 

La carte 3 illustre la vulnérabilité des sols a 
l’acidification dans l’ensemble du Canada. Des 
sols naturellement acides caractérisent la tota- 

lité de l’est du Canada. Ils sont particuliérement 
répandus dans les zones sableuses et dans les 

matériaux provenant des roches granitiques du 
bouclier précambrien. Depuis longtemps, ces 
sols sont soumis a un chaulage périodique, mais, 
dans cette région, il est nécesaire d’utiliser des 
quantités de chaux plus grandes que d’ordinaire 
compte tenu de l’épandage des engrais azotés et 
de l’augmentation de l’acidité des précipita- 

tions. 

Cependant, dans de nombreux sols acides des 
provinces de l’At1antique, les valeurs de pH de 
5,5 ou moins sont tolérées pour la culture des 
pommes de terre étant donné qu’elle's p'ermet- 
tent de lutter contre les maladies Comme la gale 
de la pomme de terre. 
Dans le sud de 1"Onta_rio, le chaulage n’était pas 
une opération trés courante dans le passé étant 
don_né que le matériau originel de cette région 
comporte généralement de fortes concentrations 
de calcaire. Toutefois, ces sols ont recu qu,elque- 
unes des plus fortes quantités d’engrais azotés 
au pays, principalement les champs de mais, et 
la capacité de neutralisation de la surface a 
baissé. En outre, ils se situent dans la région du 
Canada 01‘: la hauteur des précipitations acides 
est maximale, d’oi1 une réduction supplemen- 
taire des réserves de bases de surface (Coote et 
al., 1981). Bien que les couches inférieures de 
ces sols présentent des réserves suffisantes de 
carbonates de calcium et de magnesium libres, 
il y a augmentation de l’acidité dans la couche 
superficielle de sorte que des conditions défavo- 
rables au développement des racines sont plus 
courantes. En outre, actuellement, les jeunes 
plantes ainsi que les plantes a racines courtes ne 
peuvent fréquemment atteindre les reserves de 
chaux du sous-sol. Le probleme est davantage 
marqué dans les sols a texture sableuse des 
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zones de culture intensive du mais, des legumes 
et des pommes de terre du sud-ouest de 1’Onta— 
rio. 

Dans les sols du sud des prairies semi-arides, 
l’acidité ne constitue pas un probléme courant 
étant donné qu’elle se restreint habituellement a 
la couche de surface de certains sols solonetzi- 
ques. Les sols dont le pH est de 5,5 a 6,0 preoc- 
cupent les agriculteurs des prairies qui ont 
recours, dans une grande mesure, a la minerali- 
sation microbienne des substances organiques 
en vue d’a_s_surer l_a majeure partie de l’approvi- 
sionnement en azote nécessaire aux récoltes, 
soit un processus qui est ralenti par l’acidité du 
sol. Dans les régions plus septentrionales de 
l’Alberta et de la Saskatchewan; l’acidification 
est plus fréquente étant donné q‘u’elle caracté- 
rise les sols des zones forestiéres subhuimides 
ainsi que les sols solonetziques. Ces deux pro- 
vinces comptent plus d’un demi-million d’hecta- 
res desols agricoles dont les valeurs de pH sont 
inférieures a 5,5 et 1,8 million d’hectares dont 
le pH varie de 5,5 a 6,0 (Hoyt et al., 1981). 
L’utilisation des engrais ‘azotés atmosphériques 
entrainent l’augmentation de l’acidité de ces 
sols bien que dans une mes_ure plus restreinte 
que dans l’est du Canada. L’acidité atmospheri- 
que inquiéte particuliérement dans les zones 
directement exposées aux émissions des usines 
de traitement du gaz et des sables bitumineux 
dc l’Alberta. Actuellement, dans les provinces 
des Prairies, l’utilisation de la chaux n’est pas 
rentable sur la plupart des exploitations agrico- 
les en raison de son cofit élevé et, par consé- 
quent, aucune mesure n’a encore été prise pour 
remédier aux problemes d’acidité (dans de nom-- 
breux cas, les difficultés viennent d’étre consta- 
tees). 

En Colombie-‘Britannique, .la plupart des sols 

agricoles fortement acides (dont le pH est infé- 
rieur 2:. 5,0) se situent dans la partie inférieure 
du continent et sur l’ile de Vancouver. Toute- 
fois, la superficie totale de ces zones est faible, a 
savoir environ seulement 23 000 ha dans 
l’ensemble de la province. L’épandage d’engrais 
dans les vergers de la vallée de l’Okanagan a 
provoqué une acidification restreinte autour de 
chaque arbre, oi‘: les valeurs de pH sont parfois 
inférieures a 4,0. Dans le sud-ouest de la 

Colombie-Britannique-, les agriculteurs ont 
‘depuis longtemps recours aux techniques de 
chaulage, mais celles-ci n’ont que récemment 
été mises en oeuvre dans l’Okanagan. Toutefois, 
en générale, les agriculteurs n’ont pas facile- 

ment accés a la chaux dans la région qui s’étend 
depuis l’intérieur de la Colombie-Britannique 
jusqu’a la région de la riviére Peace. 

Tendances 

Comme 1e confirment les résultats des essais 

pédologiques effectués dans l’ensemble du pays, 
l’acidification des sols a nettement tendance a 
s’étendre ct a s’intensifier. L’uti1isation des 
engrais azotés continue a augmenter bien qu’a
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Risque relatif d'acidification des sols

~ 

S92 

MANITOBA 

Compilation at dessin de |'lnstitut de recherche sur les terres. 
Direction générale de la recherche. Agriculture Canada. 1982. 
Reproduit de: Coote et al., 1982. Knométres



. cours des 

un rythme légérement plus lent, compte tenu de 
Paccroissement récent du cofit du produit. Les 
pluies acides ne semblent pas s’ét_re atténuées et 
pourraient s’intensifier dans l’est du Canada si 
le charbon est davantage utilise comme source 
d’énergie, Dans l’ouest canadien, seule l’expan- 
sion des usines de traitement des sables bitumi- 
neux et d’élimination du soufre du gaz naturel 
risquerait d’entrainer l’accroissement des pluies 
acides. 

D’aprés les prévisions d’Hoyt et al., (1981), qui 
se fondent sur des preuves relativement peu fia- 
bles, en Alberta, l’acidification des sols (pH 
inférieur a 6,0) risque de s’é_ntendre sur une 
superficie supplémentaire de 48 000 hectares au 

quinze prochaines années. Cet 
accroissement est négligeable en comparaison 
des prévisions selon lesquelles, en Alberta et 

dans la région de la riviére Peace de la Colom- 
bie-Britannique, plus d’un million d’hectares de 
terres dépass_eront le seuil d’acidité au cours de 
la meme période en raison de 1’épandage des 
engrais azotés. 

Dans l’est du Canada, selon les estimations de 
Wang et Coote (1981), pres de 30 % des terres 
agricoles, soit environ 3 millions d’hectares, sont 
au moins modérément vulnérables £1 l’acidifica- 

tion. 

C’est donc dire que plus de 10% des bases 
échangeables de ces sols risquent d’étre détrui- 
tes par les pluies acides au cours d’une période 
de 25 ans. Selon la valeur actuelle du pH de 0,5, 
ce qui nuirait a la production de certaines récol- 
tes comme la luzerne, les féves de soja et l’orge. 
L’épandage des engrais s_ur ces sols risque 
d’avoir les memes effets nocifs que les pluies 
acides. 

Au Québec et dans les provinces de l’Atlan- 
tique, le chaulage est répandu, et les agricul- 
teurs seront sans doute en mesure de restreindre 
l’acidification des sols en maintenant ou en aug- 
mentant leur dosage actuel. Dans la partie infe- 
rieure du continent de la Colombie-Britannique 
et sur l’ile de Vancouver, la situation est simi- 
laire. Dans les régions des Prairies et de la 

riviére Peace ain_si que dans le sud de l’Ontario, 
il faudra mettre en oeuvre de nouveaux pro- 
grammes destinés a réduire le cofit du matériel 
de chaulage si l’on veut enrayer l’acidification. 
Hoyt et al., (1981) ont estimé qu’en Alberta et 
en Saskatchewan, aux prix moyens que pourrait 
offrir une industrie de la chaux viable, les agri- 
culteurs pourraient rentrer dans leurs frais dans 
les 2 ans qui suivent le chaulage de leurs terres. 
En outre, étant donné que le chaul_age favorise- 
rait l_a culture pendant 10 a 15 ans, une telle 
entreprise semble fort rentable bien qu’il faille 

encore la mettre £1 l’essai. Jusqu’a ce que de tel- 
les dispositions soient prises dans cette région 
du Canada, l’acidification ira sans doute en 
s’étendant et en s’intensif1a_nt. I1 faudra sans 
doute procéder £1 l’aménagement de sites pilotes 
et a la mise en oeuvre dc programmes de sub- 
ventions en vue de préconiser 1’utilisation de la 

chaux dans cette région. Dans le sud de l’Onta- 
rio, les sources d’approvisionnement en chaux 
sont situées plus pres des zones de chaulage, et 
il existe déjzi une infrastructure commerciale 
qui pourra satisfaire a la demande de chaux des 
qu’elle deviendra nettement établie. Cette 
demande se concrétisera sans doute dans un 
avenir proche, et il sera possible de réduire l’aci- 
dité des sols dans cette importante zone de ter- 
res agricoles. 

Dégradation des sols en Colombie- 
Britannique 

Les vergers de pommiers des vallées de l’Okan‘a- 
gan, de Si_milka_meen et de Kootenay consti- 
tuent un exemple d’acidif1cation du sol d’un 
intérét particulier (King, 1972; Lau et Peters, 
1980). Au départ, les sols de ces vergers présen- 
taient tous des valeurs de pH neutres ou lége_re- 
ment alcalines (pH de 7,0 a 7,6). En 1970, l’on 
s’est rendu compte que certains arbres traités 
‘pour ce qui semblait étre simplement une 
carence de bore ne présentaient aucune amelio- 
ration. Pour en déterminer les causes possibles, 
des échantillons de sols ont été recueillis autour 
des arbres touchés; tous les prélévements de sol 
lavaient un pH inférieur a 5,0, ce qui indique un 
taux d’aciditéV tres élevé. Les chercheurs ont 
donc attribué la carence de bore a la présence 
de concentrations toxiques de manganese dues al 
la solubilité accrue de cette substance dans les 
sols acides. 

Des études supplémentaires ont permis de 
déterminer que l’acidité augmentait presque 
toujours dans la zone située 5 l’intérieur de la 
ligne du couvert des arbres, c’est-a-dire directe- 
ment sous le feuillage. Au cours de l’irrigation 
uniforme de la total_ité de la région, presque 

D.R. Coote. Agricun_u_re Canada 
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tous les vergers ont été irrigués métme dans les 
zones situées entre les arbres ou, en général, le 
pH se trouvait encore dans la gamme des 
valeurs neutres. Le lessivage de l’eau d’irriga- 
tion n’était donc pas ‘a l’origine de l’ac_croisse- 
ment de l’acidité. Toutefois, les engrais azotés 
n’étaient généralement répandus que sur les 
zones. situées directement sous le feuillage des 
arbres, ce qui était le cas dans tous les vergers 
de l’une des zones étudiées, a l’exception de six, 
ou les engrais ont été répandus partout unifor- 
mérnent. Ces six vergers étaient les seuls ou le 
pH était identique entre les arbres et sous le 

feuillage. Dans trois des six vergers, le pH était 
prés de 5,5 (King, 1972). Parmi les engrais les 
plus couramment uti_lisés, mentionnons le sul- 
fate d’ammonium dont le pouvoir d’acidifica- 
tion est particuliérement important. 

Une conclusion s’imposait: l’épandage d’engrais 
azotés dans les vergers de pommiers au cours 
des années avait entrainé une telle acidification 
du sol que de nombreux arbres s’étaient grave- 
ment détériorés 5 cause du déséquilibre d’au 
moins une substance nutritive. Les études sup- 
plémentaires de Lau ct Peters (1980) ont per- 
mis dc déterminer que le probléme était plus 
important dans les sols sableux qui résistent le 
moins bien a l’acidification en raison de leur 
faible capacité de rétention du calcium et du 
magnésium qui neutralisent l’acidité. La vaste 
gamme de valeurs de pH des sols de ces vergers 
a été attribuée aux differences de composition 
chimique du matériau originel des sols et de 

_ 

concentration de chaux dans l’eau d’irrigation 
ainsi qu’a la texture des sols et aux engrais utili- 
sés. 

D’aprés l’analyse de la_ composition chimique 
des précipitations, ces vergers se trouvent dans 
l’une des régions les moins touchées par les 

Photo 7. Les arbres fruitiers de la vallée de I’Okanaga_n ont été traités a la chaux, par épandage au pied de chaque arbre. 
afin de lutter contre l'acidité du sol causée par Futilisation d'engrais azotés.



pluies acides au Canada de sorte que, dans ce 
cas particulier, les pluies acides ne semblent pas 
contribuer dans une grande mesure £1 |’acidifi- 
cation des sols. 

Actuellement, l’utilisation de la chaux est 
recommandée avec succes dans les vergers du 
sud de la Colombie-Britannique (photo 7), alors 
que l’emploi du sulfate d’a_mmonium en guise 
d’engrais est fortement déconseillé. Selon King 
(1972), l’utilisation d’engrais azotés qui 
n’entrainent aucune acidification, comme les 
nitrates de calcium, devrait étre préconisée 
auprés des pomiculteurs de cette région, mais 
aucune initiative de ce genre n’a encore été 
prise parce que ce produit est trop cher. 

Contamination du sol 
Processus 
La contamination du sol, que l’on appelle par- 
fois la «pollution du sol», est provoquée par 
l’addition indésirable de produits chimiques aux 
terres agricoles, comme les substances chimi- 
ques présentes dans les retombées atmosphéri- 
ques ainsi que celles qui se trouvent dans les 
eaux d’égout et les boues industrielles ou les 
résidus de pesticides. La contamination peut 
également étre de nature biologique. 
Les retombées radioactives et les résidus persis- 
tants des pesticides organochlorés, dont l’utilisa- 
tion est maintenant interdite, sont actuellement 
incontrolables, mais lesiconcentrations de ces 
substances semblent s’affaiblir a des niveaux 
inférieurs au seuil de tolérance. Les années 
1965 et 1966 ont été caractérisées par les plus 
fortes retombées radioactives (par exemple, du 
strontium 90), mais les perturbations sont 
actuellement moins notables compte tenu de la 
décomposition naturelle. A moins d’une reprise 
des essa_is d’armes nucléaires dans l’atmosphére 
ou d’une catastrophe nucléaire, les concentra- 
tions de substances radioactives dans le milieu 
devraient eontinuer a diminuer. I1 n’existe 
aucune méthode pratique de réduction des con- 
centrations actuelles mais, selon les chercheurs, 
le taux d’absorption par les cultures ne dépasse 
pas les limites établies par les normes d’hygiene. 
D’apres les renseignements, les méthodes d’éva- 
cuation présentement utilisées pour les déchets 
radioactifs des centrales électriques n’ont pas 
d’effets préjudiciables sur les terres agricoles. 

Un nombre considérable de données ont été ras- 
semblées en ce qui concerne l’évolution des pes- 
ticides organochlorés persistants dans les sols. 

L’emploi d’insecticides organochlorés comme 
l’aldrine, la dieldrine et le DDT a été graduelle- 
ment interdit entre 1969 et 1972, et l’utilisation 
du chlordane, de l’heptachlore et de l’endosul- 
fan est actuellement trés restreinte. Les concen- 
trations de ces produits dans le milieu dimi- 
nuent actuellement grace au phénoméne de la 
décomposition biologique. Cependant, les types 

de sols et le climat influent sur les taux de 
décomposition, ceux-ci étant plus élevés dans les 
sols plus chauds, plus humides et 51 texture gros- 
siére que dans les sols froids, secs et lourds 
(Edwards, 1966, Frank et al., 1974; Stewart et 
Chisholm, 1971).

' 

Dans des conditions normales de désherbage, les 
concentrations phytotoxiques d’herbicides per- 
sistent rarement dans le sol plus d’une année. 
Toutefois, dans les zones ou le climat est frais et 
01‘: les sols sont argileux, la décomposition des 
herbicides est lente, et certains de ceux-ci, 
comme le paraquat, se fixent si étroitement aux 
particules d’argile du sol que leur décomposition 
est négligeable, ce qui entraine une accumula- 
tion de ces substances dans le sol (Khan et al., 
1975). 

Les sols des vergers et des cultures maraichéres 
soumis a une exploitation continue au cours de 
longues périodes mettent en évidence une accu- 
mulation de certains résidus d’arsenic, de plomb 
et de cuivre provenant des pesticides employés 
avant que l’utilisation des composés organochlo- 
rés se soit répandue, au cours des années 1950. 
A l’heure actuelle, grace a la conscientisation 
des chercheurs et des agriculteurs ainsi qu’a 
'l’évaluation systématique des nouveaux pestici- 
des avant leur commercialisation, la contamina- 
tion du sol par les résidus a été.réduite. 

Les boues des eaux d’égout constituent une 
importante source d’azote et de phosphore pour 
les terres agricoles, et certains agriculteurs se 
livrent volontiers a ce type d’épandage s’ils peu- 
vent se procurer les boues gratuitement ou a un 
cofit raisonnable. Cependant, les boues des eaux 
d’égout des zones industriel_les sont fréquem- 
me'nt contaminées par des métaux lourds ou des 
composes organiques toxiques. Selon des études 
effectuées en Ontario, le taux d’absorption par 
les cultures et les pertes par lessivage des con- 
centrations de métaux lourds sont négligeables 
(Webber et al., 1978), ce qui indique une accu- 
mulation des métaux dans les sols soumis a 
l’épandage de boues. Le cadmium, le plomb, le 
chrome, le nickel, le cuivre et le zinc sont parti- 
culiérement préoccupants parce qu’ils se fixent 
dans le sol a la suite de l’épandage des boues 
(Bates, 1972). Le taux d’accumulation croissant 
risque éventuellement de devenir toxique pour 
les plantes et peut-étre méme pour le bétail ou 
les étres humains. Le seuil de tolérance du sol 
en ce qui concerne l’accumulation de ces 
métaux fait encore l’objet d’études (ministére 
de 1’Agriculture et de l’Alimentation et minis- 
tére de l’Environnement de l’Ontario, 1981). 
L’utilisation de certaines boues a des fins 
d’épandage a été interdite £1 cause de leur 
teneur en cadmium. 

Il existe sans doute d’autres sources de contami- 
nation du sol par les métaux et les produits chi- 
miques. Les émissions des cheminées d’usine et 
l’échappement des véhicules ainsi que les parti- 
cules de poussiére provenant du stockage a l’air 
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libre du matériel industriel sont, par intermit- 
tence, des sources de contamination du sol. 
La contamination biologique constitue un pro- 
bléme complexe. Parmi les organismes a l’ori- 

gine de ce type de contamination, mentionnons 
les nématodes dorés de la pomme de terre a 
Terre-Neuve et a l’ile Vancouver, ainsi que les 
organismes du sol qui provoquent des maladies 
comme la hernie du chou et les piétins des 
céréales et du tabac. Les pa_rasites et les mala- 
dies des animaux comme la coccidiose des 
volailles et l’anthrax du bétail peuvent égale- 
ment étre transmis par les sols contaminés. En 
généra_l, cependalnt, les organismes parasites 
ainsi que ceux qui sont a l’origine des maladies 
ne survivent que peu dc temps et la gestion 
appropriée du bétail et des péturages permet dc 
prévenir les réinfections. 

Régions touchées et importance du 
phénoméne 
C’est le sud de l’Ontario qui, au Canada, est la 
région la plus touchée par la contamination du 
sol, bien que le probléme ne soit pas encore 
notable. En raison des normes sévéres appli- 
quées au traitement des eaux d’égout et des 
effluents pour protéger la qualité des eaux des 
Grands Lacs, des volumes considérables de 
déchets urbains et industriels doivent étre éva- 
cués par d’autres moyens. Par consequent, une 
grande partie des boues sont épandues sur les 
terres agricoles, et cette pratique deviendra sans 
doute de plus en plus courante avec la raréfac- 
tion des décharges. En outre, cette région a les 
plus fortes densités d’industrialisation et de 
population urbaine au Canada, et produit donc 
une grande quantité de déchets de toutes espe- 
ces. La consommation de combustible ainsi que 
les émissions atmosphériques (par exemple, le 
plomb) sont également élevées. A cause des cul- 
tures fruitiére et maraichere intensives, l’utilisa- 
tion des pesticides est plus importante dans ce 
secteur que dans la majorité des autres régions.' 

En 1975, environ 11 100 ha de terres agricoles de 
l’Ontario ont été utilisées a des fins d’évacua- 
tion de boues d’égout, et la totalité de cette 
superficie se trouvait dans un rayon de 40 km 
de la ville d’ou provenaient les boues (Webber 
et al., 1978). En 1978, 34% des_ boues de 
l’Ontario ont ainsi été épandues, le reste ayant 
été évacué par voie d’incinération (41%) on de 
remblayage (16 %). En raison de la déphospha- 
tation plus poussée qui sera probablement impo- 
sée aux usines de traitement des eaux d’égout 
(pour respecter les dispositions des Accords 
modifiés entre le Canada et les Etats-Unis 
d’Amérique relatifs a la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs), le volume de boues a évacuer 
augmentera sans doute davantage. Etant donné 
que les terres utilisées a des fins d’épandage des 
"boues ne devraient pas étre soumises a nouveau 
a ce traitement avant un certain nombre 
d’années, afin d’éviter l’accumulation de



métaux lourds, la superfieie totale des terres 
touchées risque d’étre de cinq 21 dix fois plus 
grande que la surface utilisée pour l’épandage 
au cours de n’importe quelleannée particuliére. 

En Ontario, de nombreux sols employés ante- 
rieurement pour la culture de fruits et de légu- 
mes (par-ticuliérement les pommes de terre) ont 
des concentrations légérement trop élevées 
d’arsenic, de cuivre, de mercure ou de plomb ou 
d’une combinaison de ces éléments, dues 2: l’uti- 

lisation antérieure de pesticides et d’herbicides 
pour faciliter la récolte (Frank et al., 1976). Par 
conséquent, l’épandage de boues sur ces sols ris- 
que d’avoir des effets encore plus préjudiciables 
qu’ailleurs. 

D’aprés les données sur les pluies acides (Coote 
et al., 1981), l’ensemble de la zone qui s’étend 
du sud-ouest de l’Ontario jusqu’aux provinces 
de l’Atlantique est earactérisée par le plus haut 
taux de dépot de polluants atmosphériques au 
Canada. Les conclusions de l’étude de Frank et 
al. (1978) établissaient que, dans le cas d’au 
-moins un composé organique toxique d’origine 
industrielle (PCB), les concentrations au sol 

dues aux précipitations étaient considerable- 
ment plus élevées que les concentrations rele- 

vées dans les eaux de drainage et de ruisselle- 
ment d’un certain nombre de petits bassins 
versants_. I1 y avait donc manifestement accu- 
mulation de la substance dans le sol et la végé- 
tation. Toutefois, les concentrations cumulées 
n’étaien_t pas suffisamment élevées pour étre 
décelées dans les échantillons de sols. Les con- 
centrations de nickel, de cuivre et de z_i_nc rele- 
vées dans les sols en aval des fonderies de nickel 
de l’Ontario con_stituent un autre exemple de 
contamination des sols due a la pollution atmos- 
phérique (Rutherford et Bray, 1979). Dans la 
région de la vallée du Saint-Laurent située pres 
de Cornwall en Ontario ainsi que dans la région 
du lac Saint-Jean au Québec, des traces dc con- 
tamination au fluor ontégalement été consta- 
tées dans les sols de la zone directement exposée 
aux émissions des fonderies d’aluminiurn. 
Dans les régions de culture de la pomme de 
terre de l’lle-du-Prince-Edouard et du Nou- 
veau-Brunswick, l’arséniate de sodium a fre- 

quemment été utilisé en vue d’éliminer la partie 
aérienne des plantes avant la récolte. Certains 
résidus d’arsenic contaminent encore le sol bien 
que liarséniate dc sodium ne soit plus employé. 

Lavaste région dc l’est du Canada on‘: l’on prati- 
que la culture en rotation (par exemple, malts, 
féves dc soja, luzerne et petites céréales) est 

également perturbée par la persistance d’herbi- 
cides comme l’atrazine. Cette substance est uti- 
lisée dans les champs de mais, mais risque 
d’endommager les récoltes ultérieures. En géné- 
ral, cette forme de contamination du sol est 

temporaire et peut étre évitée par un choix judi- 
cieux des herbicides ainsi que par la rotation 
appropriée des cultures. , 

Dans l’ouest du Canada, a l’exception de la pol- 
lution par le soufre et les sels qui a déja été ana- 

lysée dans ce document, la contamination du sol 
souléve actuellement moins de préoccupations. 
L’épandage des boues d’égout est pratiqué, dans 
une certaine mesure, sur les terres agricoles 
entourant les villes de Winnipeg, Yorkton, 

A 

Régina, Saskatoon et Calgary. Dans un certain 
nombre de petites localités des Prairies et de 
l’intérieur de la Colombie-Britannique, les eaux 
usées urbaines sont utilisées pour l’irrigation, 

mais aucun problémc de contamination des sols 
n’a encore été relevé. Toutefois, certaines conta- 
minationsponctuelles se sont produites par suite 
de déversements de pétrole a certains puits ou 
pipelines. Les poussiéres fines engendrées par 
l’exploitation des mines de sol et de potasse sont 
également a l’origine d’une certaine contamina- 
tion du sol, particuliérement lorsque les matié- 
res sont stoclcées £1 ciel ouvert. 

Dans l’ensemble du Canada, les résidus de la 
transformation des fruits et des légumes sont 
fréquemment élimines par voie d’irrigation. 
Dans de nombreux cas, les déchets contiennent 
des matiéres trés alcalines et leur évacuation 
par irrigation a endommagé temporairement 
certains sols. L’évacuation ou la décharge de 
volumes excessifs de fumier peut également pro- 
voquer un certain type de contamination des 
sols. Ce phénoméne est particuliérement cou- 
rant dans les régions of: le nombre de tétes de 
bétail est excessif par rapport a la superficie uti- 
lisable pour l’évacuation des déchets. Ce genre 
de probléme existe dans la partie inférieure de 
la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, 
ainsi qu’au Québec, au sud et a l’est de Mont- 
réal_. Ces pratiques rendent le sol quasi 'inculti- 
vable pendant plusieurs années; en outre, l’eau 
de ruissellement des décharges de fumier est 
extrémement polluée et peut facilement conta- 
miner les cours d’eau, les lacs et les puits. 

Tendances 
Il est fort difficile de discerner les tendances en 
matiére de contamination des sols. D’une part, 
il y a une plus grande sensibilisation aux dan- 
gers des résidus de pesticides; d’autre part, le 

nombre et la variété des cornposés industriels 
commercialisés ou des sous-produits dérivés de 
la fabrication qui contaminent les sols et le 

milieu en général augmentent sans cesse. 
Une attention de plus en plus grande est accor- 
dée a la dispersion atmosphérique des déchets 
directement liée a l’acidification des pluies. Si 
l’on réussit a réduire les pluies acides par la res- 
triction des émissions atmosphériques de soufre 
et d’azot_e, les contaminants du sol connaitront 
probablement une baisse correspondante. Il est 

toutefois difficile de déceler les rejets de pro- 
duits contaminants dans les réseaux d’assainis— 
sement et de les restreindre. Ces rejets entrai- 
nent‘ inévitablement la contamination des 
effluents des eaux usées, et il y a souvent con- 
centration des substances contaminantes dans 
les boues au cours de la déphosphatation. L’éva- 
cuation de ces boues se fait par remblayage, 
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incineration ou épandage. Il devient de plus en 
plus difficile de trouver des sites d_e remblayage 
a proximité des usines de traitement; l’incinéra- 
tion ne fait que modifier le genre d’émissions 
contarninantes en augmentant le taux des 
retombées atmosphériques et en suscitant un 
probléme d’élimination des cendres. Pour les 

autorités mun'icipales, l’épandage des boues sur 
les terres agricoles a proximité des centres 
urbains constitue, par conséquent, une solution 
des plus attrayantes. Malheureusement, les 

agr-iculteurs risquent éventuellement d’étre for- 
cés d’ut_iliser des boues de qualité douteuse et 
d’accroitre ainsi la contamination des sols. 

En raison de l’augmentation constante des cofits 
de pesticides ct d’engrais, de nombreux agricul- 
teurs mettent en oeuvre une approche «intégrée» 
de lutte contre les parasites et d’épandage dc 
fumier. Dans le cadre d’un programme de ges- 
tion intégrée de lutte contre les parasites, la cul- 
ture en rotation et l’application de pesticides au 
bon moment permettent de réduire les dégats 
causés par les insectes et les mauvaises herbes, 
et la quantité de pesticide utilisée. Bien que la 
composition des pesticides actuels soit soumise a 
des essais minutieux, l’utilisation restreinte de 
ces produits devrait permettre de réduire davan- 
tage les risques‘ de contamination du sol. En 
outre, l’utilisation accrue et améliorée du 
fumier, pour des raisons économiques, devrait 
également réduire les risques d’en_tassernent de 
cette matiere sur de petites surfaces, 51 seule fin 
d’évacuation. L’utilisation massive du fumier 
comme engrais améliore la qualité du sol et 

réduit la contamination due a un excés de sub- 
stances nutritives ou de sels. 

Un exemple de l’Ontario 
A titre d’exemple de la contamination des sols 
causée par l’é_pandage de boues d’égout sur les 
terres agricoles, voici un bref apercu de certains 
résultats d’une étude détaillée faite par l’univer- 
site de Guelph pour le compte des gouverne- 
ments du Canada et de l’Ontario (Soon ct 

Bates, 1981). L’étude portait sur la teneur en 
substances nutritives et en métaux lourds de 
trois types de boues d’égout d’un certain nom- 
bre de villes du sud de l’Ontario. Les effets dc 
divers taux d’épandage des boues sur" les métaux 
lourds dans les sols et les cultures ont été étu- 
diés, et il y a eu des études semblables sur les 
substances nutritives principales et secondaires 
des cultures. 

Le principal critere de l’épandage des boues en 
Ontario est généralement la teneur en azote 
(rninistére de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de l’Ontario et ministére dc l’Environn‘ement' de 
l’Ontario, 1981) afin de réduire le risque de pol- 
lution des sources d’alimentation en eau par 
l’azote. Les critéres secondaires sont les teneurs 
existantes de phosphore dans le sol et les rap- 
ports entre l’azote et les 11 principaux métaux 
lourds contenus dans les bjoues d’égout. Ce der- 
nier critére établit les limites d’application



maximale totale pour chaque métal. Des traces 
de tous les métaux lourds se trouvent a l’état 

naturel dans la plupart des sols et des plantes, 
mais nous ne connaissons pas encore trés bien 
les teneurs maximales inoffensives pour le bétail 
et pour l’homme. Deux métaux lourds qui don- 
nent une certaine indication des difficultés qu’il 
y a £1 établir les taux d’épand,age admissibles des 
boues sont pris en consideration dans cet exem- 
ple. 

Le cadmium est un métal lourd considéré 
comme particuliérement dangereux pour les 

hommes et pour les animaux. Soon et Bates 
(1981) ont trouvé que l’épandage de certaines 
boues entrainait un accroissement constant de 
la teneur en cadmium des sols et des cultures. A 
un niveau d’application légérement supérieur a 
celui permis pour le cadmium par les directives 
de l’Ontario, un type de boue (traitée a l’alur_ni- 
nium) a augmenté la teneur du cadmium 
extractible du sol, c’e'st-a-dire le cadmium 
accessible aux plantes, d’environ 300%, et la 

concentration de cadmium dans le mans a cru 
d’environ la moitié de cette valeur. D’autre part, 
avec de la boue traitée au calcium, il y a eu trés 
peu de changement dans les concentrations de 
cadmium extractible du sol ainsi que dans 
l’absorption de cadmium par les cultures, méme 
lorsque la limite maximale d’application per- 
mise par les directives était dépassée. 
Dans le cas du nickel, cependant, c’est une boue 
floculée au calcium qui a entrainé les plus fortes 
augmentations des teneu_rs de nickel extractible 
dans le sol: jusqu’a 6 fois plus dans un type de 
sol of: le taux dfapplication maximum recom- 
mandé était dépassé, comparativement a une 
augmentation au double de la teneur seulement 
avec une boue traitée 5 l’aluminium. Les con- 
centrations dans les plants de mais se trouvaient 
augmentées respectivement d’environ 200% et 
10 %. 

A mesure que les boues se décomposaient, les 
métaux lourds ne pénétraient que trés peu dans 
le sol lorsqu’ils ne restaient pas pres de la sur- 
face ou ils avaient été appliqués et pouvaient 
donc étre perdus dans le milieu environnant par 
l’érosion éolienne et hydrique, Des recomman- 
dations ont été faites afin de réduire les risques 
du ruissellement et d’érosion des métau_x lourds 
et des substances nutritives, comme l’interdic- 
tion d’épandre des boues d’égout sur des pentes 
abruptes ou pres des cours d’eau. 

II a été démontré que les boues d’égout sont une 
source précieuse d’azote, de phosphore et 
d’autres éléments essentiels aux cultures. 
Cependant, il a également été démontré que les 
métaux lourds toxiques qu’elles contiennent 
dans bien des cas see comportent de fagon trés 
différentes dans les sols selon 1’é1ément lui- 

méme, le type et l’origine de la boue, et le type 
de sol; Les exploitants agricoles doivent donc se 
méfier des boues d’égout et insister pour que les 
directives actuelles, bien que provisoires £1 cer- 
tains égards, soient trés bien observées. Une fois 

contaminés, les sols conservent les métaux 
lourds presque indéfiniment et créent ainsi de 
nouveaux problémes. 

. 
Dégradation physique des terres 
agricoles 

Tassement du sol 
Processus 

Les sols se tassent lorsque leur structure se 
détériore et que leurs particules sont redistri- 

buées de facons a réduire les interstices qui les 
entourent. Ce phénomene se produit de plu- 

sieurs facons: passage répété de machines lour- 
des sur les sols: écrasement des mottes (agré- 
gats) et vibration des petites particules en tas 
plus compacts avec des machines agricoles utili- 
sees a grande vitesse, ou écrasement délibéré de 
ces particules, avec des rotoculteurs par exem- 
ple; perte des matiéres organiques qui lient les 
particules des sols en agrégats stables; et expul- 
sion de l’air du sol par compression et destruc- 
tion de la structure poreuse en travaillant le sol 
mouillé (photo 8). 

Le tassement du sol est nuisible a bien des 
égards. Il ralentit notamment la croissance des 
racines parce que l’eau et l’air ne peuvent pas se 
déplacer librement da-ns le sol pour optimiser le 
milieu de croissance. Les racines ne peuvent pas 
pénétrer les horizons profonds du sol dans les- 
quels elles pourraient puiser plus d’humidité et 
de substances nutritives; les plantes sont donc 
plus sujettes au stress en temps de sécheresse. 

Le tassement du sol réduit la vitesse de pénétra- 
tion et de déplacement de l’eau dan_s le sol. Cela 
entraine un accroissement de la retenue des 
eaux en surface (ce qui endommage un grand 
nombre de plantes), des eaux de ruissellement 
et de l’érosion du sol. Le drainage du sol est 

également entravé étant donné que l’eau ne peut 
s’infiltrer assez vite dans les drains souterrains. 
Le tassement du sol augmente la consommation 
d’énergie pour la culture puisqu’il faut, dans ce 
cas, employer de plus gros tracteurs, ou des 
machines plus étroites, ce qui augmente les 

cofits en carburant et en temps. Il est générale- 
ment associé aux frequents labourages de la 

monoculture en lignes. Le labourage continuel 
de la terre a la méme profondeur entraine la 

formation d’une couche dense de sol ou «crofite»
‘ 

immédiatement en dessous de la couche labou- 
rée. 

Le tassement du sol semble étre plus grave dans 
les sols a texture grossiére (sableux) ou £1 tex- 

ture fine (argileux). Cela peut étre attribuable a 

y 

la meilleure agrégation des particules en mottes 
(agrégats) dans les sols dont les particules sont 
de tailles-différentes (loams). Certaines recher- 
ches indiquent que le tassement est au moins 
partiellement réduit par l’action du gel dans les 
sols en hiver. 

Régions touchées et importance du 
phénoméne 

Le tassement du sol et la dégradation de la 

structure sont étudiés dans tout le Canada, mais 
il n’existe que peu de données mesurées pour 

Photo 8. Le conducteur de cette charrue dans Ie sud-ouest de l'Ontario a essayé de labourer autour d'une depression 
dans laquelle |’eau a inondé les ornieres. Le labourage dans ces conditions détériore la structure du sol, en augmente Ie 
tassement et aggrave les problemes de ruissellement superficiel et de depressions humides. 
C. Baldwin. Minislere de l‘AgricuIture et de t‘Alimentation de I'Ontario 
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évaluer l’importance du probleme. Dans les bas- 
ses-terres inférieures de la Colombie-Britanni- 
que, des sols a texture lourde (argile), avec des 
nappes phreatiques elevées, souvent laboures 
lorsqu’ils sont detrempes, sont reconnus pour 
avoir ete degrades par le tassement. L’eau reste 
longtemps a la surface de certa_ins champs, mal- 
gre le drainage souterrain. Cependant, la cause 
on l’importance exacte du probléme n’a pas été 
mesuree et aucun inventaire n’a été fait pour en 
évaluer l’etendue. 

Les memes lacunes existent dans l’est du 
Canada, bien qu’il existe certaines données pour 
le sud de l’Ontario, le sud du Québec et le Nou- 
veau-Brunswick. Comparativernent 51 la culture 
du mais par rotation, la monoculture du ma'1‘s 

dans le sud-ouest de l’Ontario a entraine une 
reduction des interstices remplis d’air dans le 
sol d’environ 10 %, et une augmentation de la 
densité apparente necessitant l’utilisation d’une 
quantité superieure d’engrais afin de maintenir 
le meme rendement (Bolton et al., 1979; Bolton 
et McDonnell, 1982). Dans l’est de l’Ontario, 
les labours repetés sur une période de plus de 35 
ans pour la monoculture du ma'1's et la monocul- 
ture de petites cereales (avoine, orge) ont réduit 
le mouvement de l’eau, augmente la densité du 
sol et diminue l’espace des interstices remplis 
d’air dans au moins quatre types de sols (Coote 
et Ramsey, 1983). Des résultats semblables ont 
été constates dans des études faites au Nou- 
veau-Brunswick sur les terres utilisées pour la 
culture de la pomme de terre (Saini et Grant, 
1980). Les machines utilisées pour récolter la 
pomme de terre sont particulierement lourdes et 
vibrent beaucoup. De plus, un grand nombre 
des types de sols cultivés dans les provinces d_e 
l’Atlantique ont des sous-sols naturellement 
denses qui font obstacle au drainage et au deve- 
loppement des racines meme sans l’effet de tas- 
sement provoqué par le labourage. 

Dans le sud du Québec, le tassement du sol cree 
certaines difficultes aux exploitants agricoles 
qui cultivent le ma'1's et la betterave a sucre sur 
des sols argileux et sableux. La densité accrue 
du sol a réduit le drainage interne de telle sorte 
que la retenue des eaux de pluie en surface 
endommage les cultures. Le probléme s’aggrave 
du fait que ces sols sont souvent laboures 
lorsqu’ils sont détrempes. Le tassement du sol 
rend le labourage plus dur, si bien que dans cer- 
tains champs, les tracteurs qui tiraient habituel- 
lement des charrues '2‘: six socs sont employes 
maintenant pour des charrues a trois socs. 

Le labourage du sol, fait au niveau (l’humidité 
voulu, repare les effets nuisibles du tassement 
du sol, du moins dans les couches arables. 
Cependant, dans les vergers cultivés, l’utilisa- 

tion constante de machines lourdes et de remor- 
ques chargees provoque un tassement considera- 
ble de la surface du sol ou de la couche sous- 
jacente. Des etudes faites au Québec indiquent 
,qu l’importance de ce tassement a été quelque 
peu modéree par l’action du gel et le déve1oppe- 

ment des racines (Raghavan etal., 1976). Le 
meme probléme dans le sol des vergers de la 
Colombie-Britannique a réduit l’i‘nf'1ltration des 
eaux d’irrigation et oblige les exploitants a 
retourner la terre pour laisser l’eau y penetrer. 
Les sols des Prairies ne subissent apparemment 
pas de tassement par labourage (Cameron et 
al., 1981). Dans les regions subhumides, comme 
la region de la riviére de la Paix et le centre de 
la Saskatchewan, la structure des sols cultivés 
est souvent faible et il se peut que les labours du 
printemps aggravent le probléme d’encrofite- 
ment du sol. 

Tendances 

Le tassement du sol est etroitement lie at l’inten- 
site et a la fréquence des labours. Toute aug- 
mentation de l’un de ces facteurs est susceptible 
d’accroitre le tassement du sol, particulierement 
la ou l’humidité du sol est telle qu’il est presque 
impossible d’eviter Ie labourage en sol humide. 
La tendance a l’expansion des monocultures en 
lignes dans l’est du Canada laisse prévoir une 
aggravation presque inevitable du probléme. 
Ces sols sont generalement saturés au printemps 
apres la fonte nivale, et en raison des courtes 
saisons de croissance, les exploitants agricoles 
sont toujours presses de labourer au plus vite, 
souvent meme avant que le sol soit suffisam- 
ment sec. D’autre part, les lourdes machines 

souvent utilisées. 51 la fin de l’automne lors- 
que les sols sont excessivement humides. 
L’expansion de cultures comme le ma'i‘s dans les 
régions marginales, avec des varietes hatives, 
aggravera donc le probléme du tassement du 
sol. C’est ce qui se produira vraisemblablement 
dans les provinces de l’Atlantique et dans le 
sud-est du Manitoba. 

Le probléme de tassement du sol a été étudie 
par Bolton et al., (1979) dans des sols utilises 
pour la monoculture du ma'1‘s dans le sud—ouest 
de l’Ontario et ces études ont porté les auteurs a 
conclure que les perspectives d’avenir pour ce 
genre de culture étaient peu encourageantes. 
Selon Bolton et al.-, (1979) l’efficacite réduite 
des engrais et l’a_mincissement de la couche ara- 
ble obligeront finalement les agriculteurs a 
-abondonner la monoculture et a reprendre les 
cultures par assolement qui conservent le sol en 
bon état. 

I1 sem_ble peu probable que le probléme de tas- 
sement du sol se produise dans les Prairies, ou 
la tendance actuelle consiste a diminuer les tra- 
vaux de labours en reduisant les jachéres d’ete 
et en acceptant davantage de travailler le moins 
possible le sol (le désherbage chimique élimine 
absolument le labourage classique) pour de 
nombreuses cultures de plein champ. Des 
labours moins frequents diminuent les risques 
de tassement dans la plupart des sols. L’expan- 
sion des grandes cultures dans le nord des Prai- 
ries augmentera cependant les problemes de 
structure du sol dans ces régions marginales. I1 
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faudra faire des recherches plus poussees sur la 
nature de la deterioration de la structure du sol 
avant de pouvoir prévoir de facon assez exacte 
l’etendue future du probleme. 

Un exemple du Nouveau-Brunswick 
La recherche faite par Saini et Hughes (1972) 
an Nouveau-Brunswick montre bien l’impact 
que des labours continus et intensifs peuvent 
avoir sur l’etat physique du sol. Trois sols habi- 
tuellement utilises pour la culture de la pomme 
de terre ont été etudies afin de déterminer com- 
ment la densité du sol, la teneur en humidite du 
sol, le taux de diffusion de l’oxygéne dans le sol, 
et le rendement de la pomme de terre etaient 
influences par le tassement du sol provoqué par 
les machines utilisées pour le labourage et la 
récolte.

C 

Les auteurs ont trouvé que l’augmentation du 
nombre de passages des tracteurs sur le sol de0 
(sans labour) 51 I2 (labour excessif) entrainait 
une augmentation de la densité apparante du 
sol de l8 %. Parallelement, les mesures de 
l’humidité du sol indiquent une reduction de 
l’infiltration de l’eau dans le sol et une augmen- 
tation correspondante des eaux de ruisselle- 
ment. 

Le taux de diffusion de l’oxygene dans le sol, 
important pour la croissance des racines, etait 
réduit de l3 %. L’impact le plus important se 
situait cependant au niveau du rendement qui 
diminuait d’environ 22 % par suite du tassement 
accru du sol. 

Dans une etude connexe, Saini et Hughes 
(1972) ont démontré que la facilite avec 
laquelle un sol se tassait variait selon les diffe- 
rents types de sols. Généralement, plus le sol 
etait humide plus le tassement était important 
et celui-ci augmentait proportionnellement au 
nombre d’années au cours desquelles le sol avait 
ete utilise pour la monoculture de la pomme de 
terre. 

Malheureusement, il y a tres peu de renseigne- 
ments sur la faeon de reduire ou d’eliminer le 
tassement du sol au Nouveau-Brunswick. Des 
études se poursuivent sur l’utilisation d’amende- 
ments comme l’ecorce dechiquetée des arbres 
pour aider le sol a résister au tassement au 
cours du labourage et de la recolte des pommes 
de terre.

' 

Il est impossible d’etablir avec precision 
. l’impact direct du tassement du sol sur les récol- 
tes au Nouveau-Brunswick. Les fluctuations 
annuelles des conditions atmosphériques, les 
ajustements du taux d’épandage d’engrais et des 
pratiques de labourage faits par les exploitants 
agricoles et les ameliorations des variétés culti- 
vees ont tendance 2‘: masquer l’effet de la qualité 
du sol et de rendre ainsi l’impact global du tas- 
sement difficile 5 déterminer.



Melange et perturbation du sol 
Proccessus 
Le melange et la perturbation du sol peuvent se 
produire dans un grand nombre de cas, mais les 
plus importantes sont l’exploitation des mines a 
ciel ouvert et l’in,stallation d’oleoducs et de 
gazoducs. Lorsque ces operations se font dans 
.des regions agricoles, il est normalement exige 
que le sol perturbe soit remis dans un etat satis- 
faisant pour‘l’agriculture, a la fin des travaux. 
D’autres formes de perturbations du sol sont 
courantes, un grand nombre sont associees a 
l’affectation permanenhte de terres agricoles :31 

d’autres fins comme la construction de routes. 
L’exploitation de mines in ciel ouvert est le mode 
d’extraction normal d’u_ne grande variété de 
materiaux, et les extractions qui perturbent le 

plus les terres agricoles sont celles du charbon, 
du sable et du gravier. De vastes gisements de 
charbon se trouvent sous les terres agricoles des 
Prairies et il faut perturber des sols productifs 
pour extraire ces reserves. Dans le cas des mate- 
ri_aux de construction, les pressions economiques 
poussent a l’utilisation des gisements les plus 
proches des zones urbaines, ce qui entraine la 
perturbation des terres agricoles. ll y a suffi- 
samment de reserves de sable, de gravier et de 
pierre dans des regions a faible potentiel agri- 
cole, mais les frais de transport incitent genera- 
lement les entrepreneurs a utiliser de preference 
les gisements qui se trouvent dans de bonnes 
regions agricoles. 
L’extraction des mineraux £1 ciel ouvert suit 
generalement le décapage de la couche arable et 
du sous-sol pour exposer le materiau sous- 
jacent. Si la couche arable est empilee £1 part 
des morts-terrains, elle pourra etre reutilisee 
lors de la remise en état des terres, mais bien 
souvent les morts-terrains doivent etre retournes 
et melanges pour recouvrir des terres adjacentes 
ofi l’exploitation miniere est terminee. Dans les 
cas ou il y a eu separation de la couche arable, 
la nature des materiaux constituant le sol se 
trouve cependant considerablement modifiee. 
Lorsque le sol contient des sels, comme c’est 
souvent le cas dans les prairies, les eaux de per- 

" 

colation dans le sous-sol seront vraisemblable- 
ment salines apres la remise en état du terrain. 
La topographic est aussi generalement changee, 
ce qui entraine des modifications dans l’ecoule- 
ment des eaux souterraines. L’exploitation par 
excavateurs laisse souvent une surface ravinee 
qui necessite des travaux de nivellement au 
cours de la remise en état du terrain en vue de 
sa réut_ilisation pour l’agriculture. 
Les sabliéres, les gravieres et les carriéres sont 
souvent exploitees durant dc longues periodes. ll 

y a tres peu de morts-terrains on de rebuts pour 
le remblai et les réserves de terre arable sont 
souvent insuffisantes pour la remise en état du 
terrain. Les modifications importantes de la 

topographic ne Iaissent souvent d’autre choix 
que la remise en etat du terrain pour des fins 
recreatives. 

Au cours de l’enfouissement d’un pipeline (voir 
photo 9), la couche arable est generalement 
decapee avant que le sous-sol soit amene a la 

surface et empile. Lorsque la terre est remise en 
place dans la tranchee, elle est invariablement 
melangee et les materiaux les plus profonds et 
les moins meteorises se trouvent alors plus pres 
de la surface. Aprés la remise en"place de la 

couche arable, la surface et la colonne de terre 
modifiees au-dessus du pipeline se tassent tres 
souvent. La productivite est frequemment infe- 
rieure xi ce qu’elle etait avant la perturbation. 
Quelquefois, le sol est plus productif pour cer- 
taines cultures lorsque les materiaux a forte 
teneur en calcium sont amenes pres de la sur- 
face. Ce genre d’alteration a ameliore le rende- 
ment des sols Solonetz (salin et alcalin) des 
Prairies (de Jong et Button, 1973; Toogood, 
1974). La luzerne, culture qui ne tolere pas les 
sols acides, a egalement beneficie du pH plus 
eleve du sol apres la construction du pipeline 
dans l’est du Canada. La plupart des change- 
ments apportes aux proprietes du sol des regions 
situees en dehors des Prairies ont cependant 
diminue le rendement de la plupart des cultures 
pendant au moins 5 ans. Les pertes de rende- 
ment semblent principalement dues 5 la diminu- 
tion des matiéres organiques, de l’azote et du 
phosphore accessible et a une degradation de la 
structure du sol, principalement dans les sols a 
texture fine (Culley et al., 1982). 

Regions touchées et importance du 
phénoméne 

Les sablieres, les gravieres et les carrieres cons- 
tituent la plus grande superficie des terres per- 
turbees dans les regions agricoles du pays. 

D’apres les estimations, au moins 34 000 ha de 
terres ont ete ainsi perturbes en 1977 dans l’est 
du Canada, dont plus de 28 000 ha par les 

sablieres et les graviéres (Marshall, 1982). 
Environ 60 % de cette superficie se trouvaient 
en Ontario, et 30 %, au Quebec. Toutefois, si les 
exploitations sans permis etaient comprises dans 
cette evaluation, Marshall vestime que cette 
superficie augmenterait de 8 000 ha en Ontario 
seulement. L’etude d’une region denvsement peu- 
plee du sud de l’Ontario a fait ressortir qu’envi- 
ron un tiers seulement des terrains perturbes 
avaient ete remis totalement ou partiellement 
en etat. 
La superficie des terres perturbees par l’extrac- 
tion de materiaux de construction est evaluée £1 

environ 14000 ha en Colombie-Britannique, ll 

000 ha en Saskatchewan, et 9 000 ha respecti- 
vement en Alberta et au Manitoba. Au Mani- 
toba, environ 2 500 ha de ces terres se trouvent 
a moins de 50 km de Winnipeg (Marshall, 
1982). 
L’extraction du charbon ‘par excavateurs est 
l’exploitation miniere qui endommage le plus les 
terres agricoles. Les provinces qui en souffrent 
le plus sont l’Alberta et la Saskatchewan. Au 
Nouveau-Brunswick, la majeure partie de la 

superficie touchee est constituee soit d’ancien- 
nes terres agricoles defrichees, soit de terres 
forestieres a bon potentiel agricole. Environ 
2 500 ha de terres ont subi ce genre d’excava- 
tion dans les zones agricoles de l’Alberta, envi- 
ron 5 000 ha en Saskatchewan et environ 4 500 
ha au Nouveau-Brunswick. Le rythme de 
remise en etat des terres rejoint presque celui 
des nouvelles exploitations par excavateurs dont 
la moyenne est d’environ 150 ha annuellement 
dans chacune de ces provinces en 1979 (Mar- 

Photo 9. La couche arableet le sous-sol sont empilés Ie long de |‘emprise d’un pipeline qui traverse des champs de mais 
productifs dans |'est de l'Ontario. 
V. Klrkwood, Agriculture Canada 
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shall, I982; Thirgood, I978). L’Alberta a 
imposé des mesures trés strictes qui obligent les 
exploitants de mines de charbon dans les zones 
agricoles a remett_re ces terres en un état tel 

qu’elles puissent étre réutilisées pour l’agricul- 
ture aprés l’exploitation de la mine. La période 
au cours de laquelle ces terres sont excavées, 
exploitées et remis_es en état est d’environ 5 ans. 
ll faut généralement 5 autres années pour que 
les terres remises en état retrouvent une produc- 
tivité agricole acceptable, 

L’installation de pipelines a été intensive dans 
l’ouest du Canada et dans l’est, au Québec. Les 
.canalisations pri_n_cipales courent sur plus de 
5 000 kilometres dans les seules provinces des 
Prairies, mais il y a eu peu de problémes 
d’a'ggression des terres agricoles dans cette 
région. Cependant, dans les sols humides la 

détérioration de la productivité du sol est cou- 
rante le long du pipeline, et souvent sur toute 
l’emprise (de IS a 30 metres de la_rge). Culley et 
al., (1981, 1982) ont signalé d’importantes 
réductions du rendement en Ontario, 5 ans 
aprés l’inst_allation, du pipeli_ne sur les terres uti- 
lisées pour la culture en lignes. Les dommages 
causés aux terres de l’est du Canada ont été 
plus importants que dans les Prairies et sem- 
blent étre dus aux conditions humides qui pré- 
valaient au cours de la construction et a un gel 
du sol moins intense ou moins profond. De plus, 
les cultures en l_ignes comrne le.ma'1'_s et le soja 
sont plus sensibles au mauvais état du sol que 
les cultures de petites céréales dans l’ouest du 
Canada. Les sols a texture fine (argileux) sem- 
blent avoir été perturbés par l’installation du 
pipeline plus facilement que les sols a texture 
grossiere (sableux). 

Tendances 
ll y a eu un regain d’intérét pour le charbon 
comrne combustible pour la production d’élec- 
tricité et pour d‘autres activités industrielles, et 
cette tendance se poursuivra probablement au 
cours des prochaines années. Les gisements de 
charbon les plus économiquement accessibles 
seront vraisemblablement exploités d’abord. ce 
qui entrainera la perturbation de vastes superfi- 
cies de terres agricoles dans les Prairies. Envi- 
ron 80% des gisements de charbon peu pro- 
fonds de l’Albe‘rta se trouvent dans les régions 
agricoles et environ 65 % de ces terres sont de 
classe agricole l 5 4. Une projection faite en 
1980 prévoyait que dans les 25 prochaines 
années envi_ro_n 5 670 ha de ces terres seraient 
exploitées chaque année pour répondre a la 

demande de charbon (Hermans et Goettel, 
I980). Si cette estimation est valable, il faut 
supposer que l’activité houillére augmentera de 
facon semblabledans les régions agricoles, ou a 
potentiel agricole,- de la Saskatchewan et du 
Nouveau-Brunswick. - 

L’installation actuelle de pipelines dans l’est de 
l’Ontario touche en grande partie de bonnes ter- 
res agricoles. Les prolongernents des pipelines 

vers l’est jusqu’a la cote atlantique au Nouveau- ' 

Brunswick et en Nouvelle-Ecosse sont prévus ou 
en cours de co'ns‘tr'uc'tion. Un grand nornbre des 
sols touchés contiennent des matériaux de sous- 
sol denses qui détérioreront la couche arable 
aprés un mélange inévitable. Vu le mauvais 
d'rai_nage et le temps humide, la majorité du tra- 
vail sera presque assurément faite dans des con- 
ditions d’humidité néfastes pour le sol. Méme 
en prenant de grandes précautions, de nom- 
breux sols le long de l’em_p_rise de ces pipelines 
seront tassés et fourniront un piétre rendement 
pendant bien des années aprés la construction. 
ll est certain que la construction des pipelines se 
poursuivra dans l’ouest du Canada, mais aucun 
probléme pédologique sérieux ne semble a 
craindredans les zones agricoles méridionales, 
pa_r contre les terres agricoles des régions sep- 
tentrionales humides seront probablement per- 
turbées. 

Un exemple de l’Ontario et du Québec 
Des études faites sur le troncon de l’oléoduc de 
Sarnia (Ontario) a Montreal (Québec) caracté- 
risent bien les impacts de la perturbation et du 
mélange du sol au cours de la construction d’un 
pipeline (Culley et al., l98l; 1982). Le pipeline, 
d’un diamétre de 76 cm, a été enfoui a une pro- 
fondeur de L2 in entre septembre 1975 et mars 
1976 dans toute une garfnme de sols et sous dif-' 
férentes conditions atmosphériques. Les sols 
perturbés ont été utilisés pour de nombreuses 
cultures différentes aprés la construction. 

En général, l’effet de l’installation du pipeline a 
été plus marqué a'u.=dess'i_'1's de la tranchée que 
dans la zone de travail adjiacente. Les densités 
apparentes (a sec) du sol dans une zone de 
limon argileux ont augmenté d’environ l0 % 
dans l’empri_se du pipeline par rapport au 
champ non perturbé; la conductivité hydrauli- 
que du so] a diminué en moyenne de 38 %. La 
porosité totale du sol a également diminué. 
Dans cette meme région, la résistance d_u sol £1 

la pénétration a augmenté de 67 % au-dessus de 
la tranchée et de 50 % dans le reste de la zone 
de travail comparativement au champ non per- 
turbé. Ces problémes de tassement n’ont pas été 
observés dans une zone de sol sableux. 

La quantité des matiéres organiques en surface 
a été réduite par l’installation du pipeline a 
cause du mélange du sous-sol a faible teneur en 
matiéres organiques avec la couche arable, 
mélange dans lequel, selon les estimations, 20 £1 
50 % de couche arable ont été remplacés par du 
sous-sol. La teneur en substances nutritives de 
la couche arable de la zone de travail était donc 
inférieure a celle du sol non perturbé. D’autre 
part, le pH du sol a été amélioré par le mélange 
étant donné que le sous-sol avait une plus forte 
teneur en chaux, ce qui a eu un effet positif sur 
le rendement de la luzerne, qui ne supporte pas 
le sol acide et qui a poussé aussi bien apres la 
construction du pipeline qu’auparavant. Cepen- 
dant, la plupart des autres cultures ont donné de 
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piétres résultats. L’effet le plus important a été 
observé au cours des premieres années aprés la 
construction, dans les sols argileux, ou les ren- 
dements ont di_minué jusqu’a 50 %. Aprés 5 ans, 
le rendement s’est amélioré considérablement, 
mais les zones de culture en lignes (mais, soja), 
ne produisaient toutefois pas encore autant que 
les champs non perturbés adjacents. 

Culley et a1., (1981) ont trouvé que l’endomma- 
gement des terres agricoles au cours de l’instal- 
lation de ce pipeline était moins important lors- 
que le travail était fait par temps sec. Les effets 
néfastes étaient également réduits lorsque le 

travail s’effectua_it dans un sol gelé 2‘; une pro- 
fondeur d’au moins 20 cm. 

L’effet direct de la construction du pipeline sur 
le sol n’est q'u’un exemple de l’impact de la per- 
turbation des terres sur les régions agricoles. 
Non seulement les activités minieres et les cou- 
loirs réservés au transport routier et au trans- 
port d’énergie perturbent-ils les terres physique- 
ment, mais ils sectionnent également les 

propriétés fonciéres, entravent les activités agri- 
coles et rendent les déci‘si‘ons de gestion plus dif- 
ficiles pour l’exploi_tant agricole. 

IMPAC'_l‘ ECONOMIQUE DE 
LA DEGRADATION DES 

TERRES 
Valeur des terres 
Nombreux sont les exploitants agricoles qui 
sont conscients des repercussions économiques 
de la détérioration des terres_. Des millions 
d’hectares ont simplement étéabondonnés aprés 
les grandes sécheresses, a cause de l’érosion et 
des difficultés économ’iques connexes. Les terres 
gravement érodées ou salinisées deviennent pra- 
tiquement inutilisables. Les exploitants agrico- 
les sont parfois admissibles a des ajustements 
d’imp6t pour compenser les pertes subies par 
une grave détérioration de leurs terres; par 
exemple, l’évaluation de l’imp6t foncier, en Sas- 
katchewan, fait l’objet de révis_ions périodiques 
et des réductions sont faites en cas de salinisa- 
tion. ' 

Va_nder Pluym et al., (1981) ont estimé que les 
terres arides d_e l’ouest du' Canada d’une valeur 
de l 500 $/ha en bonne condition ne valent plus 
que 200 $/ ha aprés la salinisation. Bien que les 
terres irriguées ne valent pas beaucoup plus que 
les terres arides lorsqi_'1"elles sont salines, elles 

valent en bonne condition 2 300 $/ ha en 
moyenne. Les auteurs ont évalué que, dans 
l’ouest du Canada, la perte totale en Valeur des 
terres par la salinisation pouvait se chiffrer a 
environ 3 milliards de dollars en valeur de 1981. 

La majeure partie de l’éros'ion actuellement 
observée dans les terres labourées_, partout au 
Canada, se fait a un rythme qui dépasse de loin 
celui du renouvellernent du sol par météorisa-



tion du matéri_au d’origine, ce qui entraine une 
perte constante du volume des matiéres organi- 
ques dans le sol et des particules fines de miné- 
raux météorisés dont la valeur reste a determi- 
ner. Avec la forme d’agriculture des Prairies, 
qui dépend encore tellement des matiéres orga- 
niques naturelles pour assurer la croissance des 
cultures, la perte de 45 % des reserves de matié- 
res organiques des terres cultivées (McGill et 
al., 1981) doit inévitablement avoir réduit la 
valeur de ces terres par rapport £1 celles qui sont 
gardées en prés ou en terres a fourrage pendant 
de longues périodes. 
I] y a trés peu de données sur les changements 
de valeur qui auraient pu résulter de la détério- 
ration des terres dans l’e'st du Canada. Des 
engrais sont généralement utilisés pour toutes 
les grandes cultures, donc l’approvisionnement 
en substances nutritives des matieres organiques 
ne cause généralement pas de problérne. Toute- 
fois, les terres fortement érodées et tassées sont 
moins attrayantes pour l’acheteur d’une exploi- 
tation agricole que les terres bien tenues. Nean- 
moins, d’autres facteurs comme la proxim_ité 
des centres urbains, la p_ente du terrain, la pro- 
fondeur de la couche arable et le drainage du 
sol dominent encore au chapitre de la valeur des 
terres dans les provinces de l’est. 

Productivité 
Bien que la détérioration_ des terres ne se réfléte 
pas toujours directement dans la valeur attri- 
buée aux terres, elle a un effet marquant sur la 
productivité du sol ou sur les déboursés néces- 
saires au maintien de cette productivité. Voici 
quelques exemples de l’importance de ces 
déboursés. 

L’érosion élimine les substances nutritives des 
plantes qui doivent étre remplacées immédiate- 
ment ou ultérieurement lorsque le rendement 
risque de diminuer sans un important apport 
d’engrais. Les régions de culture de la pomme 
de terre de Nouveau-Brunswick ont des sols tel- 
lement appauvris q'u’il faut de plus en plus 
d’engrais pour y maintenir la production. 

Stewart et Himelman (1975) ont évalué la perte 
des substances nutritives par l’érosion dans les 
champs de pommes de terre de l’lle-du-Prince- 
Edouard £1 28 $/ha. Farrell (1982) a estimé que 
la perte de sol des terrains en pente dans le sud 
de la Colombie-Britannique équivalait a 25-30 
$/ha en engrais. Cependant, si l’on prend en 
considération la valeur du volume total de sub- 
stances nutritives principales et secondaires 
dans le sol, ces chiffres sont certainement infe- 
rieurs a la réalité. Finalement, il faut aussi tenir 
compte des pertes méme lorsqu’il s’agit de sub- 
stances nutritives qui ne sefnblent pas ra_res. La 
valeur finale peut atteindrede 10 a 20 $ par 
tonne, soit un ordre de grandeur supérieur aux 
évaluations précédentes. L’effet a long terme de 
la perte de sol en ce qui a trait au support physi- 
que des plantes et aux capacités de rétention des 

substances nutritives et de l’humidité doit égale- 
ment étre pris en consideration. Il est cependant 
difficile d’évaluer ces facteurs en terme de dol- 
lars. 

Arsenault (1979) estimait qu’il en cofiterait de 
125 51 185 $/ha pour protéger les champs de 
pommes de terre du Nouveau-Brunswick de 
l’érosion a l’aide d’ouvrages de dérivation paral- 
léle a gradients variables, avec des canaux tapis- 
sés d’herbe pour l’évacuation du trop-plein. Les 
exploitants pourraient récupérer ces cofits en 5 
ans grace a la rétention d’engrais ainsi obtenue. 

On a récemment évalué le cofit de l’érosion des 
sols agricoles en Ontario (Wall et Driver, 
1982). Une évalu_ation intensive comté par 
comté a chiffré a 68 millions de dollars par 
année les pertes totales dues a l’érosion, dont 
40, 45 et 12 % étaient attribuables a l_a réduc— 
tion des rendements, a l’exportation des (ele- 

ments nutritifs du sol et a l’utilisation des pesti- 
cides respectivement. On a égalernent estimé 
que l’érosion des sols cofitait 6 millions par 
année aux agriculteurs en travaux d’entretien 
des fossés et des collecteurs. 

Jenkins (1982) a mesuré la quantité de sol 
transporté par le vent dans un fossé routier, au 
Manitoba, au printemps 1982. Les analyses des 
substances nutritives disponibles ont indiqué 
que la valeur minimale de ce sol transporté 
dépassait 12000 $, soit environ 390 $/ha. Si 
toute la quantité des substances nutritives con- 
tenues dans les sols et les fines poussiéres trans- 
portés par le vent au-dela des fossés de la route 
était comprise dans le calcul, il est probable que 
la valeur de cette perte a long terme serait 
beaucoup plus considérable. 

L’Administration du Rétablissement Agricole 
des Prairies (1982) a récemment tenté de calcu- 
ler les avantages probables annuels et cumula- 
tifs découlant de la prise de mesures anti-érosi- 
ves capables a) de stopper la salinisation des 
sols, b) de rédui_re de 50 % l’érosion éolienne et 
hydrique, et c) de réduire les pertes par lessi- 
vage et dénitrification de l’azote en diminuant 
les superficies en jachére de 5,5 millions d’hec- 
tares. Les ava_ntages annuels de ces mesures de 
conservation des sols ont été évalués a 26, 3 et 
41 millions de dollars respectivement, avec un 
gain cumulatif de 3 224 milliards d’ici l’an 
2000. 

Vander Pluym et al., (1981) a évalué la perte de 
productivité des sols des Prairies due a la salini- 
sation 2‘: 51,5 millions de dollars annuellement en 
revenus perdus dans les terres arides cultivées, 
16 million de dollars annuellement dans les 
paturages et 15 millions de dollars annuellement 
dans les terres irriguées. Ils om de plus estimé 
qu’en raison dc l’effet multiplicateur, ces pertes, 
dans l’économie de l’ouest du Canada, représen- 
tent un total écrasant de 186 millions de dollars 
annuellement.

' 

Les cofits de remise en état d’une terre aride 
salinisée sont difficiles a évaluer, étant donné 
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que chaque site nécessite un traitement diffé- 
rent. 11 a déja été démontré que les jachéres 
d’été peuvent souvent étre éliminées sans entrai- 
ner de frais supplémentaires et rnéme avec un 
certain bénéfice en terme dc revenus totaux, et 
que ces bénéfices sont considérablement accrus 
lorsque cette pratique permet d’assé'cher des 
zones salines par la méme occasion. S’il est pos- 
sible de creuser des fossées et de drainer la terre 
pour évacuer les eaux de surface et éviter une 
infiltration, cela vaut la peine, car ces travaux 
se rembourseraient probablement en 2 ou 3 ans 
(Vander Pluym et al., 1981). La culture de plan- 
tes fourragéres dans les zones salinisées serait 
probablement aussi rentable, mais les problémes 
soulevés par le manque de marché, dc main- 
d’oeuvre, d’espace de stockage, etc. rendent 
cette option attrayante seulement pour les éle- 
veurs de bétail. 

Hoyt et al., (1981) on estimé que la perte de 
productivité due a l’acidification des sols en 
Alberta pourrait atteindre 85 millions de dollars 
annuellement d’ici 1985, si des mesures appro- 
priées ne sont pas prises. Ils ont calculé que les 
agriculteurs pourraient se procurer de la chaux 
pour environ 30 a 40 $/t, et qu’ils pourraient 
récupérer ces sommes approximativement en 2 
ans grace a des rendements accrus. La chaux 
est déja disponible sur la cote ouest et dans l’est 
du Canada. Néanmoins, elle cofite environ 20 
$/t aux exploitants agricoles a qui il en faut 
environ 500 kg/ha/année, ce qui augmente les 
cofits de production. 

Le tassement du sol dans l’est du Canada aug- 
mente les cofits des labours et des engrais, et 
diminue le rendement des cultures comme celles 
de la pomme de terre, du soja et du mais. Il 

n’e‘xiste cependant que trés peu de données pour 
évaluer les cofits en termes de perte de producti- 
vité ou d’augmentation de la consommation 

.d’é'ne'rgie et d’engrais. Néanmoins, ces cofits 
sont inévitables si les agriculteurs continuent a 
pratiquer la monoculture commerciale. D’autre 
part, une plus grande utilisation de l’as‘solement 
basé sur des cultures moins rentables, comme 
les plantes fourrageres et les petites céréales, en 
vue d’éviter des problémes de tassement ou 
d’érosion du sol, peut étre économiquement 
désastreuse pour bien des exploitants agricoles. 

La détérioration du sol est, en grande partie, 
une consequence de l’état de l’économie agri- 
cole: les agriculteurs ne voient pas ce qu’ils ont 
5 gagner £1 conserver pour l’avenir une terre 
qu’ils ne seront probablement plus capables 
d’exploiter. Souvent d’ailleurs, a cause des pres- 
sions économiques immédiates, ils sont incapa- 
bles d’intervenir. En outre, beaucoup d’enfants 
d’agriculteurs délaissent la terre; les parents ne 
sont donc plus aussi intéressés a conserver leur 
bien pour les générations futures. Enfin dc 
compte, c’est toute la société qui devra payer le 
prix de la détérioration des terres ou de la pre- 
vention de celle-ci sous forme d’une augmenta- 
tion du prix des produits alimentaires.



Coiits écologiques 

Les cofits écologiques associés aux activités 
humaines sont presque impossibles a calculer. 
Voici briévement quelqucs-unes des conditions 
environnementales sur lesquelles la détériora- 
tion des terres agricoles peut avoir des effets 
néfastes: La qualité de l’eau est souvent grande- 
ment diminuée par les sediments transportés 
dans les cours d’eau et les lacs par érosion. 

L’éros_ion éolienne est comprise dans ce proces- 
sus étant donné que la majeure partie des sols 
enlevés par le vent sont déposés directement 
dans les cours d’eau ou balayés des cours d’eau 
et fossés asséchés par les crues printaniéres. Les 
sédiments ont un impact direct sur les poissons 
car ils détériorent les frayéres. Les sols érodés 
transportent des éléments nutritifs et quelquc- 
fois des produits chimiques toxiques dont un 
grand nombre entrainent l’eutrophisation ou la 
contamination des eaux naturelles. Les pestici- 
des, entrainés par le vent ou par les eaux de 
ruissellement et l’érosion peu aprés leur pulvé'ri- 
sation, peuvent provoquer la mort de poissons 
dans les cours d’eau et les lacs voisins. 

En mobilisant les sels qui étaient auparavant 
assez statiques dans les sous-sol, l_a salinisation 
peut entrainer une augmentation des évacua- 
tions de sel dans les cours d’eau et les canaux de 
drainage. Ce fait est généralement plus évident 
dans les regions ou le drainage ou bien l’irriga— 
tion sont pratiqués en vue de la remise en état 
des terres afin d’éliminer l’excés de sel dans le 
sol. 

L’acidification des sols accroit la solubilité de 
l’al'um_i,n'ium, du manganese et du fer. Dans les 
sols acides, ces métaux peuvent atteindre des 
teneurs toxiques pour les cultures. Ces éléments 
peuvent également endommager les écosystémes 
aquatiques lorsqu’ils sont transportés par perco- 
lation dans les cours d’eau et les réseaux de 
drainage. C’est la l’une des principales causes 
de preoccupation au sujet des pluies acides, 
principalement pour les régions oil les sols sont 
naturellernent mal tamponnés et 01‘: la chaux 
n’est normalement pas utilsée. 

La détérioration des terres agricoles peut 
entrainer un épandage excessif d’e'ngrais et 
l’utilisation de terres marginales pour assurer le 
maintien de la production. Lorsque cette prati- 
que est largement répandue, l’habitat de la 

faune peut étre gravement perturbé ou méme 
détérioré par les sédiments et les produits chi- 

_ 

miques. 

Il est impossible de calculer la valeur en dollars 
de ces impacts environnementaux et autres sur 
les terres agricoles. Il reste a espérer que l’édu- 
cation et la conscientisation améneront les agri- 
culteurs et les responsables de la gestion agri- 
cole £1 réduire les effets secondaires de la 

détérioration des terres agricoles. 

LOIS ET OPTIONS 
POLITIQUES POUR LA 
LUTTE CONTRE LA 
DETERIORATION 
DES TERRES 7 

Depuis toujours les exploitants agricoles n’ont 
été soumis qu’a un minimum de controles legis- 
latifs relativement 2‘: |’util_isation des terres au 
Canada. Il existe donc trés peu d’instruments 
légaux permettant d_e modifier les pratiques 
agricoles pour le bien-étre general de la popula- 
tion. ll y a cepend_ant quelqucs exceptions. 

L’Alberta a dans son Soil Conservation E (1980) une disposition d’urgence en 
vertu de laquelle les exploitants agricoles 
peuvent étre obligés de mettre en pratique 
certaines mesures d’urgence, comme les 

labours a la sous-soleuse pour amener les 
mottes de terrc en surface et empécher 
ainsi le charriage du sol. Des poursuites ont 
rarement été entamées en vertu de cet arti- 
cle, mais la men_ace est suffisante pour que 
les agriculteurs réagissent en période de 
grave érosion éolienne. 

La Saskatchewan a récemment promulgué 
la Drainage Control Act (1981) qui oblige 
les agriculteurs a se munir de permis avant 
de faire drainer leurs terres. Par la deli- 

vrance ou le refus de ces permis-, les autori- 
tés provinciales espérent éviter le genre de 
situations qui pourraient favoriser l’érosion 
et la salinisation des sols. 

Le Manitoba a également une loi sur 
l’environnement qui oblige les exploitants 
agric_oles a limiter le brfilage des sols orga- 
niques. (Cependant, ces restrictions sont 
probablement faites plus dans le but de 
réduire la pollution atmosphérique et le ris- 
que d’accidents de la route, dus a la fumée, 
que de préserver les sols.) 
Les dispositions sur la protection de l’habi- 
tat de la Loi sur les pécheries (1976-1977) 
prévoient que des poursuites judiciaires 
peuvent étre intentées contre des agricul- 
teurs qui laisseraient des sédiments d’éro- 
sion du sol endommager l’habitat naturel 
des poissons. Dans les provinces de l’Atlan- 
tique et certaines parties de la Colombie-I 
Britannique, l’application de la Loi reléve 
du gouvernement fédéral, a_l_ors qu’elle est 
de compétence provinciale ailleurs. 

' La plupart des provinces ont adopté des 
lois sur l’environnement ayant trait a la 

lutte contre les dégats causés par les sédi- 
ments d’érosion, mais il s’est avéré genera- 
lement difficile de les appliquer a des situa- 
tions rencontrées en agriculture. 

Les pesticides sont régis par une loi fédé- 
rale, et il est possible de les retirer rapide— 
ment du marché en cas de problemes de 
toxicité ou de pollution du so]. 
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La plupart des provinces ont des lois régis- 
sant l’élimination des boues d’égout et cer- 
taines d’entre elles ont méme émis des 
directives visant a éviter l’accumulation 
dangereuse de contaminants dans les sols. 

Bien que ces exemples ne couvrent pas toutes 
les mesures possibles qui peuvent étre prises en 
vertu des loi_s existantes, elles donnent une 
bonne indication du genre limité d’options dont 
disposent ceux qui désirent modifier les prati- 
ques agricoles. 

Les mesures incitatives des politiques de pro- 
duction et de commercialisation, au niveau 
fédéral et provincial, sont probablement plus 
efficaces que les mesures législatives. Par exem- 
ple, le programme Lower Inventories of Tomor- 
row (LIFT) des années 1970-71 a eu un effet 
considérabl_e (et probablement négatif) sur les 

terres agricoles des Prairies en augmentant la 

superficie consacrée aux jacheres d’été. Les 
superficies consacrées 51 la culture des céréales, 
des plantes oléagineuses et fourrageres peuvent 
étre modifiées a la suite d’un changement des 
contingents commerciaux, des tarifs de trans- 
port, des restrictions a l’importation, des pro- 
grammes d’assurance des récoltes, etc. 
Les subventions et les mesures incitatives 21 la 

lutte contre l’érosion peuvent améliorer la con- 
_ servation du sol. Par exemple, en vertu de la Loi 
de 1970 sur le rétablissement agricole des Prai- 
ries, des arbres, sont offerts aux agriculteurs qui 
désirent établir des brise-vent. L’Ontario a tin 
«Farm Productivity Incentive Program» (pro- 
gramme d’amélioration de productivité agri- 

cole) en vertu duquel les fermiers peuvent obte-’ 
nir des subventions pour l’application de 
mesures de lutte contre l’érosion, comme la 

construction de terrasses et de canaux tapissés 
d’herbe. La plupart des provinces ont un pro- 
gramme d’aide financiére pour les agriculteurs 
qui désirent appliquer de telles mesures. 
Un programme ou une politique nationale 
visant a encourager la rotation des cultures, spé- 
cialement lorsque des plantes fourrageres sont 
incluses dans cette rotation, constituerait un 
atout majeur a long terme pour toutes les terres 
agricoles du pays. Un tel programme pourrait 
se réaliser si les arrangements de commerciali- 
sation, de transport et de traitement étaient 
modifies de facon, 21 rétablir un systéme de pro- 
duction de bétail dans les fermes rnixtes, plutot 
que les specialisations actuelles de grandes cul- 
tures et d’élevage intensif qui sont de plus en 
plus fréquentes. Ainsi, une plus grande quantité 
de fumier pourrait étre épandue sur les sols 

dont les substances nutritives ont été éliminées, 
et les teneurs en matiéres organiques pourraient 
étre mieux assurées. C’est la l’une des rares 
options a long terme pour la reduction de la 

détérioration des sols et une meilleure gestion 
de nos terres agricoles. 
Une autre facon de procéder moins directe, 
mais probablement plus durable, consiste a 
conscientiser davantage les populations agrico-



les et urbaines sur la nature et l’importance de 
la détérioration des terres et l’impact de celle-ci 
sur les futures générations. De plus, si le grand 
public comprenait mieux les contraintes écono- 
miques qui obligent les agriculteurs a exploiter 
leurs terres a la limite de leurs possibilités, il 

consentirait probablement a appuyer une ges- 
tion agricole plus orientée ve'rs la conservation, 
méme s’il lui faut pour cela payer plus cher 
pour ses aliments. Nous espérons que finale- 
ment une certaine combinaison de mesures 

comme celles que nous venons de mentionner 
briévement parviendront a mettre un terme a la 
détérioration de nos terres agricoles. Cepen- 
dant, cet espoir ne se réalisera probablement 
jamais sans un effort concerté a l’échelle natio- 
nale. 
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MODIFICATIONS DE 
L’UTILISATION DES 

TERRES FORESTIERES 
AU CANADA 

Modéle des perturbations 
Les foréts du Canada subissent des change- 
ments continus. Chaque perturbation entraine 
un phénomene de succession. De tout temps, les 
incendies ont constitué la principale cause de 
détérioration. Seules certaines foréts difficiles a 
incendier, comme les foréts de feuillus d’ombre 
de l’est du Canada, les futaies on les foréts 
ombrophiles de la cote ouest, ont réussi a attein- 
dre l’étape de foréts-climax. Cel1es—ci consti- 
tuent des groupements stables, en équilibre avec 
leur milieu, qui ne subissent aucun changernent 
notable a moins d’étre gravement perturbées. 
Ces foréts, qui s’étendent sur de vastes superfi- 
cies, se composent d’arbres ages, matures et 
suragés (au stade du déclin). Les autres types 
de foréts se composent d’arbres de classes 
d’2‘1ges différentes en raison des bouleversements 
subis auparavant. 

Le role des incendies dans la succession des 
foréts a fait l’objet d’études approfondies ainsi 
que de nombreux symposiums et conférences. 
Les opinions sur les incendies de forét ont 
changé. Certes, elles peuvent causer des dom- 
mages considérables, mais elles peuvent égale- 
ment avoir des effets bénéfiques et servir d’outil 
de gestion en foresterie, par exemple pour pré- 
parer les terres en vue de la restauration fores- 
tiére naturelle ou artificielle, pour éviter les 
accumulations excessives de combustible sur la 
couverture morte, pour lutter contre les insectes 
et les maladies, etc. (Service canadien des 
foréts, 1977; United States Department of the 
Interior, 1979; United States Forest Service, 
1981). 

Avant que les blancs viennent coloniser le 
Canada, les Indiens avaient recours an brfilage 
pour entretenir des prai_ries, défricher des terres 
.en vue de l’en,ser_nenceme_nt du mais, chasser le 
gibier, favoriser la croissance des bleuets et 
pour de nombreuses autres raisons. Les pre- 
miers explorateurs ont observé de vastes incen- 
dies de forét. Des tempétes et des ouragans ont 
dévasté de grandes zones forestiéres. Les infes- 
tations périodiques par les insectes ont éga1e- 
ment détruit d’immenses zones boisées; pendant 
-des siécles, la tordeuse des bourgeons de l’épi- 
nette a ravagé de nombreuses foréts de sapin 
baumier (Lortie, 1979). Dans certaines régions 
du Canada, ce cycle était fréquent; il se produi- 
sait tous les 20 ou 30 ans dans les régions fores- 
tieres trés exposées. Ailleurs, comme dans les 
foréts de la cote ouest ou da-ns certaines foréts 

de la Nouvelle-Angleterre, les changements 
étaient moins fréquents, et les cycles s’éten- 
daient sur 400 ou 800 ans (Lorimer, I977). 
Avant 'l’arrivée des blancs, il existait un équili- 
bre dynamique entre les perturbations et le pro- 
cessus de régénération des foréts par succession. 

Les blancs ont boulevers_é cet équilibre en modi- 
fiant la fréquence et la nature des perturba- 
tions, mais les processus de récupération sont 
demeurés ident_iques,_ Les plus graves répercus- 
sions touchent les écosystemes forestiers qui, a 
l’origine, subissaient rarement des perturbations 
et qui ont été soumis :1 de grands bouleverse- 
ments causés par l’homme (par exemple les 
foréts de la cote ouest et les foréts de feuillus 
d’ombr'e). Parmi les activités nuisibles de 
l’homme, la coupe rase constitue le plus grand 
fléau. Cette méthode- d’exploitation -forestiére a, 

un fort impact visuel, mais il est essentiel d’e'xa- 
miner les processus inhérents a l_a restauration 
ainsi que leurs modifications en vue d’évaluer, 
de facon systématique, les répercussions de 
cette technique sur les terres. L’importation 
accidentelle de maladies et d’insectes exotiques, 
contre lesquels nos foréts n’avaient aucun 
moyen de défense, a sans doute eu des consé- 
quences plus gravesque l’exploitation forestiére. 
Parmi les maladies et les insectes importés, 
mentionnons la maladie hollandaise de l’o'rme, 
la brfilure du chataignier, la rouille vésiculeuse 
et le charancon du pin blanc, le puceron lani- 
gére du sapin, la tenthréde du méléze et la 
maladie corticale du hétre. Dans les cas les plus 
graves, ces maladies et insectes ont presque 
détruit une espéce précieuse d’arbre indigene, le 
chataignier d’Amérique. - 

Principes de stabilité et 
d’équilibre et leur perception 
Les theories en matiére de succession dans les 
foréts ou la perception de ces changements 
constitue un facteur important, car elles 
influent sur la réaction du public vis-a-vis des 
techniques d’aménagement forestier. Certains 
écologistes ont compare la stabilité d’une forét 
aux mouvements d’un pendule, qui oscille aprés 
déplacement et revient a son état d’équilibre. 
Clements et d’autres scientifiques, adeptes de 
cette théorie, croyaient qu’une forét non pertur- 
bée ne subit aucun changement et qu’une forét 
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perturbée passe par une série d’étap‘es bien pré- 
cises et atteint finalement un stade fixe unique 
dans une région don_née (Odum, 1971). Cette 
hypothése du «monoclimax», c’est-2‘:-dire d’un 
état unique d’équilibre accompagné d’une cer- 
tainerésistance aux changements et d’une cer- 
taine capacité de récupération, se fondait sur un 
principe selon lequel l’état d’équilibre doit s’éta- 
blir suivant un cheminement bien précis. 
D’ap_rés cette hypothese, les perturbations sont 
«nuisibles» ou «dommageables», et l’équilibre 
constitue l’état «naturel» et optimal d’une forét. 

Les analyses polliniques effe_ctuées dans le cadre 
d’études récentes sur l’évolution des foréts 
depuis la derniére glaciation (il y a environ 
10 000 ans) indiquent que les changements 
d’ordre climatique ont’ influé sur l’intégrité et 
l’équilibre de chaque groupement. Les foréts 
subissent encore des changements en raison du 
phénoméne de la migration, c’est-a-dire du 
déplacement des populations. Les données 
actuelles laissent voi_r que l’équilibre peut se 
manifester sous diiverses formes et qu’il n’existe 
pas de modéle déterministe unique en ce qui 
concerne la régénération forestiere. De nom- 
breuses foréts, par exemple les foréts de pin gris 
et de pin tordu latifolié, nécessitent des pertur- 
bations périodiques pour maintenir leur état 
naturel. Les lois de la nature ne précisent pas 
néeessairement les conditions optimales d’équi- 
libre ou de l’état approprié d’une forét (Botkin, 
1980). Par conséquent, il n’est pas forcément 
mauvais que 1’intervention de l’homme entraine 
la formation d’un nouveau type de forét ou 
d’une forét qui, selon les normes antérieures, est 
«artificielle». On jugera peut-étre que les struc- 
tures et fonctions ainsi que la faune et la flore 
du nouvel écosystéme sont de qualité «supe- 
rieure» ou «inférieure» 2 celle d’une forét natu- 
relle. 

Un autre probleme de perception au sujet de la 
contrainte des foréts concerne les principes de 
monoculture et de «stabilité» associés a l’abon- 
dance des especes (un grand nombre d’espéces). 
Colinvaux (1978) a souligné que les naturalistes 
sont fort attirés par la théorie selon laquelle les 
systemes biologiques complexes sont stables, 
puisqu’elle est conforme a l’idée intuitive que les 
forces de la nature sontbien équiglibrées. L’as,so- 
ciation entre la complexité et la stabilité se 
fonde sur des modéles mathématiques, des théo- 
ries informatiques et des boucles de rétroaction,



Photo 1. 1926. Québec: traineaux tirés par des chevaux, utilisés pour transporter les grumes jusq'u'au bord des cours 
d'eau.

I 
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Colinvaux signale que, d’apres les tnodeles 
mathématiques, il n’existe pas de relations sim- 
ples entre la complexité d’une taxinomie et la 
stabilité des populations; en effet, il se produit 
souvent l"inverse., Le transfert de l’énergie ali- 
mentaire entre les plantes et les animaux d"une 
chaine trophique ne s’effectue pas de la meme 
facon que le transfert des inforrnations dans les 
systémes électroniques. Les plantes et les ani- 
maux doivent lutter sans cesse pour‘ obtenir de 
la nourriture ct protéger leurs réserves contre 
les autres plantes et animaux»; ils constituent 
donc des «barriéres» aux transferts. I1 n’y a pas 
de boucle de rétroaction libre. Les espéces ten- 
tent de résister a la rétroaction ou de la retar- 
der. Les modifications des groupements com- 
plexes risquent de favoriser la détérioration. Il 

ressort que la théorie selon laquelle les groupe- 
ments complexes sont plus stables que les grou- 
pements simples n’est pas valable et a détourné 
l’attention des véritables problemes. 

En réalité, les foréts canadiennes comportent de 
vastes peuplements relativement équiennes qui, 
dans de nombreux cas, se composent de seule- 
ment une ou deux espéces dominantes de toute 
une gamme de classes d’ages, ce gui met en évi- 
dence les perturbations antérieures. En fait, la 

composition des peuplements est liée au climat 
de la région, aux conditions des sites particuliers 
-ainsi qu’au moment et a la nature des perturba- 
tions. Par definition, l"homrne fait concurrence 
aux forces de la nature en exploita_nt le bois 
avant sa destruction. 

Les pertes réelles de la fertilité du sol, la réduc- 
tion du nombre dfessences ou les répercussions 
sur la qualité ou l’age des arbres et des especes 
de flore et de faune associées ainsi que la des- 
truction des habitats uniques ou précieux ou 
bien la détérioration des zones 21 valeur panora- 
mique constituent les effets préjudiciables de 
1’exploitation forestiére. 

De tout temps, dans le monde entier, de grandes 
foréts ont été détruites, et ce phénomene se 
poursuit. La dévastation des foréts méditerra- 
néennes a été, causée par l’érosion, la baisse de 
la fertilité du sol et la reduction du nombre 
d’espéces d’arbres et d’animaux. Sur de vastes 
superficies, les broussailles ont remplacé les 

foréts (Thirgood, 1981; Hughes et Thirgood, 
1982). Toutefois, au Canada, l’histoire de l’uti- 
lisation des foréts est différente. 

Historique de l’exploitation 
forestiére et préoccupations 
relatives 2‘: ses impacts 
Pour les colons du Canada, il était essentiel 
d’abattre d_e grands pans de foréts en vue de 
l’exploitation agricole. L’extraction de la 

potasse des arbres a été la premiere exploitation 
commerciale, Dans certaines régions, la totalité 
des arbres a été coupée et, dans certains comtés 
du sud de l’Ontario, la forét ne recouvre plus 
que 10 % des terres. Depuis leur défrichement, 
de vastes zones forestiéres se sont restaurées 

282 

naturellement grace a la concentration de la 

production agricole. Depuis la Confédération, 
des millions d’hectares de terres agricoles de 
l’est du Canada ont été abandonnées; a liheure 
actuelle, les foréts de ces régions sont générale- 
ment de qualité médiocre, et les techniques de 
gestion, s’il en est, sont impropres (Lussier, 
1982) 

Au cours du XVlII° siécle, l’industrie des gru- 
mes de sciage du pin blanc et de l’épinette dans 
l’est du Canada a pris de l’essor grace a l’expor- 
tation. Le transport des grumes était fait par 
des chevaux jusqu’aux cours d’eau (Hughson et 
Bond, 1965). Puisque seuls les arbres, de pre- 
mier choix étaient abattus, le déboisement était 
restreint. Aucune route n’a été construite, et 
l’exploitation se faisait gé‘né'ralement en hiver, 
sur la neige. I1 ne reste actuellement que peu de 
traces du déboisement de cette époque, a 
l’exc‘eption de vieilles souches dc pin et des 
modifications de la composition des espéces. Les 
effets préjudiciables sur les terres ont été mini- 
mes. De méme, sur la cote ouest, le débardage a 
l’aide de boeufs ou de treuils a vapeur a eu un 
impact négligeable. Toutefois, dans l’est du 
Canada, l’exploitation continue durant des 
décennies entiéres a sans doute entrainé une 
baisse de la qualité phénotypique de eertaines 
espéces. 

Dans l’est du Canada, l’industrie des pates et 
papiers est apparue au cours des années 1920, et 
jusqu’aux années1950 le débardage a été fait 

par des chevaux (trainage au sol ou traineaux) 
(photo 1) ou par voie d’eau. Cette époque a éga- 
lement marqué le début de la coupe rase, mais 
en général les exploitants laissaient sur pied un 
grand nombre d’arbres non commercialisables 
ou de petite taille. Trés peu de routes ont été 
construites, et l’exploitation s’effectuait habi- 
tuellement en hiver. Bien que les effets du 
transport a l’aide de chevaux aient été limités, 
d’autres répercussions persistent encore de nos 
jours: modification de la structure des classes 
d’ages des foréts et transformation de nombreux 
peuplements de coniféres en foréts mélangées 
ou de feuillus. ll n’y a presque pas eu de régéné- 
ration artificielle. 

Sur la céte ouest,'les années 1920 et 1930 ont 
constitué l’ére des trains et des débusqueuses a 
vapeur. Ces engins étaient utilisés sur les sites 
de faible altitude ou abondaient des arbres trés 
agés de grande valeur. A la fin de la période 
diexploitation, on procédait fréquemment au 
brfilage des rémanents; ces zones de brfilage ont 
été réoccupées parfois médiocrement parde jeu- 
nes peuplements forestiers, et les voies ferrées 
désavffectées ont été envahies par les arbres. Ces 
riches écosystémes avaient une forte capacité de 
récupération et, dans cette région, la régé'néra- 
tion artificielle a également été restreinte. 

Leseffets de Fexploitation forestiére sont deve- 
nus davantage évidents au moment de la méca- 
nisation des operations, particuliérement. par



4.9 
Photo 2. Début des années 1970: exploitation forestiére non réglementée, transport par débusqueuse a roues et'par 
camions dans les zones éloignées de la Cote Nord du Quebec; ii s'agit de toréts d'épinette noire surégée et équienne 
exploitées pour Ie bois de pate. 
A24188—49. Cette photographie aérienne © 1975 Sa Majesté la Reine du chef du Canada est tirée de la collection de la Photothéque nationale de I’air. Elle est 
reproduite avec l‘aimable autorisation d‘Energie. Mines et Ressources Canada 

l’utilisation des camions pour le débardage. 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, de vastes 
réseaux routiers ont été aménagés dans les 
foréts vierges du Canada. Au cours des années 
1960, les chevaux ont été remplacés par les 
tracteurs débardeurs a roues, l’ab_attage a culée 
noire a commence, les superficies des coupes 
rases ont augmenté et Ie travail a cessé en hiver 
pour s’effectuer au cours des 8 £1 10 mois de 
hauteur minimale de la neige d_ans les foréts. 
Pour le transport des grumes par camions sur de 
longues distances, il fallait de tres bonnes rou- 
tes. En raison de la nécessité d’investir un capi- 
tal élevé pour l’achat de l’équipement, de la 
demande accrue pour les arbres de plus petite 
taille, du développement du marché de copeaux, 
des améliorations dans les scieries— comme 

l’installation de déchiqueteuses et de scies desti- 
nées aux arbres de plus petite taille— et de 
l’expansion économique qui a entrainé la cons- 

' truction de nombreuses scieries, la superficie 
totale des arbres soumis a la coupe rase au 
Canada a subi une hausse marquée. Actuelle- 
ment, environ 800 000 ha de foréts sont exploi- 
tées chaque année. De vastes régions incendiéesl 
au cours du siécle dernier et des siécles anté- 
rieurs portent actuellement de grandes foréts 
d’arbres mfirs et suragés qui sont prétes £1 étre 
cxploitées. Dans l’ouest du pays, les exploitants 
ont étendu leurs opérations dans de nouvelles 
zones écologiques de plus haute altitude. 

Des la fin des années 1960, aux Etats-Unis, des 
événements du méme genre ont fait prendre 
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conscience des effets préjudiciables de la coupe 
rase sur le milieu. Une multitude d’ouvrages ont 
été publiés a propos des répercussions des prati- 
ques impropres et de l’inobservation des exigen- 
ces environnementales dans 1’uti,lisation d’équi- 
pements lourds (Wood, 1971; Montgomery et 
Walker, 1973; Horwitz, 1974); en outre, le 
Congrés (United States Congress, 1972) et le 
bureau du Président (Seaton et al., 1973) ont 
exigé des études de la situation. Aux Etats- 
Unis, les préoccupations forestiéres a l’échelle 
nationale ont été principalement suscitées par 
l’a_ménagement de terrasses sur les versants a 
des fins de plantage d’arbres dans la forét natio- 
nale dc Bitteroot, au Montana (United States 
Forest Service, 1970), 

Au Canada, un souci écologiste similaire, quoi- 
que moins intense, a caractérisé les an- 
nées1970. Au départ, les préoccupations con- 
cernaient la destruction des possibilités de 
régénération préexistante due au débusquage 
par trainage au sol. Ensuite, les exportations de 
substances nutritives de grande valeur hors des 
foréts par suite de l’exploitation forestiére ont 
soulevé la controverse (Webber et al., 1969; 
Weetman et Webber, 1972). Plus tard, l’atten- 
tion du public a été attirée sur les effets préjudi- 
ciables de l’utilisation de l’équipement d’exploi- 
tation et des techniques de gestion intensive sur 
l’érosion, l’écoulement des cours d’eau, les 
populations de poissons, les loisirs, les popula- 
tions fauniques et les zones d’intérét panorami- 
que. De nombreuses enquétes et études ont été 
effectuées $1 cet effet (C.D. Schultz & Co. Ltd., 
1973; United St_ates Forest Service, 1979a). 
Aujourd’hui, il est fréquent que l’exploitation 
forestiére soit surveillée de plus prés dans les 
zones vulnérables. Les sociétés et les gouverne- 
ments ont élaboré des lignes directrices en we 
de restreindre les opérations (Toews et Brown- 
lee, l98la), et on a recours 21 des guides d’amé- 
nagement pays_ager au cours de la planification 
des coupes rases (Ministére des Richesses natu- 
relles dc l’Ontario, 1973); Colombie-Britanni- 
que Ministry of Forests, 1981). De nos jours, les 
restrictions d’ordre environnemental en matiére 
d’exp1oitation forestiére sont établies en f0I_lC- 

tion du degré d’intérét public et des possibilités 
d’accés a la région concernée. Les petites 
exploitations forestieres ou celles qui se trouvent 
dans des zones éloignées ne sont assujetties qu’a 
des restrictions limitées, particuliérement si 

elles sont a faible rendement. 

Dans certaines parties du Nord canadien, les 
gestionnaires ont la possibilité soit de brfiler ou 
de laisser pourrir les arbres, soit de mettre en 
oeuvre les techniques d’exploitation les moins 
cofiteuses. La photo2 donne les résultats de 
l’exploitation forestiére non réglementée dans le 
Nouveau-Québec. 
Pour les petits propriétaires, qui ne vivent géné- 
ralement pas sur leurs terres, les profits risquent 
actuellement d’étre davantage importants que la 
protection du milieu. Une _grande partie des



TABLEAU 1. 

Relation entr_e Ies incidences éventuelles de la récolte de la biomass forestiére 

I M PACTS 
S E C O N D A I R E S 
P R O B A B L E S 

I M PA CTS . 

P B I M AI R E S 
P R O B A B L E5 

A 

ADSMENTATION DE LA_ TEMPERATURE DE L'A|R 1 
(MIN; MAX.. JOURNALIEREJ 8 8 

I - ll DIMINDTIDN OE LEVAPOTRANSRIRATION 2 37 
11 

MACRO 51' AUGMENTATION DES RRECIRITATIONS AD SOL 3 31 1.7 

MICRDCLIMAT A 

ADSMENTATION DD VENT 4 
IVELOOITE ET DDREEI 
ADSMENTATION OE LINSDLATION ET - 5 MODIFICATION DE L'ALI3EDO _ 

ADSMENTATION DU DEBIT DE LEAD 6 2 2 

ADSMENTATION, DE LA TDRSIDITE DE LEAD 7 

ADSMENTATIDN DE LA TEMRERATDRE DE LEAD 3 
(MIN. MAX.. VARIATIONS) 33 

ADSMENTATION DE LA CONDUCTIVITEV 9 

I" ADISMENTATION DES ELEMENTS NDTRITIES 10 DANS LEAD 33 
EAU ADSMENTATION DE LA DBO. - 11 

DIMINDTION DE LDXYGENE DISSODS 12 

AUGMENTATION DE LA SEOIMENTATIDN 13 

REDDOTION DE L'lNF|LTRATIUN 36 37 

AUGMENTATION DE LEAD DE SDREAOE 37 

DIMINUTION DE LA RERMEAEIILITE DD SO_L ET/OD‘ 
‘ ' 

14 
_A_UGMENTAT|ON DE LA DENSITE DD SOL 
ADSMENTATION DE LA I=ROI=O’ND'EDR DE GEL 15 DD SOL 
ADGMENTATION DE LA TEMRERATDRE OD SOL 15/ (M|N.. MAx,_ VARIATIONS) I »

, 

DIMINDTIDN DELA RROEONDEDR DE LA 1-, 
NARRE PHREATIGUE 
DIMINUTION DE L'H‘DIvIID'ITE DU SOL 1; Iv II-I.ORI4zON,S SUPEFHEURSJ 

SOL DIMINDTIDN EN ELEMENTS NDTRITIES DU SOL 19 

D'IIvI’INDTION DE L'HORIzON ORSANIODE 20 92 2 2 2 
DE SURFACE 
AUGMENTATION DE L-AOIDITE DD SOL 21 

EROSION SELON LA PENTE DD TERRAIN 22 

EROSION SELON LA TEXTURE DD SOL 23 22,95 2 2 

EROSION SELON LE DRAINAGE DD SOL 24 22 22 

EROSION SELON LA POSITION SDR LA RENTE 25 22 

ELIM'INATI‘ON DE LA VESETATION AREIDRESOENTE 25 5 
ET AREIDSTIVE 

DIFEIODLTE DE REGENERATION 27 

ELIMINATION LOCALE DE OERTAINES ESPECES DES 23 2 2 22 
V W STRATES MDSOINALE ET HERBAOEE 

DIMINDTIDN DD NOMSRE DE PETITS MAMMIEERES, 29 
FAUNE7 DES ASRISET DE LA NODRRITDRE 
FLORE ET DIMINDTIDN DES ADRIS ET BE LA NODRRITDRE 30 

VEGETATIOIII DES 0.N.‘3UL.9.S 
DIMINDTIDN OD NOMBRE DES POISSONS. DES ERA. 31 YERES ET DE LA ODALITE DE L'H_ABITAT 
DIMINDTION DE LA RORDLATTON ET MODIFICATION 32 DE LA COMPOSITION AVIENNE - 

AUGMENTATION DE L‘ACT|VlTE DES AOTINOMYOETES 3.3 
BACTERIES ET NEMATODES IEAD ET SOLI 

DIMINDTIDN DES CHAMPIGNUNS 34 

AUGMENTATION DE LA FLORE AODATIODE 35 

DIMINDTIDN DE LA ELORE AODATIODE 38 

Sburcei Le Groups Dryade, I980.
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arbres des petits boisés sont de qualité médio- 
cre. En général, cc sont les grandes sociétés 
exploitant en vertu de baux a long terme (au 
titre de permis d’exploitation de propriété fores- 
tiére de production et d’accords d’aménage- 
ments forestiers) qui accordent le plus d’atten- 
tion aux questions environnementales, étant 
donné qu’elles sont surveillées de pres par le 

public et les gouvernements provinciaux. 

Actuellement, les préoccupations nationales au 
sujet des contraintes dues :21 I"exploitation fores- 
tiére concernent principalement les retombées 
économiques futures de la régénération res- 

treinte. Moins du tiers de toutes les foréts cou- 
pées chaque année (800 000 ha) est soumis a un 
traitement, et le nombre de terrains forestiers 
nus ou mal régénérés (en retard) augmente a un 
rythme alarmant; en outre, on prévoit des pénu- 
ries de bois (F.L.C. Reed & Associates, 1978; 
1980; MacGregor, 1982). Dans tout le pays, la 
sylviculture est trés limitée (Weetm_an, 1981 et 
1982). 

Sur le plan régional, l’état de certains déblais et 
bassins versants continue d’étre fort preoccu- 
pant, particuliérement dans les cas ou la popu- 
lation de poissons ou de faune ou la nature" sau- 
vage semblent menacées. De nos jours, toutes 
les contraintes de 
qu’elles soient réelles ou percues, sont évaluées 
sur les plans économique et environnemental. 
L’exploitation forestiére constitue la principale 
source de revenu dans la grande partie du 
Canada. La tendance actuelle en ce qui con- 
cerne Ia tenure a ba_il sur les terres provinciales 
de la Couronne (dans les provinces, il s’agit de 
90% des foréts commerciales du Canada) est 
d’encourager les locataires 2‘: se charger de la 

gestion des foréts. 

Au cours d’une récente réévaluation de l’utilisa- 
tion des foréts comme source d’énergie poten- 
tielle, une attention plus particuliére a été 
accordée aux effets de la récolte intensive de la 
biomasse'*, particuliérement en ce qui concerne 
les substances nutritives. La plupart des sub- 
stances nutritives des arbres seforment dans les 
feuilles et les petites branches qui tombent habi- 
tuellement au sol mais qui, au cours de la 

récolte intensive de la biomasse, sont éliminées. 
Dans les foréts d’Europe, l’enlévement de la 

litiére par les paysans a, jadis, entrainé une 
réduction de la fertilité des terrains forestiers 
(Le groupe Dryade, 1980; Freedman, 1981). 
Ces exportations de substances nutritives sem- 
blent étre a l"origine de la diminution de la pro- 
ductivité dans_ les zones of: les peuplements 
forest_icrs font l’objet de trés courtes périodes de 
rotation, c’est-£1-dire ofi l’intervalle entre deux 
coupes varie entre 2 et 15 ans. ‘ 

* Ces numéros renvoient au Glossaire. 

l’exploitation forestiére, 

Dégradation des terres et 
épuisement des ressources 
entrainés par les méthodes 
d’exploitation forestiére 

Selon les paramétrcs écologiques, la modifica- 
tion des foréts due a la coupe des peuplements 
d’age mfir n’est pas nécessairement nuisible 
parce qu’il s’agit d’un changement. Les modifi- 
cations touchent deux niveaux: le peuplement et 
la forét. Les répercussions sur le peuplement 
sont d’ordre local. Sur\le plan de la forét, les 

perturbations doivent étre évaluées en fonction 
des objectifs de l’ut_ilisation des terres. Le 
tableau matriciell donne 38 variables, repré-_ 

sentant les impacts probables d’importance 
capitale et secondai_re concernant le climat, 
I’eau, le sol et la faune et la flore, qui risquent 
de se produire au niveau du peuplement ou a 
l’échelle locale. Uniquement 5 % des 1 406 com- 
binaisonsconstituent des impacts directs princi- 
paux,.soit favorables, soit défavorables au fonc- 
tionnement de l’écosystéme. 

Dans la mesure 011 la foresterie tient compte des 
perturbations naturelles dans les foréts, le prin- 
cipe selon lequel ces perturbations ne sont pas 
dommageables, du moins au niveau du peuple- 
ment, parce qu’inévitables, est controversable. 
Un des éléments en faveur de l’aménagement 
forestier est que, contrairement aux coupes non 
réglementées, il permet de choisir le moment de 
l’impact. Les plans de gestion intégrale des 
foréts incorporant une série équilibrée de classes 
d’2‘1ges permettent d’assurer la protection des 
eaux, de l’habitat faunique et du fourragc et 

d’assurer, da_ns une certaine mesure, la lutte 

contre les insectes, les maladies, les feux de fri- 
ches et les autres types de détérioration. Les 
avantages de ces restrictions apparaissent au 
niveau de la forét; ils sont tangibles et résultent 
d’une planification de la gestion des foréts a des 
fins d’utilisations multiples. En effet, ces avan- 
tages constituent l’objet et le fondement des 
politiques provinciales en matiére d’utilisation 

des terres forestiéres au Canada. 

Les avantages et les inconvénients de l’utilisa- 
tion et de la surutilisation de vastes étendues de 
foréts vierges sont sujets a controverses philoso- 
phiques. Selon certains, les foréts intouchées 
par l’homme ou soumises/:21 une utilisation négli- 
geable, c’est-a-dire 011 ll n’existe'que des pertur- 
bations exclusivement naturelles, offrent des 
conditions optimales. Les principes directeurs 
des parcs nationaux se fondent sur ce raisonne- 
ment: «Les richesses naturelles des parcs natio- 
naux recevront le plus haut degré de protection 
pour assurer la perpétuation d’un milieu naturel 
essentiellement non modifié par l’activité 

humaine. Les ressou_rces naturelles des parcs 
nationaux bénéficieront d’une protection et 
d’une gestion qui réduiront au minimum les 

interventions au niveau des mécanismes natu- 
rels de maniére a assurer l’évolution naturelle 
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des milieux terrestres et marins et des espéces 
qui y vivent» (Parcs Canada, 1979). En vertu de 
cette politique, les ressources naturelles des 
pares nationaux ne pourront jamais étre exploi- 
tées. «Les parcs nationaux sont des zones spé- 
ciales dont les richesses sont protégées par des 
lois fédérales contre toute forme d’extraction 
tels l’exploitation miniére, la foresterie, l’agri- 

culture, l’exploitation pétroliére et gaziére, les 

aménagements hydro-électriques et la chasse a 
des fins sportives. Toutefois, dans certains nou- 
veaux parcs nationaux, on peut permettre [aux 
résidents] la poursuite de certaines activités tra- 
ditionnelles a condition qu’elles ne détruisent ou 
n’alterent pas sérieusement les valeurs naturel- 
les qui sont a l’origine de la création du parc» 
(Parcs Canada, 1979). Les pares nationaux 
Wood Buffalo et Gros Morne sont les seul_s oil 
l’exploitation commerciale réglementée des 
foréts est permise, et ou Pexploitation réglemen- 
tée des terres forestiéres non commercialisables 
est autorisée, respectivement. 

La réserve forestiére Temaga_mi, en Ontario, 
illustre la nature dynamique des foréts. Au 
moment de sa désignation, en 1901, cette zone 
se composait . de vastes peuplements de pin 
blanc. L’exploitation forestiere y a été autorisée, 
sauf sur les iles des lacs et dans la région s’éten- 
dant jusqu’a la ligne d’horizon (réserve 
Skyline). Au cours des 80 années ultérieures, les 
zones de coupes ont été soumises :1 une régéné- 
ration naturelle et les nouveaux peuplements se 
composent de pins et d’autres espéces tandis que 
les foréts des iles et de la région s’étendant 
jusqu’a la ligne d’horizon se trouvent a diverses 
étapes de transition entre les pins et d’autres 
espéces comme 1’érable et le sapin baumier 
(Armson, 1981). Dans ce cas particulier, 
l’exploitation forestiere a done joué un role 
important dans la survie d’un grand nombre de 
pins. Avant 1901, on avait recours au brfilage 
en v'ue de faire régresser la succession 2‘! un 
stade d’essences de lumiere et de favoriser 
l’ensemencement des cspéces de pins dc grande 
taille, résistantes au feu. En ce qui concerne son 
modéle de reproduction, le pin blanc s"est 

adapté aux perturbations causées par le feu. 

Les modéles actuels pour les méthodes sylvico- 
'les accordent une attention particuliére au mode 
de reproduction des arbres ct aux traces de per- 
turbations antérieures dans les peuplements, 
qu’il s’ag‘isse de détériorations dues aux insec- 
tes, aux maladies, au vent, au feu ou 5 la coupe. 
Selon les résultats de cette analyse des parame- 
tres naturels en vue de déterminer le mode dc 
coupe approprié, il n’est pas nécessairement 
conseillé de procéder a la coupe rase d’un peu- 
plement d’arbres. Cependant, dans les cas ou les 
perturbations antérieures ont été entrainées par 
des feux de friches d’envergu_re produisant des 
peuplements équiennes composés d’arbres ayant 
atteint l_a maturité environ au méme moment, il 
sera sans doute préférable, du point de vue eco- 
logique, de procéder a la coupe rase, le mode de



régénération le plus efficace sur de vastes super- 
ficies de terres au Canada. Le fait que la coupe 
rase constitue le moyen le plus économique et, 
dans de nombreux cas, l’unique méthode possi- 
ble pour abattre les arbres n’est qu’un hasard. 

Il est vrai qu’a l’époque la coupe rase n’était pas 
effectuée de facon judicieuse, mais, de nos 
jours, la situation s’e_st améliorée (Smith, 1973). 
Autrefois, il n’existait pas de restrictions relati- 
ves 51 la coupe des peuplements commercialisa- 
bles et, dans de nombreux cas, de vastes superfi- 
cies exploitées étaient incendiées, ce qui a eu 
des effets désastreux sur la régénération ulté- 
rieure des foréts des Etats-Unis et du Canada, 
Dans de nombreux peuplements, il ne restait 
pas suffisamment d’arbres pour assurer un ense-

' 

mencement approprié. Ce genre d’exploitation 
se fait encore a certains endroits £1 faible rende- 
ment de la forét boréale canadienne, 5 cause des 
problémes liés aux cofits élevés de l’exploitation 
des vastes zones d’arbres suragés et a la trés fai- 
ble valeur de leurs bois sur piedz. Toutefois, 
dans de nombreuses régions du Canada, la 
coupe rase est un mode d’exploitation dirigé 
soumis a des restrictions et a une surveillance. 
Au niveau de la forét, les modifications non pré- 
vues dans les objectifs et les plans d’aménage- 
merit forestier d’une région particuliére consti- 
tuent les contraintes nuisibles de l’exploitation 
forestiére. 

Dans une grande mesure, on se fonde sur les 
valeurs humaines pour évaluer les contraintes 
des méthodes d’exploitation forestiére. Par 
exemple, d’aprés certains écologistes, la destruc- 
tion de vastes peuplements d’age mfir d’un parc 
national par la tordeuse des bourgeons de 1’épi- 
nette ou le dendroctone du pin ponderosa ne 
représente pas un phénoméne d’agre_ssion. Tou- 
tefois, dans une région d’aménagement forestier 
(d’exploit_ation commerciale), ce méme type de 
destruction risquerait de réduire les profits 
actuels et éventuels provenant de l’utilisation 
multiple en éliminant les possibilités d’exploita- 
tion de bois précieux, en influant sur la struc- 
ture de classes d’ages de la forét et sur les 
exploitations prévues, en produisant des peuple- 
ments d’arbres morts qui alterent le paysage et 
en causant sans doute de grands incendies de 
forét et la destruction de l’hal)itat faunique. Il 
faudrait alors tenter de réparer les dégats, ce 
qui en soi pourrait avoir d’autres répercussions 
dues, par exemple, a la pulvérisation intensive 
de produits chimiques ou aux gros travaux de 
construction des routes et a la perte de la valeur 
panoramique du milieu. I1 s’agit de choisir le 
moindre mal. La figurel donne des exemples 
de contrainte observés au niveau de la forét. 
A titre d’exemple de détérioration, mentionnons 
le taux de mortalité élevé des foréts de sapin 
baumier dans le parc national de Fundy au 
Nouveau-Brunswick et dans le parc national des 
h_autes terres du Cap-Breton en Nouvelle- 
Ecosse. Au Cap-Breton, la région de hautes ter-

~ 

res adjacentes au parc était soumise a une utili- 
sation multiple, mais en rai_son des pressions 
exercées par le public, le gouvernement provin- 
cial n’a pu utiliser de produits chimiques en vue 
de la protection des peuplements sur les terres 
provinciales. Des problémes et des controverses 
similaires ont été suscités en ce qui concerne les 
dommages causés par le dendroctone du pin 
ponderosa dans les parcs nationaux de l’Ouest 
canadien et sur les terres forestiéres adjacentes 
exploitées a des fins de commercialisation. 

Au niveau du peuplement, l’exploitation fores- 
tiére a des contraintes physiques et biologiques 
plus évidentes qui sont étroitement liées a 

l’étendue et 21 l’emplacement des terrains déboi- 
sés ainsi qu’a‘1 la nature et au degré de dégrada- 
tion des sols entrainée par la construction des 
routes ct l’utilisation d’équipements pour dépla- 
cer les grumes depuis la souche jusqu’au bord 
de la route. Toutefois, la mise en oeuvre d’une 
réglementation et de restrictions plus rigoureu- 
ses a permis d’atténuer les controverses au sujet 
des techniques d’exploitation forestiére et de 
sylviculture. 

'Afin d’éva1uer la nature ct l’importance des 
contraintes de l’exploitation forestiére, il faut: 

0 tenir compte des objectifs de gestion des 
terres, et 

FIGURE 1. 

Relation entre les contraintes positives o'u negatives pergues des terres forestieres 
et les objectifs d’utilisation des terres et perturbations au niveau de laforet
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MULT_l_Pl.ES D’UNE 
REGION 

UAMENAGEMENT 
FORESTIER 

contrainte: chartgement du fcnctionnement d’un 
écosysterne cause par une egression 

+ : considéré comrne bénéfique ou complémentaire aux 
objectits d’utilisation des terres 

~~ 
-2 considére cornme nuisible aux objectifs d’utilisation des 
terres

’ 

~~~

~ 
OBJECTIFS ET UTILISATION DES TERRES 

Pemmafion Pamnafignag Régiond'aménagementforestier Régiondeprotection
H (protection de la nature) (utilisatiqns multiples) (qualité etquantité des eaux) 

incendie + (1) — (3) — (5) 

V/fl//, 
+ m - <s> + «1» 

00'UD9I’ase - (2) * (4) + (6) 

EXVPLICATION 

1) Une perturbation naturelle qui s'est produits autrefois at qu'on devrait laisser se reproduire, car elle toumit une vegetation pion- 
niere qui tavorise les populations tauniques. 

2) II n'y a aucun precedent historique a l’exploitation torestiere qui peut causer des modifications artificiellas du tonctionnement 
d’un ecosystems et au niveau de la toret. 

3) L'éliminatio'n de la toret par des agressions non réglementées bouleverse la structure des classes d'ages prévue at menace 
les avantages qu'on peut tirer des toréts a utilisations multipies. 

4) La reglementatlon de l'éIimination et du remplacement du bois regularise rapprovisionnement en bois et oflre d'autres avantages 
sous torme d'utilisatio'ns multiples. 

5) De vastes teux dans des torots de protection de bassins versants menaceront la qualité de l'eau et les debits de points. 
6) II a été dérnontré que les petites coupes a blanc ou les cou 

négatil. 
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pes partielles arneliorent les rendements on eau sans aucun eftet



° comprendre la dynamique, le fonctionne- 
ment et les‘ processus de récupération des 
écosystémes forestiers. 

Les facteurs qui perturbent une forét donnée ne 
sont pas nécessairement dommageables dans 
une autre. Les foréts different selon le climat et 
le site, et les valeurs collectives et particuliéres 
varient considérablement en Ce qui concerne la 
perception, les objectifs et les principes de l’uti- 
lisation des terres. 

Pour illustrer ces phénoménes, passons en revue 
les caractéristiques régionales dies types dc con- 
traintes ainsi que les cas particuliers et leur his- 
torique. 

IMPACT DES CONTRAINTES 
DE L’UTILISATION DES 

_ 
TERRES FORESTIERES 

A UECHELLE REGIONALE 
Terre-Neuve 
L’ile de Terre-Neuve comporte des foréts bor'éa- 
le_s (Rowe, 1972) caractérisées par un climat 
aride, ce qui exclut les possibilités d’exploitation 
agricole sur de vastes superficies (carte 1). En 
raison des coupes et des brfilages répétés sur la 
cote au cours de trois siécles de colonisation, la 
forét cétiére a été considérablement réduite. Les 
grandes foréts de sapin baumier et d’épinette 
noire de 1’intérieur de l’ile ont d’ab.ord été 
exploitées pour le bois a pate des 1897. Actuel- I 

lement, il existe trois grandes usines de pates et 
de nombreuses petites scieries (Page et al., 

1974). e

' 

D’aprés la dynamique écologique des foréts 

intérieures, les brfilages répétés ou les coupes et 
brfilages peuvent étre a l’origine des landes et 
des terres dénudées dc Kalmia (Damman, 1964; 
figure 2). Les landes, terrains dominés par des 
arbrisseaux ou des éricacées comme les espéces 
Kalmia, Vaccinium et Ledum, sont les lieux 
d’une réduction réelle de la fertilité de la forét. 
Aprés l’implantation des landes, il devient diffi- 
cile de régénérer les terrains forestiers. L’ile 

compte actuellement de vastes landes artificiel- 
' 

les dépourvues d’arbres, similaires aux landes 
ou aux tourbiéres de la Grande-Bretagne et de 
l’Europe. 

La restauration naturelle des foréts e_x;ploitées ct 
incendiées constitue fréquemment un processus 
lent et difficile. Selon les estimations, au cours 
de l_a régénération de ces zones, 50% de la 

superficie risque de ne pas atteindre un stade de 
succession souhaitable. On prévoit des pénuries 
de bois susceptibles dc s’accroitre au cours du 

_siéc|e procliain si des mesures appropriées ne 
sont pas prises. Toutefois, g'r§.c'e a I’aide du gou- 
vernement fédéral, la province et l’industrie ont 
rnis en oeuvre un important programme de res- 
tauration forestiére, dc reconstitution de peuple- 

ment et de coupe de récupération afin de con- 
trer la réduction prévue de la productivité des 
foréts. 

Les foréts d’age mfir de l’Intérieur ont été rava- 
gées par l’arpenteuse de la pruche et, comme le 
reste de la forét de pruche et de sapin de l’est de 
l’Amérique du Nord, sont fortement défoliées 
par la tordeuse des bourgeons dc l’épinette, d’ou 
diminution des peuplements. La lutte contre les 
insectes est assurée par pulvérisation de pro- 
duits chimiques. Les conclusions des études 
effectuées a ce sujet établissent que les insectici- 
des actuellement utilisés ne semblent entrainer 
aucune perturbation environnementale persis- 

tante chez les poissons, les proies des poissons, 
les oiseaux ou les mammiféres (Hudak et 

Raske, 1981). La plus grande retombée due aux 
infestation_s sera d’ordre socio-économique, a 
savoir une hausse du chérnage entrainée par les 
pénuries éventuelles de bois exploitable. 

A Terre-Neuve, comme dans le reste du 
Canada, la mécanisation de l’exploitation fores- 
tiére a eu lieu au cours des années 1960. Deux 
des principales sociétés détiennent des permi_s 
autorisant l’ex_p1oitation de vastes régions et 

possédent des baux d’une durée exceptionnellc 
de 99 ans. La réglementation gouvernementale 
de Pexploitation forestiére est relativement res- 
treinte. D’aprés les études sur la dégradation 
des sols, le débusquage par trainage et la cons- 
truction de routes sont a l’origine de maintes 
perturbations (Case et Rowe, 1978; Case et 

Donelly, 1979). Case et Donelly (1979) ont for- 
mulé des conclusions relatives 91 de nombreuses 
zones de la forét boréale ou le débusquage par 
trainage n’est pas réglementé. 

« Le débusquage par trainage a cause 
divers types de dégradation du sol, depuis 
l’enlevement de la litiere jusqu’a une 
exposition marquée du sol minéral. Les 
types et la portée des perturbations 
variaient d’un site 2: l’autre selon Ia tex- 
ture et les caractéristiques de drainage du 
sol et la saison d"expIoitation. 

L’utilisation des bouteurs a entrafné une 
forte exposition du sol minéral sur 9,6 % 
de la superficie des zones déboisées. En 
superficie totale des terres déboisées E1 

Terre-Neuve, cette réduction correspond E1 
une perte annuelle de 1 500 it 2 000 ha de 
terres d’exploitation forestiere. La perte 
possible de la coupe annuelle permise due 
exclusivement E1 l’utilisa'tion des bouteurs 
est de 0,15 m3/ha par année. 

L’utilisation £1 court terme des chemins et 
des sentiers de débusquage e’t_ait la princi- 
pale source de perte de sol minéral. Des 
réductions moindres ont été attribuées Z1 

l’aménagement de jetées et de routes prin- 
cipales et secondaires de débardage. La 
degradation due '51 l’utilisation des bou- 
teurs était plus limitée dans les régions 
exploitées en hiver que dans les zones 
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d’exploitation estivale, dans une propor- 
tion de 50 E1 60 %. 
Les effets de I'utilisa_tion des bouteurs sur 
la qualité du site sont liés aux techniques 
d’u,tilisation, c’est—a-dire aux méthodes de 
construction, ainsi qu’a des plans de mise 
en oeuvre dont les controles sont inadé- 
quats. Bien que, dans une certaine mesure, 

_ 

la dégradation du sol causée par les bou- 
teurs soit inévitable au cours de l’exploi- 
tation forestiere, elle peut étre réduite en 
enseignant aux surveillants et aux opéra- 
teurs les techniques efficaces de plantfica- 
tion et de construction de réseaux de 
débardage des grumes. 

Sur les terres non déboisées 21 l"a_ide de 
bouteurs, des parcelles dispersées de sol 
minéral exposé, Ie tassement et ll’accumu.— 
la_tion de rémanents constituaient les prin- 
cipaux impacts de la coupe. En raison de 
la petite taille et de la non—contigu'1té du 
sol exposé, aucun probleme d’ordre envi- 
ronnemen_ta_l n'est apparu. 

En été et en automne, l'exploitation sur les 
sols Z1 drainage insufjisant a entrainé la 

détérioration la plus notable des zones non 
déboisées it l’a_t'de de bouteurs. Les pertur- 
bations sont alors entrainées par la redis- 
tribution et Ie tassement des sols, ce qui 
entrave l_e drainage naturel et provoque 
une humidité excessive 21 la surface. 21 cet 

égard, il est possible de tninimiser les ris- 
ques de réduction de la productivité des 
sites par unchoix approprié de l’équipe- 
ment et de la saison d'exploitation, de 
maniere Z1 s'assurer que les sites ‘rnal drai- 
nés soient imbibés d’eau au cours des 
périodes de gel. 

Le tassement a été constaté sur 30 % des 
terrains non déboisés E1 li’aide de bouteurs. 
Sur ces zones, les peuplements de régéné- 
ration de résineux ont tendance it étre 

clairsemés, et la restauration est nulle au 
cours d’une grande partie de la période de 
rotation. 21 Terre-Neuve, ce phénomene 
semble toucher jusqu’a 4 000 ha par 
année. Sur le plan de la productivité, les 

réductions de la coupe annuelle permise 
risquent d'attet'ndre jusqu’a 0,36 m’/ha 
par année; . 

Bien que de gros rémanents recouvraient 
29 % des terrains non déboisés it I ‘aide de 
bouteurs et qu’iIs risquent d’entrainer la 
formation de peuplements clairsemés, ils 

ne semblaient pas constituer une entrave 
majeure au reboisement naturel. Toute- 
fois, les fortes accumulations de réma- 
nents risquent de susciter des problemes 
d'ame’nagem,ent forestier axé sur la régé- 
nération artificielle des zones déboisées et 
de rendre nécessaire une forme q_ue_lconque 
de traitement en vue de faciliter les opéra- 
tions sylvicoles.
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FIGURE 2. 
Cheminements de la succession aprés un incendie et Pexploitation forestiére dans Ies foréts de ‘ 

I’intér ieur de Terre-Neuve 
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Photo 3. Jeunes peuplements de sapin baumier du centre de Terre-Neuve ou la régénération des résineux sur les ancien- 
nes routes pour tracteurs est insuffisante. 
B. Case. Centre de recherche forestiére de Terre-Neuve, Service canadien des foréts, St. John's (Terre-Neuve) 

it l'analyse finale, les conclusions établis- 
saient que le débusquage par trainage au 
sol selon les méthodes classiques est Z1 

l’origine de perturbations pédologiques 
susceptibles d’entrainer une détérioration 
marquée du site et des réductions de la 
productivité a long terme du milieu. 
Par consequent, particulierement dans les 
zones d’aménagement forestier intensif, il 

est essentiel d'axer tous les efforts sur la 
‘minimisation des impacts, en réduisant les 
perturbations provoquées au cours du 
stade opérationnel de l’exploitation fores- 
tiére.»* 

Les photos 3 et 4 présentent certains effets pré- 
judiciables de l’exploitation forestiere. Les feuil- 
lus non commercialisables qui restent sur les 
terrains déboisés ont tendance a modifier l_a 

composition des espéces du nouveau peuple- 
ment,’ depuis des peuplements de coniféres 
jusqu’a des peuplements mélangés ou de feuil- 
lus. Bien que cette transformation de la couver- 
ture forestiere n’influe pas sur le fonctionne- 
ment de l’écosysteme, elle entraine toutefois une 
modification de l’habitat faunique ainsi qu’une 
réduction des possibilités futures d’exploitation 
des coniféres. 

Le tableau 2 donne une liste des effets préjudi- 
ciables possibles de la construction de routes 
forestiéres sur les milieux aquatiques et terres- 
tres. Les repercussions visibles de la construc- 
tion non réglementée des routes forestiéres 51 

Terre-Neuve font l’objet de la photo 5. Outre 

* Traduction libre 

les contraintes exercées sur les terres a l’échelle 
locale ou du peuplement, une détérioration peut 
étre constatée a 1’échelle de la forét en raison de 
l’augmentation du nombre de voies d’accés aux 
zones éloignées et de l’accroissement du bracon- 
nage, des risques d’incendie et du vandalisme. 
Cependant, du cété positif, les possibilités 
d’accés offertes par la construction des routes 
facilitent la lutte contre les incendies et favori- 
sent les loisirs en forét, la chasse et l’aménage- 
ment forestier. 

Provinces Maritimes 
En comparaison des foréts de Terre-Neuve, cel- 
[es de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Bruns- 
wick et de l’lle-du-Prince-Edouard sont compo- 
sées de nombreuses espéces et possédent de 
vastes zones dc coniféres et de feuillus d’ombre. 
La région forestiére acadienne (cartel) a été 
non seulement soumise a une exploitation inten- 
sive pendant 150 ans, mais aussi gravement per- 
turbée par les ouragans, les incendies, les insec- 
tes et les maladies. Des la Seconde Guerre 
mondiale, l’industrie du sciage qui exploitait 
principalement les anciens peuplements de pin 
blanc et d’épinette blanche de grande taille a 
perdu de son importance en raison de la réduc- 
tion des foréts d’age mfir. Avant l’arrivée de 
l’industrie des pates au cours des années 1930, 
les coupes n’étaient pas systématiques et on 
n’abattait que les arbres de premier choix, ce 
qui a eu des consequences néfastes sur le plan 
génétique. A cette époque, il n’existait aucune 
méthode de restauration ou d’aménagement 
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forestier, et d’autres espéces remplacaient en 
général le pin blanc. 

Dan_s les provinces Maritimes, de vastes zones 
forestiéres croissent sur de petites propriétés 
privées ‘ayant été réparties au moment de la 

colonisation (environ 25 % au Nouveau-Bruns- 
wick, 50% en Nouvelle-Ecosse, 100% a File- 
du-Princ_e—l'3douard). En raison de l’absence de 
toute incitation fiscale pour Faménagement dc 
petits boisés ou de restrictions sur l’exploitation 
forestiére, il y a eu détérioration continue de la 
qualité des foréts sur ces propriétés. Par con- 
traste, la superficie totale des foréts a augmenté 
en raison de la bai_sse de 1’activité agricole, 
comme cela s’est produit en Nouvelle-Angle- 
terre (Spurr et Barnes, 1980). 

Comme dans la majeure partie du Canada, 
jusqu’a ces derniéres années, les foréts de la 
Nouvelle-Ecosse n’ont été soumises a presque 
aucun programme d’aménagement. En raison 
de nombreux phénoménes d’origine anthropique 
ct naturelle, une grande partie de la forét est en 
mauvais état. Suivant les conclusions de l’étude 
chronologique de la réduction de 40 000 km’ de 
la forét (Goldsmith, 1980), la détérioration a 
touché a la taille et au diamétre des arbres et a 
la composition des especes, et a entrainé l’aug- 
mentation de la superficie des landes, l’appau- 
vri_ssement en substances nutritives et des penu- 
ries de bois de sciage et de résineux utilisés dans 
la fabrication de la pate. 

Environ 52 % de l’lle-du.-Prince-Edouard est 
boisée, mais la majorité des peuplements n’ont 
pas atteint la maturité et sont de qualité médio- 
cre. 

Au Nouveau-Brunswick, ou les terres publiques 
s’étendent sur 48 % de la province, les contrain- 
tes a 1’échelle du peuplement sont, dans une 
grande mesure, entrainées par la construction 
des routes et 1’uti1isation impropre de l’équipe- 
ment d’exp1oitation. Des voies d’accés ont été 
aménagées dans presque toute la province. 
Actuellement, il n’existe que de rares zones ou 
le débardage s’effectue a l’aide de chevaux. 

Dans les provinces Maritimes, -la détérioration 
de la qualité des peuplements et de la composi- 
tion des espéces des foréts de feuillus se poursuit 
en raison de l’écrémage3, des peuplements surfi- 
gés et des maladies. En général, les foréts de 
feuillus actuelles ont une utilité restreinte, sauf 
pour la fabrication des pétes. A 1’échelle de la 
forét, la réduction desipeuplements de résineux 
di’age mfir due 51 l’exp1oitation et a 1’infestation 
continue par la tordeuse des bourgeons de l’é'pi- 
nette se répercute sur la coupe permise‘. Au 
Nouveau-Brunswick, pour remédier a la situa- 
tion, des mesures draconiennes ont dfi étre pri- 
ses (par exemple supprimer tous les permis 
d’exploitation octroyés dans le passé, procéder a 
une nouvelle répartition des foréts de la Cou- 
ronne entre les détenteurs de permis ct. imposer 
un moratoire sur la construction de nouvelles 
usines).



Photo 4. Dégradation du sol et des arbres due a I'exploitation par trainage au sol fa Terre- 
Neu've. 
B. Case. Centre de recherche torestiere de Terre-Neuve, Service canadien des toréts. St. John's (Terre—Neuve) 

En vue de la protection des résineux sur pied 
ayant atteint la maturité, principalement les 
sapins baumiers, contre la tordeuse des bour- 
geons de l’épir1ette, il faut procéder, depuis plus 
de 25 ans, 51 la pulvérisation aérienne de pro-. 

duits chimiques sur de vastes superficies. L’uti- 
lisation du DDT a été interdite en raison de ses 
effets résiduel_s. La non-intervention au cours 
des infestations provoque généralement la mort 
des peuplements d’épinette et de sapin (Hudak 
et Raske, 1981). En général, le public désap- 
prouve fortement la pulvérisation continue, et 
on juge qu’elle présente des risques pour la 

santé publique, bien que les preuves a cet effet 
soient négligeables. Ces questions ont fait 
l’objet de vives controverses et d’études appro- 
fondies et constituent la principale préoccupa- 
tion en matiére de dégradation due 21 l’exploita- 

tion forestiére. Une politique a long terme 
s’impose afin de restreindre la pulvérisation 
(Baskerville, 1976 et 1978). En vue d’é'quilibrer 
les classes d’2‘1ges, il faut planitier l’abattage des 
peuplements d’age mfir susceptiibles d’ét_re 

détruits par la tordeuse. Toutefois, la mise en 
oeuvre d’une politique de ce genre a suscité des 
difficultés compte tenu des différents types de 
propriétés et elle nécessite Paménagement de - 

nombreuses nouvelles routes. 

Pour remplacer les foréts d’épinette-sapin et de 
feuillus par de nouvelles plantations d’épinette 
noire résistante :1 la tordeuse des bourgeons 
(Marceau, 1981), ii a fallu effectuer de grands 
travaux de terrassement £1 l’aide d’abatte'urs Le 
Tourneau de charrues et de sous-soleuses. 
L’utilisation de ces machines ne semble pas 
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Photo 5. L'abattage des arbres a |'aide de bouteurs entralne Ia destruction et la dévaIorisa— 
tion de bois précieux et peut creer des problemes tuturs d’accés a des fins d'exp|oitatlon. 
B. Case, Centre de recherche forestiere de Terre-Neuve, Service canadien des toréts, St. John's (Terre-Neuve) 

entrainer d’effets préjudiciables directs sur les 
peuplements. Les systémes de quadrillage en 
vue de l’entr‘etien éventuel de la plantation per- 
met de réduire le nombre de routes et de jetées 
et, par conséquent, de diminuer considérab1e- 
ment les travaux de terrassement sur les zones 
déboisées. 

Les effets a long terme du remplacement des 
peuplements de feuillus par des monocultures 
de coniféres ainsi que l’utilisation des herbicides 
constituent deux autres sources de contraintes 
entrainées par la mise en oeuvre de programmes 
de restauration forestiére sur de vastes superfi- 
cies. Depuis des décennies, les monocultures ont 
fait l’objet d’études et de controverses. En fait, 
la monoculture est pratiquée sur de vastes 

' régions du Canada. La fertilité du sol ne risque



guére de diminuer au cours de la deuxiéme 
période de rotation comme cela s’est produit en 
Nouvelle-Zélande au cours du reboisement de 
pins radiata; il en va de méme de la rotation des 
épinettes comme cela s’est produit en Allema- 
gne (Smith, 1962)., En comparaison de la super- 
ticie des foréts naturelles, la superficie réelle des 
plantations sera négligeable. Les plantations 
d’épinette semblent donc peu susceptibles de 
réduire la fertilité des sols. 

L’utilisation des herbicides est essentielle 51 la 

réussite de l’implantation des peuplements de 
coniféres et a la régénération naturelle sur les 
sites fertiles, mais elle souléve de notnbreuses 
controverses. L’opposition du public a l’utilis_a- 
tion des pesticides constitue une entrave qui ris- 
que de rendre inutile la plupart des initiatives 
de restauration forestiére au Canada. Les con- 
traintes qui font l’objet du présent rapport con- 
cernent la végétation, la couverture morte et le 
sol, la faune et les ressources en eau et ont fait 
l’objet d’études approfondies. Norris (1981) a 
récemment étudié le comportement et les ris- 

ques d’utilisation des herbicides. Selon lui, il' 

existe suffisamment de données en vue de déter- 
miner les effets de l’ingestion des herbicides sur 
la faune qui s’alime'nte de la végétation traitée, 
des organismes du sol arrosé d’herbicides (ces 
substances disparaissent rapidement de la cou- 
verture morte et du sol) et des organismes aqua- 
tiques exposés aux herbicides dans l’eau. Des 
données ont été rassemblées sur les degrés de 
toxicité aigué et chronique. La plus grande 
préoccupation au sujet de l’utilisation des herbi- 
cides concerne actuellement les risques pour la 
santé de l’homme et des poissons. L’utilisation 
des herbicides est soumise a une réglementation 
rigoureuse, et les conclusions d’un groupe inde- 
pendant d’exper'ts du Royaume-Uni établissent 
que ces produits ne présentent a peu pres aucun 
risque pour la santé humaine s’ils sont utilisés 
selon les mesures de sécurité et les dosages pres- 
crits. 

Dans certains cas, les contraintes les plus gran- 
des au niveau de la forét peuvent étre dues 51 la 
non-utilisation des herbicides. Cependant, les 

solutions de» rechange, comme le brfilage dirigé 
et le désherbage mécanisé, risquent d’avoir des 
effets davantage préjudiciables sur les peuple- 
ments forestiers que les herbicides eux-mémes. 

Foréts du Bouclier ca_nadien — 
depuis le Québec en direction 
ouest jusqu’en Saskatchewan 
La vaste région du Bouclier canadien (carte 2) 
est caractérisée par des tills de diverses épais- 
seurs et des sediments aqueux qui datent de la 
derniere glaciation, i_l y a de 8 000 it 10 000 ans. 
La région entiére est recouverte de granites et 
de gneiss anciens qui influent fortement sur la 
topographie et les types de sols. La forét se 
compose. principalement d’espéc,es boréales et 

TABLEAU 2. 
Effets de la construction routiére sur l’environnement aquatique et terrestre 

Phase de construction Effets Causes 

Coupe a blanc de l’emprise 

Coupe par bandes de l’emprise 

Traversée de cours d’eau 
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Diminution de la 
productivité du site; 
pertes de terres 
productives 

Destruction des habitats 
d’espE:ce_s d’oiseau»x a 
faible densité et d’esp‘éces 
animales 

Obstacles a la migration du 
poisson 

Diminution de la 
productivité du site 

Perte de terres productives 

Perte du bois utilisable 

Obstacles a la migration du 
poisson 

Augmentation de l’envasement 
des cours d’eau 

Augmentation de l’envasement 
du cours d’eau 

Obstacles a la migration du 
poisson 

Perte de frayéres 

Elimination excessive de la 
végétation dans les sites 
fragiles; emprise beaucoup 
trop large 

Elimination de la végétation 
dans des habitats uniques ou 
pres de ceux-ci 

Arbres abattus tombant dans 
le cours d’eau 

Elimination excessive de 
sols arables; clécapage 
plutét que débroussaillage 
dans les régions noyées 
Destruction du manteau 
organique par les bouteurs 
dans les régions 2‘: croissance 
marginale; glissement de 
terrain causé par l’enlévement 
de la végétation dans les 
régions 01‘: l’assise rocheuse 
n’est recouverte que par des 
sols peu profonds et dans les 
sites sableux 

Abattage par le vent des 
arbres le long de l’extrémité 
de l’emprise en raison des 
dommages causes 51 leur systéme 
radiculaire; abattage des 
arbres sur pied par les 
bouteurs; enfouissement des 
arbres sous les piles de 
débris 

Rejet d’arbres et de débris 
dans le cours d’eau par les 
bouteurs; augmentation de 
l’envasement des cours d’eau 

Entrainement des sols érodés 
dans le cours d’eau en raison 
de la largeur insuffisante de 
la zone tampon et débordement 
des charges des bouteurs dans 
le cours d’eau 

Erosion du lit et des berges 
causée par un mauvais 
alignement des ponceaux et 
augmentation de vitesses 
engendrée par l’obstruction de 
l’écoulement du cours d’eau; 
affouillement de la fondation 
de la route causé par 
l’insuffisance de 
l’enrochement ou des 
contreforts élevés 

Augmentation de la vitesse de 
l’eau sous les p'onts par les 
ponceaux; mauvaise 
installation des ponceaux 
causant un effet de «chutes 
d’eau»; obstruction des 
ponceaux par des débris; 
ponceaux trop gros qui 
entrainent des diminutions de 
la profondeur de l’eau 

Ponceaux trop petits ou 
bouchés par d_es débris causant 
un effet d’«engorgement» en 
amont; augmentation de la 
vitesse de l’eau accroissant 
l’envasement en aval



Dispositifs de drainage 

Fosses d’emprunt, berges 
hautes, remplissage, 
activité de concassage 

Routes riveraines 

Routes situées pres 
d’habitats vulnérables ou 
uniques de la fau_n’e, des 
oiseaux et du gibier d’eau 

Installations de soutien 
et d’entretien 

Perte de terres productives 
ct d’habitats pour la faune 
et gibier d’eau 

Perte de sol_s productifs 

Perte de terres productives 
et d’habitats pour la faune 
et le gibier d’eau 

Augmentation de l’envasement 

Diminution de la qualité de 
l’eau 

Augmentation de 
l’envasement du cours 
d’eau 

Perte de frayeres et de 
sites d’élevage 

Diminution de la productivité 
du site 

Perte de terres productives 
et d’habitats fauniques 

Perte d’habita_ts pour les 
especes de gibier d’eau 

Augmentation de l’envasement 

Augmentation de la 
temperature de |’eau 

Epuisement de l’oxygene 

Diminution d_es réserves 
alimentaires du poisson 

Perte d’habitats; 
accroissement de la 
concurrence alimentaire; 
division des troupeaux et 
des volées; déplacement des 
oiseaux et des animaux 

Destruction des habitats 
du poisson, de la faune et 
du gibier d’eau 

Ponceaux trop pet_its et 
bloqués par des débris 
entrainant un «engorgement» et 
des inondations en amont 
Erosion des berges hautespar 
les grandes vitesses de l’eau 
s'écoulant dans de longs 
fossés

( 

Inondations causées par des 
dispositifs inadéquats de 
drainage; destruction du 
manteau organique dans les 
marécages et les régions de 
tourbieres en raison de la 
modification des traces de 
réseaux hydrographiques 

Ecoulement sortant des fossés 
de vidange se déversant 
direetement dans le cours d’eau 

Pénétration de matieres 
toxiques dans le cours d’eau 
par le réseau de drainage a la 
suite d’un m_auvai_s endiguement 
ou de déversements accidentels 
lnsuffisance de la zone tampon 
entrainant un envasement causé 
par le ruissellement des 
surfaces exposées; pompage des 
eaux résiduaires et des eaux 
de la fosse directement dans 
le cours d’eau 

Prélevement d’agrégats 
directement dans le cours 
d’eau 

Erosion causant l’élimination 
des particules fines du sol 
contenant des élérnents 
nutritifs 

Elimination de la végétation 
du manteau organique et de 
terres arables par l’activité 
des bouteurs 

Remplissage des régions 
marécageuses 
Insuffisance des zones tampons 
entrainant un envasement causé 
par le ruissellement des sols 
exposés 

Elimination de la végétation 
augmentant la quantité 
d’é‘nergie solaire regue par le 
cours d’eau 

Pourriture des matieres 
organiques pé'nétr’ant dans le 
cours d’eau ’ 

Elimination de la végétation 
entrainant une diminution de 
la chute naturelle des 
feuilles, source d’éléments 
nutritifs, et du nombre 
d’insectes terrestres tombant 
dans le cours d’eau 

Perturbations causées par la 
circulation routiere aux 
animaux et aux oiseaux; 
bouleversements des 
comportements migratoires et 
des régions de 
nidification/d’élevage 

Déversement de combustibles et 
de pétrole dans les cours 
d’eau; mauvaise utilisation 
des agents de lutte contre la 
poussiere et les glaces; 
mauvaise utilisation des 
pesticides 

Source: Case et Rowe. 1978. 
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les sols sont généralement des podzols5 
(carte 3). Dans cette région, of: le climat est de 
type continental froid, les denses et vastes foréts 
d_e coniferes caractéristiques de la zone ont subi 
d’importantes pertes dues aux incendies et au 
vent. La construction des routes est souvent dif- 
ficile et cofiteuse. L’expansion et le rendement 
total sont restreints et l’exploitation forestiere se 
trouve encore a la limite dcla rentabilité. 

Contrairement aux régions acadienne et du 
Saint-Laurent, 1’agriculture n’a présenté aucune 
concurrence majeure, sauf dans certaines zones 
argileuses de l’Ontario et du Québec. 

Avant la Premiere Guerre mondiale, on prati- 
quait l’exploitation des billes de sciage a la 
limite sud de cette région. Le principal type 
d’ex'ploitation, celle du bois de pate, a com- 
mencé au cours des années 1920. De nos jours, 
la majeure partie de la région, jusque dans les 
zones 21 faible rendement situées dans le nord 
(cartel), est lou_ée a de grandes sociétés 
d’exploitation forestiere. 

Lorsque le débardage s’effectuait a l’aide de 
chevaux, les impacts sur les terres elles-memes 
étaient négligeables; les cours d’eau servaient au 
transport des billes jusqu’aux scieries. Des les 

années 1960, des préoccupations ont été -soule- 
vées concernant l’accumulation excessive 
d’écorces et de débris dans les cours d’eau et les 
lacs. C’est vers cette meme époque que le débar- 
dage a commencé a se faire par camions, mais 
les cours d’eau constituent encore un des princi- 
paux moyens de t_ransport des grumes. Etant 
donné que les cours d’eau ne permettent pas de 
transporter defacon appropriée les peupliers 
faux-trembles et les bouleaux, qui coulent faci- 
lement, et que ces especes sont moins propices a 
la fabrication de la pate, elles n’ont jamais été 
exploitées a cette fin. Les peuplements de rési- 
neux se sont donc transformés en peuplements 
mélangés sur de vastes régions des forets boréa- 
les. Sur le plan de l’éc_onomie et de la réserve 
future de bois, cette transition constitue une 
contrainte tres préoccupante (Whithey et 
McClain-, 1981). La forét mélangée boréale est 
donc composée d’une mosa'1‘q_ue de peuplements 
stratifiés, arrives at différents stades de succes- 
sion, 01‘: les techniques de coupes ont favorisé 
davantage la reproduction des feuillus que celle 
des résineux. 

Dans cette région, les initiatives de restauration 
forestiere des zones déboisées (environ 
500 000 ha par an sont déboisés) ont été relati- 
vement restreintes. L’implantation des résineux 
est souvent lente, et les peuplements se compo- 
sent fréquemment d’arbre_s de tailles non unifor- 
mes et sont couverts de broussailles. La succes- 
sion et la dynamique des foréts qui ont pris 

naissance par suite dV’un incendie et oi‘: les espe- 
ces se sont adaptées grace a la présence de 
cones plus ou moins sérotineux‘ des pins gris et 
des épinettes noires different au cours de la 

période postérieure a l’exploitation forestiere.



CARTE 2. 
Régions physiographiques principales 
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Les incendies préparent les lits de germination, 
éliminent les possibilités dc concurrence et assu- 
rent des réscrves de graines en chauffant les 
cones et en faisant fondre la résine qui retient 
les écailles; en outre, les arbres morts qui res- 
tent fournissent des zones d’ombre sur la cou- 
verture morte ou les semis peuvent s’imp1anter. 
L’exploitation forestiére n’offre habituellement 
pas les memes avantages. La régénération res- 
treinte des résineux dans la forét boréale a sou- 
levé de nombreuses i_nquiétudes (Association 
forestiére canadienne, 1977), et, par conse- 
quent, il y a eu accroissement des demandes et 
des initiatives de restauration forestiere. Les 
évaluations et les analyses de la situation (Arm- 
son, 1976) ainsi que les mesures correctives qui 
ont été prises en sylviculture (COGEF,1975) 
ont entrainé des modifications marquees des 
procédures et des modes de paiement relatifs 
aux permis de sylviculture. Les industries qui 
détiennent des permis doivent assumer de plus 

en plus de responsabilités au titre d’accords offi- 
ciels en ce qui concerne la régénération sylvicole 
des zones exploitées. 

Cette contrainte due £1 l’homme est sans doute a 
l’0rigine des répercussions les plus graves et de 
plus longues durées dans les foréts. Elle touche 
la totalité des foréts du Canada et influera sur 

' 

l’état des foréts et le bien—étre des Canadiens 
pendant de nombreuses générations. 

La répartition des populations d’ongulés de la 
forét boréale a subi des modifications notables 
depuis que les peuplements d’arbres d’age mfir 
sont exploités par l’homme au lieu d’étre incen- 
diés, ainsi qu’en raison du nombre croissant de 
jeunes peuplements artificiels (McNicol et Tim- 
mermann, 1981). Les cerfs de Virginie ont 
étendu leur aire de dispersion vers le nord, les 
caribous r_1e fréquentent plus que les zones sep- 
tentrionales et les populations d’orignaux ont 
augmenté (cartes 4 et 5). 
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Les ingénieurs forestiers ont actuellement de 
plus en plus recours a la scarification des zones 
déboisées pour détruire les plantes qui font con- 
currence aux semis des arbres, et ils préparent 
les lits de germination en remuant la couche 
d’humus a l’aide d’engins. Le brfilage dirigé est 
également employé pour éliminer les débris 
d’exploitation, preparer les sites en vue de 
l’ensemencement et réduire les risques d’incen- 
die. Ces techniques peuvent étre bénéfiques a la 
fois pour la faune et les arbres si leur mise en 
oeuvre est effectuée de facon appropriée. 

Outre Faménagement des routes, voici les prin- 
cipales sources de préoccupations concernant les 
impacts directs de l’exploit,ation mécanisée sur 
les peuplements de la forét boréale: 

0 superficies et formes des zones de coupe 
rase 

0 destruction de la régénération preexis- 
tante



Photo 6. La restauration p‘ar coupe et brfllage d_e_s Iandes de Kalmia présente des difficultés; il faut habituellement procéder a Venlévement des landes, et la fertilité du site s'en trouve 
réduite. 
G. F. Weetman 

Photo 7. Abatteur Le Tourneau de 65 tonnes utilisé pour préparer les sites en vue du plantage au Nouveau-Brunswick‘. 
G.F. Weetman 
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0 formation d’ornié‘res, perturbations et 

entassemcnt de la couverture morte dus a 
l’utilisation de machines 

0 appauvrissement en substances nutritives, 
d’ou réduction de la fertilité du sol 

° dégradation des contrées sauvages. 

Ces facteurs font l’objet d’une analyse plus 
approfondie dans une section ultérieure. 

Dans cette région, les bassins versants et les 

valeurs panoramiques ne sont_ pas d’un intérét 
aussi particulier que dans 1’ouest du Canad_a. Le 
paysage boréal a souvent un relief trés accidenté 
et est recouvert d’une multitude de types de 
foréts; les zones déboisées peuvent donc se dissi- 
muler dans le paysage dont la valeur panorami- 
que ne risque guére d’étre perturbée. Ces 
régions sont généralement plates (non monta- 
gneuses) et éloignées des centres dc population. 
En raison des moustiques et du réseau de l_acs et 
de cours d’eau, la plupart des installations de 
loisirs et des chalets sont construits en bordure 
des voies navigables. Les controverses au sujet 
de l’exploitation des zones récréatives suggérent 
d’aménager des rideaux verts le long des routes 
et des voies navigables. Dans certains cas, il a 
fallu procéder a une coupe partielle, au lieu 

_d’une coupe rase, sur les zones adjacentes aux 
voies navigables, de maniére a ne pas perturber



CARTE 3. 
Zones de sols et régions principales 
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le paysage depuis les nappes d’eau jusqu’a la 

ligne d’horizon. Les manuels et les guides 
d’aménagement paysager qui traitent de la 

coupe et de l’exploitation (Hough, Stansbury &
_ 

Associates Ltd., 1973) des foréts de 1’est du 
Canada accordent une attention particuliére :1 

ces problémes.
' 

La forét boréale comporte de nombreux sites 

vulnérables, comme les sites rocheux au sol 

mince, qui ont sans doute été ravagés par de 
gros incendies, créant des peuplements équien- 
nes. Au cours de l’exploitation des arbres de 
cette classe d’age, il faut prendre des précau- 
tions particuliéres afin d’éviter la dégradation 
du sol, par exemple en créant des zones d’inter-A 
diction de coupe, en exéeutant les coupes par 
petites bandes ou parcelles ou des coupes par- 
tielles, en prenant des mesures spéciales au 
cours du débusquage par trainage au sol ou lors 
de l’exploitation en hiver, etc. Les risques de 

dégrad_ation peuvent étre si élevés dans certai- 
nes zones qu’il est préférable d’y interdire toute 
exploitation.

‘ 

Un probléme qui caractérise les foréts boréales 
concerne le sol organique; habituellement, les 

foréts d’épinette noire ayant atteint la maturité 
croissent sur d’épaisses couches de sol organi- 
que. Aupa_ravant, dans ces régions, l’exploita- 
tion était effectuée au cours des périodes de gel. 
De nos jours, l’exploitation estivale effectuée :1 

l’aide de débusqueuses ou de tracteurs entrai- 
nent la formation de profondes ornieres qui se 
remplissent d’eau, de carex et de roseaux et 
entravent la régénération des peuplements 
d’épinette. Toutefois, depuis quclque temps, on 
espére régler ce probléme grace £1 1’utilisation de 
pneus en caoutchouc de grandes dimensions et a 
tres faible pression. Les débusqueuses munies 
de ces pneus sont plus rapides et plus stables, 
donnent un rendement plus élevé et permettent 
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de minimiser la 

(Mellgnen, 1980). 
dégradation du sol 

Région des Grands lacs et du 
Saint-Laurent — Ontario et 
Québec 
Dans cette région située au sud de la forét 
boréale, de vastes zones forestiéres ont été abat- 
tues en vue de l’exploi,tation, agricole, et il 

pousse de nombreuses foréts de feuillus d’ombre 
composées d’érables, de hétres, de pruches et de 
bouleaux jaunes (auparavant, elles compre- 
naient un grand nombre de pins blancs). Les’ 
foréts de feuillus les plus méridionales du 
Canada, soit la région forestiére des feuillus’ 
(carte 1), ont été en grande partie détruites — il 
n’en reste plus que des vestiges — pour faire 
place aux exploitations agricoles.



CARTE 4. Cette région forestiére offre de fortes possibili- 

_ _ _ _ 
tés de loisirs qui semblent étre menacées par 

Modifications de la répartition du cerf de Virginie de 1620 a l’exploitation forestiére. Ces possibilités sont 
1975 et répartition actuelle du caribou des bois en Ontario maximales pres des centres urb'ains, dans les 

‘ 

zones de récréation publiques et dans les boisés 
des terres agricoles. 

Une grande partie des foréts se trouvent s_ur des 
propriétés privées, ofi il existe assez peu de res- 
trictions rela_tives a la coupe et 01} les régirnes 
fiscaux ne favorisent pas la conservation des 
foréts. En Ontario, les propriétés forestieres de 
production ne sont pas reconnues comme étant 
de véritables exploitations agricoles a des fins 
d’évaluation fonciére (Puttock, 1982), bien 
qu’une réduction de 50 % de l’imp6t foncier soit 
accordée aux propriétaires dc boisés d’aménage- 
merit enregistrés. 

Les contraintes negatives des coupes et_ des 
exploitations nonréglementées sur les petites 
propriétés forestieres privées soulevent de nom- 
breuses préoccupations (Université La- 
val,l981). Aux Etats-Unis, ce probleme se 
répercute sur l’ensemble du pays, étant donné 
que l_a plupart des foréts se trouvent sur des pro- 
priétés privées. Au Canada, les terres forestieres 
privées se trouvent principalement dans les 

regions peuplées de l’Ontario, du Québec et des Aire originale de répartition de 1620 

Cerfdevirginie provinces Maritimes (carte 6). Dans ces foréts, 
les contraintes sont dues 2 l’écrémage pratiqué 

Cafiboudesbois‘ dans les propriétés fonciéres, £1 la destruction 
des boisés, a la détérioration de la qualité des 
peuplements, a l’industrie de fabrication des 
meubles en bois dur, 2‘: la réduction de 1’habitat 
faunique et a la dégradation des zones panora- 

Source:SmitheiBorczon,1977,Bergerud,1978.11rédeMcNioo|et11mmermann,1981. 
‘ 

miques_ Dans dc nombrcux cas, leimportance de 
ces perturbations ne peut étre mesurée. Elles se 
produisent dans les foréts les plus proches des 
centres de population et les plus faciles d’accé_s 
aux‘ habitants de l’est du Canada. En ce qui 
concerne les produits a valeur élevée, les petites 
exploitations forestiéres privées ne sont pas ren- 
tables en raison des possibilités restreintes 
d’exploitation et du décalage temporel inhérent. 
Etant donné que le processus implique des 
valeurs non mesurables, les théories economi- 
ques actuelles, particulierernent sur le plan des 
investissements selon les analyses des cofits et 
des avantages, ne peuvent étre appliquées a 
Yaménagement forestier (Lussier, 1981). L’lZtat 
doit se charger d’octroyer des subventions ct 
d’élaborer des réglements en vue d’assurer 
l’intégration appropriée de l’exploitat_ion fores- 

tiére sur c'es terres. Bien qu’i1 existe des pro- 
grammes provinciaux améliorés, destinés a 
favoriser la gestion des petites propriétés fores- 
tiéres privées, la mise en oeuvre est difficile en 
raison des fonds et du personnel trop limités. 

Pour les raisons énumérées ci-dessus, les Cana- 
diens qui vivent dans des villes comme Ottawa, 
Montreal, Toronto, Hamilton, Windsor et. Fré- 

Photo 8 En équipani ies débusqueuses de Iarges pneus on évite la formation d'orniéres sur les terrains organiques dans 
dérigto-n sont emourés dc foréts privées qui’ en 

,3 forét boréale 
‘ 

' genéral, étaient mal gérées auparavant et le 

E. Heidersdorf sont encore aujourd’hui. 
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CARTE 5. 
Répartition de |’origna| en Ontario
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Dans Ia partie inférieure de la vallée du Saint- 
Laurent au Québec, le chémage dans les zones 
rurales et les problémes d’ordre social qui en 
résultent soulevent de graves difficultés. Avec 
l’effondrement de 1’agriculture, les habitants 
des zones rurales et le gouvernement ont opté 
pour la sylviculture s_ubventionnée par l’Etat 
dansles foréts dégradées afin de réduire le cho- 
mage et les conditions des boisés. 

En raison des nombreux types‘ de problémes 
associés a la baisse de viabilité économique de 
l’exploitation agricole sur les terres a faible ren- 
dement ainsi que des boisés et des terres fores- 
tieres de la Couronne, la planification de l’utili- 
sation des terres forestiéres a été étudiée de 
fond en comble (Hills et al., 1970; Jurdant et 
al., 1972). Bien qu’il existe une bonne documen- 
tation au sujet des contraintes exercées sur les 
terres, des foréts et de la réaction du public, les 
solutions sont difficiles a trouver. Les problémcs 
de foresterie sont aggravés par les faibles profits 
de l’exploitation des foréts de la Couronne, 
l’absentéisme des propriétaires fonciers, les 

valeurs spéculatives des terres, la migration vers 
les centres urbains et le manque de fonds et de 
personnel pour assurer une mise en oeuvre 
appropriée des politiques gouvernernentales 
actuelles concernant la foresterie sur les terres 
privées.

' 

Dans cette région, les politiques des parcs pro- 
vinciaux en matiére de foréts ont été critiquées. 
Les foréts de nombreux parcs de l’Ontario et du 
Quebec sont exploitées depuis 100 ans. Il s’agit 

donc de determiner si, da_ns l’opin_ion publique, 
l’exploitation forestiére est compatible avec les 
objectifs des parcs. A cette fin, il a fallu proce- 
der au zonage des parcs selon les types d’utilisa- 
tion des terres, a la restriction de l’explo'itation 
au cours des périodes non touristiques et a des 
méthodes de coupes partielles comme la coupe 
de jardinage7 dans les peuplements de feu_il_lus 

d’ombre (par exemple dans le parc Algonquin, 
en Ontario) et au mode de régénération par 
coupes progressives“ dan_s les zones d’aménage- 
ment du pin blanc. 
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Foréts-parcs boréales et de 
peuplier faux-tremble des 
Prairies — Manitoba, 
Saskatchewan et Alberta 
Dans la majeure partie des Prairies, les con- 
traintes exercées sur les terres forestieres dues. £1 
l’exploitation n’ont attiré l’attention que récem- 
ment (Environment Council of Alberta, 1979). 
Les problémes sont de nature similaire, mais la 
région s’étend sur une vaste superficie 011 la 

population est clairsemée, ou les foréts ont été 
incendiées a maintes reprises dans le passé et 01‘: 
les principales opérations de coupes rases asso- 
ciées a l’industrie des pétes sont relativement 
récentes. 

Les terres situées au sud et a l’ouest du Bouclier 
canadien des Plaines intérieures (cartes 1, 2 et 
3) sont caractérisées par de profondes couches 
de sol, des affleurements rocheux limités, un 
nombre restreint de lacs, un terrain non acci- 
denté et des foréts dominées par l’épir_1ette blan- 
che, l’épinette noire, le pin gris et le peuplier 
faux-tremble. Sur les reliefs plats de ce type, ou 
les couches de sol sont profondes, les méfaits de 
l’exploitation forestiere sont beaucoup moins 
évidents et les sites vulnérables beaucoup plus 
rares. 

Toutefois, les conditions changent dans les 
avant-monts des montagnes Rocheuses en 
Alberta. Il s’agit d’une région d’un intérét pano- 
ramique particulier, ofi l’exploitation du char- 
bon, du pétrole et du gaz naturel prend rapide- 
ment de l’expansion et oil les foréts publiques 
offrent des possibilités dc loisirs. La concur- 
rence et les contraintes exercées par l’utilisation 
multiple de ces terres forestiéres publiques ont 
pris de l’ampleur. Au cours de l’exploration, les 
sociétés pétrolieres et gaziéres ont déboisé des 
bandes de foréts d’un bout a l’autre de la région 
en vue de l’installation des lignes sismiques, et 
l’industrie forestiére a construit des réseaux 
routiers d’envergure et a exécuté des opérations 
de coupe rase 2‘: une grande échelle. Des mesu- 
res sont actuellement prises en vue d’assurer 
une protection accrue des foréts. 
Il est difficile de distinguer les contraintes dues 
:1 l’exploitation de celles des autres utilisations 
des terres. D’aprés une étude poussée sur les 
effets de l’exploit_ation dans les régions d’Edson 
et de Grande—Prairie (C.D. Shultz & Co. Ltd., 
1973), les perturbations entrainées par la cons- 
truction des routes forestiéres sont beaucoup 
plus graves que les impacts des autres étapes de 
l’exploitation. La protection des bassins versants 
des cours supérieurs des rivieres qui s’écoulent 
dans la région est d’une importance capitale. La 
principale préoccupation concerne l’influence de 
l’élimination des arbres sur le débit total et le 
débit saisonnier des cours d’eau. Les phenome- 
nes touchés sont l’interception des précipitations 
par le couvert forestier, le taux d’évapotranspi- 
ration et la vitesse de fonte de la neige. L’éten-



due de la zone de coupes par rapport au tauvx 
d’accur'n'ulation et de fonte de la neige est acou- 
sidérer. Certaines études ont permis de détermi- 
ner que la coupe risque d’en_trainer une. aug- 
mentation du débit réel des eaux. Selon 
Anderson et al. (1976), les augmentations 
maximales au cours de la premiere année pen- 
dant la période postérieure a la coupe rase, a la 
coupe partielle et a la coupe de jardinage sont 
rcspectivement de 46, 20 et 10 cm par unité de 
surface. (En vue d’établir des comparaisons 
valables entre les bassins versants de tailles dif- 
férentes, l_e débit est fréquemment converti en 
unités de profondeurs uniformes pour 1’ensem- 
ble du bassin versant; ces unités s’appellent cen- 
timétres par unité de surface.) Une augmenta- 
tion maximale approximative serait de 4,5 mm 
par an pour chaque réduction de 1 % du peuple- 
ment forestier, mais en général les augmenta- 
tions n’atteignent que la moitié de cette valeur 
(Golding, 1981). 

En raison de l’importance particuliere des ba_s- 
sins versants, des lignes directrices ont été éla- 
borées en vue de minimiser les perturbations du 
sol et d’encourager l’utilisation des rideaux verts 
en bordure des cours d’eau et la coupe par can- 
tons et par bandes (tableau 3). 

Dans cette région, il y a un changement marqué 
de la topographic entre les parcs nationaux 
"Banff et Jasper dominés actuellement par des 
foréts fermées ou les exploitations forestieres et 
miniéres sont interdites, et les zones forestieres 
situées a l’est des parcs sont actuellement sou- 
mises a de graves perturbations d’origine ant- 
hropique. Une grande partie de la forét des 
parcs nationaux Banff et Jasper se compose de 
peuplements équiennes de pin tordu latifolpié au 
stade de subclimax qui se transformeront gra- 
duellement en peuplements d’ép’inette blanche 
et d’épinette d’Engelmann s’ils ne sont pas 
incendiés. Au cours de. la période de matura- 
tion, les peuplements de pin tordu latifolié sont 
ravagés par le dendroctone du pin ponderosa 
qui infeste méme les foréts commerci_ales adja- 
centes aux parcs. Les changements provoqués 
par Pexploitation forestiére attirent l’attention 

du public et font un contraste frappant avec le 
«paysage naturel» et les espéces fauniques des 
parcs nationaux. Les routes aménagées dans les 
foréts pour l’accés des touristes et des chasseurs 
entrainent des contraintes qui sont percues de 
facons fort différentes par les divers groupes de 
la société. 

Foréts des régions montagneuses 

Intérieur de la Co1ombie- 
Britannique et de 1’Alberta 

Les montagnes de l’intérieur de la Colombie- 
Britannique et de l’Alberta se caractérisent par 
une trés grande gamme de climats, depuis le cli- 
mat désertique jusqu’aux climats alpin et 

boréal. L’ensemb1e de la région connait des sai- 

CARTE 6. 
Apergu général des principaux problémes forestiers du Québec 
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vent mal aménagés. 

Source : Lussier, 1982. 

Zone 4 - Pgnuries de forets d'age mar. Graves infestations par la tordeuse des bourgeons de répinette. Trop forte 
densité de résinoux Iors de la régénération naturelia, invasion gradueile d'essenoes feuiliues non c'ornm‘e’rciales. 

Zone 5 - Graves intestations par la tordeuse, détérioration pennanente des peuplements de qualité. 
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Association des problemes rencontrés dansles zones 4 at 5. Graves invasions de ravageurs forestiers dans 

Zone pn'nc_ipalem_ent agrioole. on on trouve toutetois de nombreux boisés dexploitation agricoles qui sont sou- 

sons de croissance courte et un climat continen- 
tal. Elle est composée de la région forestiére 

montagnarde, de la région forestiére subalpine 
et de la région forestiére du Columbia (Rowe, 
1972). Elle a été soumise a de nombreux incen- 
dies et infestations d’insectes, d’o1‘1 la présence 
de foréts gravement perturbées, sauf a des alti- 
tudes élevées. 

De tres graves conflits en matiére d’utilisation 
des terres ont été suscités par les reliefs ondu- 
leux et montagneux, I’utilisation de 1’eau a des 
fins d’irri'gation, les migrations saiisonpnieres des 
populations d’ongulé's, les exploitations agricoles 
et d’élevage dans les vallées et l’expansion du 
tourisme. 

L’exploitation dans cette zone est axée sur les 
grumes de sciage et non pas le bois de pate 
comme dans les autres régions du Canada. Les 
grumes doivent étre transportées par camions, 
et des routes doivent étre aménagées su-r les ver- 
sants escarpés des montagnes. Les foréts des 
zones de faible altitude ont été exploitées il y a 
longtemps. 
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Photo 9. Parc national Jasper (Alberta). 
NFB-Photothéqué-ONF - Photo de Nelson Marrifield



Voici les principales préoccupations: 
1. La protection de l’habitat des ongulés 

(principalement les troupeaux de caribous 
de Kootenay), particuliérement les quar- 
tiers d’hiver de faible altitude et les foréts 
matures d’altitude élevée. 

2. La protection des bassins versants dans les 
zones d’irrigation comme celles de 1’Oka- 
nagane. 

3. La conservation de la nature sauvage dans 
les vallées non continues. 

4. L’érosion ct l’utilisation impropre des 
débusqueuses et des routes d’exploitation 
en montagne. 

5. La preservation de la valeur panoramique 
des zones de coupe_ rase (superficies, for- 
mes et orientations). 

6. La protection de l’habitat des poissons. 
7. La protection des foréts vulnérables sur 

les versants des montagnes (zones de pro- 
tection environnementale). 

8.L’exploitation forestiére dans les parcs 
provinciaux (devrait-elle étre permise 
comme dans l’est du Canada?). 

9. Le manque de régénération sur de nom- 
breux sites, particulierement dans les 

zones d’altitude élevée. 
10. La portée de la coupe de récupération 

dans les peuplements ravagés par les den- 
droctones. 

La population de cette région, peu dense, vit 

principalement de l’exploitation forestiére, de 
l’élevage et du tourisme. Une planification 
rationnelle de l’utilisation des terres sur une 
grande superficie de la région constitue un fac- 
teur essentiel a sa viabilité économique. Les 
visiteurs non autochtones favorisent habitue1le- 
ment les zones destinées a une seule utilisation, 
habituellement en ce qui concerne les loisirs ou 
les contrées sauvages. Au fur et a mesure que 
les conflits augmentent, il devient davantage 
évident qu’il faudra procéder a des études bio- 
physiques d’envergure en vue d_e rassembler des 
données scientifiques de base destinées a l’utili- 
sation rationnelle des terres. 

Région cétiére de la Colombie- 
Britannique 
Contrairement aux foréts de l’i_ntérieur et des 
autres zones du Canada, les foréts cétiéres n’ont 
pas été soumises a un tres grand nombre 
d’incendies majeurs. Les ouragans violents sont 
rares, et les foréts, dominées par les coniféres 
d’ombre, comme la pruche du Canada, la pru- 
che subalpine, le sapin gracieux, le sapin gran- 
dissime et le thuya géant, sont agées et de trés 
grande taille. Les foréts agées de 200 21 600 ans 
sont courantes dans les zones non déboisées. Ces 
peuplements forment une couverture trés uni- 
forme d’arbres sempervirants dc granndes dimen- 
sions. 

TABLEAU 3. 
Lignes directrices pour minimiser les perturbations du sol causées par les activités 

d’expl0itation forestiere dans les bassins versants 

La planification d’un programme de protection d’un bassin versant permet d’identifier les problemes 
éventuels et de déterminer les méthodes permettant de les éviter. Le premier facteur dont il faut 
tenir compte est la minimisation de la superficie totale ou du degré de perturbation du sol. 

l. 

12. 

13. 

Eparpiller des chantiers pour réduire la superficie des coupes rases continues et empécher l’accumula- 
tion de l’eau de ruissellement. 
Réduire la longueur de la route et le terrassement pendant la construction routiere. 
Sélectionner la méthode d’exploitation la mieux appropriée aux conditions. Il faut reconnaitre que 
l’exploitation aux tracteurs cause davantage de perturbations que le téléphérage relevé, suivi d’un 
débardage par cables-grues, et, pour terminer, d’un débardage par hélicoptére. 
Planifier soigneusement l’e_mplacement des chemins de débardage. 
Choisir soigneusement les premiers dépots transitoires. 
Se demander s’il sera nécessaire de brfiler les rémanents, tout en sachant que des brfilis importants 
exposent le sol minéral aux agents d’érosion et entrainent des apports supérieurs d’éléments nutritifs aux 
cours d’eau. 
Examiner les possibilités de déracinement par le vent au moment de l’ét_ablissement des limites du chan- 
tier. 

Planifier soigneusement le drainage de la route et déterminer la taille des ponceaux nécessaires pour 
absorber les écoulements de pointe. 
Penser £1 Iaisser des zones tampons arborées entre les cours d’eau et les routes adjacentes et les premiers 
dépots transitoires. 
Evaluer les possibilités d’érosion des cours d’eau et des berges en tenant compte des débris naturels pre- 
sents dans le cours d’eau et de l’apport probable des débris d’exploitation. 
Planifier les travaux pour que la construction de la route et les dispositifs de drainage soient terminés 
avant la saison des pluies. 
Prévoir un programme d’entretien des routes aprés 1’exploit_ation forestiére. 
Se doter d’un personnel de surveillance sur le terrain suffisant pour s’assurer que les conditions établies 
dans le plan d’exploitation seront respectées. 

Source: Golding, 1981. 

Photo 10. Gene photo présente une route forestiere dans une zone de haute altitude et des zones déboisées comportant 
des chemins de débusquage faits au tracteur. Kootenays-Est (Co|ombie-Britannique). 
R. Smith, case, Victoria 
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Dans cette forét, les perturbations dues aux 
incendies ou £1 l’exploitation forestiére se mani- 
festent die facon trés différente: les incendies 
laissent sur pied des arbres morts de grandes 
dimensions; l’exploitation forestiére est £1 1’ori- 

gine de fortes accumulations de rémanents et de 
souches. Le brfilage des rémanents au cours de 
la période postérieure £1 l’exploitation laisse les 
foréts dans un état de dévastation. Il y a done 
un vif contraste entre les zones de coupe rase et 
la couverture verte uniforme des anciennes 
foréts. Ces paysages sont facilement défigurés, 
Par conséquent, en vue de conserver la valeur 
panoramique de ces régions, on a eu recours a 
des guides d’aménagement paysager pour modi- 
fier la superficie, la forme et l’empl_acernent des 
coupes de maniére a satisfaire aux critéres de 
qualité visuelle (CQV) (United States Forest 
Service, 197_9b). L’élaboration de lignes direc- 
trices axées sur le site en ce qui concerne le bru- 
lage des rémanents a permis de réduire de facon 
considérable les opérations de ce type (Klinka, 
1977),. 

Du fait que les foréts sont agées et que les con- 
ditions sont favorables a la croissance, il existe 
d’abondantes réserves de bois commercialisable, 
tnéme dans les zones de haute altitude et sur les 
versants escarpés. La construction des routes 
pour atteindre les peuplements du haut des ver- 
sants et des vallées des montagnes cétiéres est 
cofiteuse et difficile. Les routes ainsi que les 

zones de coupe rase sont tres visibles. Les tra- 
vaux ont entrainé de l’érosion et des éboulis, et 
dans certains cas le nombre de routes était 
excessif et la construction ét_a_it effectuée de 
facon négligente; les éboulis ou les dépéts de 
débris organiques dans les riviéres et les ruis- 

seaux sont a l’origi,ne de la destruction de 
l’habitat des poissons (Toews et Moore, 1982). 
Les foréts de la cote et de 1’Intérieur ont fait 
l’obje_t de beaucoup d’étude's et de rapports 
(United States Forest Service, 1979a; Finnis et 
al., 1973). Les restrictions relatives 51 l’exploita- 
tion forestiére sont rigoureuses et se fondent 
principalement sur des p‘rinci'pe's directeurs éla- 
borés conjointement par le gouvernement et 
l’industrie. 

Parmi les phénoménes particuliers qui suscitent 
d’importantes préoccupations, mentionnons la’ 
destruction de l’habitat des poissons, particulié- 
rement du saumon. Les conflits de juridiction 
concernant Phabitat d_u saumon-, qui reléve du 
gouvernement fédéral, et l’exploitation fores- 
tiére sur les terres de la Couronne, qui reléve 
des gouvernements provinciaux, ont soulevé de 
nombreuses controverses. Les problémes de la 
stabilité des versants et des mouvements de 
masse (glissements) associés 2‘: l’exploitation des 
peuplements qui croissent sur les versants escar- 
pés des iles de la Reine-Charlotte constituent un 
exemple dc conflit juridictionnel (Poulin, 1981). 
La figure 3 donne les différentes étapes de 
l’étude des interactions poisson-foresterie. 

FIGURE 3. 
Composantes de |’étude des interactions poisson-foresterie dans les 

iles de la Reine-Charlotte (Colombie-Britannique) 
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Dans les foréts cotieres de haute altitude asso- 
ciées au cyprés jaune, aila pruche subalpine et 
au sapin gracieux, arbres dont la saison de 
croissance est courte en raison des épaisses 
accumulations de neige, on s’i'nquiéte beaucoup 
de la faible régénération 2‘: la suite de la coupe 
rase (Reuter, 1973). Dans ces foréts figées, scu- 
les les opérations de coupe rase sont rentables, 
la régénération préexistante’ des sapins est sou- 
vent de qualité médiocre, et il y a eu peu de ten- 
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tatives d’ensemencement des espéces de haute 
altitude. 
Certaines restrictions ont été imposées en ce qui 
concerne la superficie des zones de coupe rase, 
et les coupes rases progressives, on les arbres 
matures étaient abattus rapidement sur de vas- 
tes étendues, ont été interdites. La figure 4 pré- 
sente les interactions préjudiciables qui risquerit 
de se produire entre les méthodes d’aménage- 
rnent forestier et les facteurs associés 51 la dété-



rioration du site. Bien que les techniques de 
régénération, de protection et de traitement des 
peuplements soient moins dommageables que 
l’exploitation méme et la construction des rou- 
tes, elles ont créé des difficultés chez les ges- 
tionnaires qui sont tenus de respecter certaines 
normes de qualité de I’eau (voir figure 5). 
Le detail de l’éva1uation des perturbations pos- 
sibles des objectifs de la qualité de I’eau a déja 
été présenté (United States Forest Service, 
1980). Les impacts de la plupart des opérations 
sylvicoles sur la qualité de l’e'au font l’0bjet du 
tableau 4. 

I1 s’agit d’«un simple tableau ou les activi- 
tés sylvicoles sont présentées dans une 
colonne, et les possibilités de perturbations 
dues Z1 chaque activité, dans l’autre. Les 
impacts énumérés pour chaque activité 
sylvicole sont d’ordre général et devront 
sans doute étre étudiés en fonction des 
conditions locales. 

Les activités sylvicoles mentionnées sont." 
Méthodes de coupe 
Abattage 
Méthodes de débusquage 
Réseau routier et possibilités d'acces 
Méthodes de gestion des carburarzts 
Préparation du site 
Autres activités 

.\'.°‘."':'\.‘~f\-'3“ 

Parmi les effets préjudiciables sur le site, 
mentionnons: 
l. Dissémination et épandage des pro- 

duits chimiques 
Dénudation 
Modifications du gradient des canaux 
Tassement 
Accumulat_ion dc 
canaux 

6. Augmentation excessive du niveau 
d’eau 

7. Modifications de 'l'équilibre des pro- 
duits chimiques du site 

8. Modifications de la configuration des 
versants 

9. Modifications des sources d’ombre en 
bordure des cours d ’eau 

I0. Modifications de la végétation 
11. Concentration d’eau 

débris dans les 

Le tableau 4 peut servir £1 deuxfins : 

l. Elaborer les plans d’opérations sylvi- 
coles. 

2. Déterminer les variables touchées et 
les sources de perturbation au cours 
des essais dc simulation présentés 
dans les guides.»* 

(United States Forest Service, 1980). 

Il est également important de reconnaitre que 
l’exploitation forestiére n’est pas nécessairement 
préjudiciable aux poissons. Un certain degré de 
réchauffement et d’enrichissement des eaux par 
les substances nutritives peut favoriser la pro- 
ductivité des cours d’eau glaciaux des monta- 
gnes. 

FIGURE 4. 
Interactions potentiellement nuisibles entres les méthodes d’aménagement 

forestier et la dégradation du site — paramétres connexes 
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Source : Finnis eta/., 1973. 

FIGU RE 5. 

Effets d’une activité de sylvicultu re sur un objectif de la qualité de |’e_au 
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Région au ‘nord du 60° et 
Nouveau-Québec 
Dans les territoires du Nord, les peuplements ne 
sont généralement pas commercialisables en 
raison de leur taille et de leur volume (cartes l 

[foréts et terres dénudées], 2 et 3). Les foréts 
boréales n’atteignent des volumes comrnerciaux 
que dans les zones situées pres du fleuve Mac- 
Kenjzie et de la .baie d’Ungava et se composent 
surtout d’épinettes blanches et d’épinettes noi- 
res. Les épinettes blanchesqui croissent au fond 
des vallées du Yukon ont été principalement 
exploitées pou_r la production de girumes de 
sciage. En Alaska, l’exploitation forestiére _a 

pris plus d’importance. Les épinettes blanches 
mesurent en moyenne de 18 a 24 In de hauteur 
et de 25 a 36 cm d_e diamétre. Les données sur 
la biologie de ces foréts de haute latit_ude sont 
exhaustives (Zasada et al., 1977). 
Les deux principaux types de contraintes con- 
cernent la régénération restreinte des peuplee 
ments d’épinette blanche et la determination 
des mesures de lutte contre les incendies. Une 
régénération restrei_nte caractérise presque tou- 
tes les zones d’épinette blanche. Dans les vallées 
ou croissent dc nombreuses espéces végétales, la 
compétition entrave la régénération et l’ense- 

mencement naturel. En ce qui concerne la lutte 
contre les incendies, il est essentiel de détermi- 
ner quelles sont les mesures nécessaires pour 
maitriser ou ét,eind_re les feux de friches. Dans 
cette région, l’origine des incendies est bien con- 
nue: il s’agit d’un phénomene naturel entrainé 
habituellement par un coup de foudre. Dans les 
peuplements de faible valeur économique, les 

politiques en matiére de lutte contre les incen- 
dies sont déterminées en fonction des avantages 
et des inconvénients futurs des structures d’2‘1ge’s 
équilibrées et non équilibrées au cours des 100 
prochaines années ainsi qu’en fonction des liens 
qui existent entre les incendies, la végétation, le 
sol,- le caribou des toundras et les animaux a 
fourrure. Les lichens qui croissent sur le sol et 
sur les arbres constituent une source d’alimenta- 
tion des caribous en hiver (a savoir 60% du 
fourrage d’hiver). Les incendies de forét peu- 
vent détruire cet habitat indi_spensable en hiver 
(Scotter, 1971). Selon les politiques, aucune 
mesure de lutte contre les incendies n’est prise a 
moins que le feu ne menace un habitat, des peu- 
plements d’un intérét particulier ouune localité. 

Les foréts de cette région ne feront sans doute 
jamais l’objet d’une exploitation de grande 
envergure. En raison des faillites récentes ou du 
faible rendement économique des usines de pate 
au Canada, les nouvelles usines ne risquent 
guére d’attirer les investisseurs (Mathias, 1971; 
Loomis, 1979). Les principaux facteurs défavo- 
rables de cette région sont l’i_so1ement, le man- 
que de loisirs, le climat rigoureux et les grandes 
distances entre le lieu d’exploitation et les mar- 
chés. Selon toute probabilité, les vastes zones 
forestiéres du nord du Canada conserveront 

TABLEAU 4. . 

Activités sylvicoles et connexes et incidences potentiellement 
nuisibles des ressources concomitantes sur la qualité de l’eau 

Activités Incidences potentiellement 
nuisibles des ressources 

Méthodes de coupe 
Coupe rase ............... ............ .. Surplus d’eau~ Coupe rase avec semenciers... 
Coupe de jardinage ........................ ........ ...... 

Coupe progressive.....,...._ ...................... .... .... ......... .. 

Modifications de l’intensité 
d’ombre le long du cours d’eau 

Changement de la végétation 
Débris dans le chenal Abattage .................... ........................................................ .. 
Changement de la végétation 

Méthodes de débusquage 
Débusquage du bois de pulpe 2‘: la main ................... .. Ta55.em°nt 

Débusquage par traction animale ............................. _. 501 dénudé 
Débusquage au tracteur ................... ...................... } Tassemem 

Concentration des eaux 

Sol dénudé 
Concentration des eaux 

_ ‘ 
"Sol dénudé 

Cablage —— cable-grue ............. .... ................ ........ .. Modifications de 13 configuration 

Cablage — téléphérage relevé ................................... .. 

des versants 

Cablage —— ballon ......... .: ............................................ .. so] dénudé 
Modifications du bilan chimique du 

Débusquage aérien .......................................... ......... .. site 

Sol dénudé 
Tassernent 
Concentration des eaux 

Exploitation mécanisée (abatteuse, empiileuse, etc.).
{ 

Dérive e_t épandage aériens de 
produits chimiques (poussiére) 

Sol dénudé ' 

Modifications du gradient du che- 

Tassernent 

Routes et réseau d’accés 

nal 
Construction ct entretien ..................... .................... .. 

Accumulation de débris dans le 
chenal 

Modifications de la configuration 
des versants 

Modifications de la végétation 

Sol dénudé 
Tassement 
Modifications de la configuration 

d_es versants 

Méthodes de gestion des combustibles 
Enfoui_ssemen_t des rémanents ............ ...................... .. 

Sol dénudé 
Tassement 
Modifications de la configuration 

des versants 
. Concentration des eaux 

Lignes d’arrét et pare-feu ........... ............................. .. 

" Dérive et épandage aériens de 
produits chimiques (cendres) 

Sol dénudé 
Brfilage extensif ............................. ........ .......... .. Tassement 
Empilage a la main —- brfilage des rémanents ........ .. Accu_mu|_a1_ion dc débris dangle 
Empilage mécanisé - brfilage des rérnanents ......... .. chenal 
Briilagc dirigé ......................................................... .. 

Brfilage localisé .................................. ....................... .. 

Surplus d’eau 
Modifications du bilan chimique du 

site 

Changement de la végétation 
Concentration des eaux 

Sol dénudé 
Tassement 
Accumulation de débris dans le 

chenal 

Débusquage des produits non commercialisables .... .. 
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Hachage et épandage des rémanents ............... ....... .. 

Broyeur motorisé ........................................................ .. 

Déchiquetage et dispersion ........................................ .. 

Broyage ........................... .......... ........................... 

Preparation du site 
Coupe par bandes au bouteur .................................... .. 

Terrassement .............................................................. .. 

Dégazonnage mécanisé .............................................. .. 

Préparation des lits ..................... .... ................... .. 

Labour 2‘: la charrue....._ ............................................... .. 

Labour a la charrue a disques ...................... ......... 

Traineaux niveleurs .................................................... .. 

Drainage ...................................................................... »- 

Traitement chimique .... ............................................ .. 

Autres activités 

Plantage mécanisé ......... .......... .......... ........... .. 

Allégement de concurrence végétale 
Incendie ............................................................... .. 

Produits chimiques ......... .............................. .. 

Machine ................... .... ............................... .. 

Eclaircie et nettoyage 

Tassement
_ Accumulation de débris dans le 

Accumulation de débris dans le 
chenal 

Tassements 
Modifications du bilan chimique du 

site 

Changement de la végétation 

chenal 
Modifications du bilan chimique du 

site 

Sol dénudé 
Tassement 
Surplus d’eau 
Modifications de la configuration 

des versants 
Changement de la végétation 
Concentration des eaux 
Sol dénudé 
Tassement 
Surplus d’eau 
Modifications de la configuration 

des versants 

Sol dénudé 
Tassement 
Sol dénudé 
Concentration des eaux 
Sol dénudé 
Accumulation dc débris dans le 

chenal 

> Modifications de la configuration 
des versants 

Changement de la_ végétation 
Concentration des eaux 
Sol dénudé 
Tassement 
Changement de la végétation

' 

Concentration de l’eau 

Sol dénudé . 

Concentration des eaux 
Dérive et épandage aériens de 

produits chimiques 
Accumulation de débris dans le 

chenal 
Changement de la végétation 

Tassement 
Concentration des eaux 

Voirbrfilage extensif 

Dérive et épandage aériens de 
produits chimiques 

Tassement 
Concentration des eaux 

Accumulation de débris dans le 
Ala main ........ .......... ..................................... .. 

{ Chem] 

Mécanisé ............................................................. .. 

Fécondation .......................... ................ ................... .. 

Ensemencement avec des semences améliorées ....... .. } 

Changement de la végétation 
Tassement 
Accumulation de débris dans le 

chenal 
Changement de la végétation 

‘ Dérive et épand_age aériens de 
produits chimiques 

Modifications du bilan chimique du 
site 

Changement de la végétation 

Source: U. S. Forest Service, l980. 
305 

sans doute leur état naturel tout en étant perio- 
diquement incendiées. 

QUESTIONS 
PARTICULIERES 

La présente section sur des questions forestieres 
particuliéres ne portera pas sur l’uti|isation des 
pesticides et des herbicides, qui, de nos jours, 
est au centre de vifs débats en bien des endroits 
au Canada. L’auteur reconnait que ce sont la 
des problémes préoccupants. Toutefois, en rai- 
son de l’importante documentation existante a 
ct: sujet et du grand nombre de rapport_s en pré- 
paration, il n’en traitera pas dans la présente 
section. 

Récolte et fertilité des sites 
Les terres forestiéres, contrairement aux terres 
agricoles, récupérent les éléments nutritifs de la 
litiére (feuilles, ramilles et fleurs tombées). 
Dans les foréts denses, les éléments nutritifs ont 
des cycles trés «étanches», une quantité minime 
gagnant les cours d’eau et les eaux souterraines. 
La plupart des cours d’eau s’écoulant des foréts 
septentrionales ont une faible capacité nutritive 
ou sont dits «oligotrophes» (infertiles). Les 
préoccupations soulevées par les cycles des élé- 
ments nutritifs dans les foréts remontent aux 
premieres études allemandes -91 Ce sujet. Celles— 
ci relevaient des baisses de fertilité dans les 
foréts d’épinette et de pin aprés que les aiguilles 
avaient été enlevées de la couverture morte. Les 
paysans ont toujours cu le droit d’y ramasser les 
aiguilles pour faire des litieres pour leurs ani- 
maux et pour engraisser leurs jardins (Weet- 
man et Webber, 1972). II a été démontré que la 
fertilité des foréts européennes, 011 on s’est con- 
tenté d’enlever les troncs d’arbres pendant 100 a 
200 ans, n’a pas diminué, car le bois et l’écorce 
contiennent peu d’éléments nutritifs. Les 
apports de la poussiere, des précipitations et de 
la météorisation a Pécosystéme forestier com- 
pensent ces disparitions peu fréquentes d’élé- 
ments nutritifs. Cette exploitation par ffits 
entiers était la seule méthode utilisée en Europe 
et en Amérique du Nord jusqu’a récemment. 
Depuis les années 1960, on tente de mécaniser 
la récolte; on doit parfois enlever les arbres 
(toute la partie aérienne) et les transporter sur 
le cété de la route pour les ébrancher (exploita- 
tion par arbres entiers). Ce mode d’exp1oitation 
consiste 2 enlever toutes les feuilles et les bran- 
ches, richesen éléments n_utritifs, et entraine un 
fort appauvrissement du site en substances 
nutritives. Le calcul des bilans nutritifs des 
foréts exploitées par arbres entiers permet de 
supposer que les apports contrebalanceront pro- 
bablement les exportations a long terme (50- 
100 ans) entre les coupes (tableau 5), mais non



pas a plus court terme. Il n’est pas recommandé 
d’avoir recours a l’exploitation par arbres 
entiers dans les foréts a faibles réserves en élé- 
ments nutritifs. 

Au Canada,‘ £1 l’heure actuelle, l’exploitation par 
arbres entiers est rare, seulement 5 % des arbres 
ayant été abattus de cette facon 2‘: l’est de la 

V 

Saskatchewan en 1978 (Association canadienne 
des pates et papiers, 1981),. Chaque année au 
Canada, des arbres sont abattus sur quelque 
0,8 million d’hectares, dont environ 0,6 million 
£1 l’est de la Saskatchewan. Environ 30000 ha 
sont exploités par arbres entiers chaque année, 
presque tous faisant l’objet de longues révolu- 
t-ions. Les plantations destinées a la production 
d"une biomasse énergétique ne sont encore 
qu’au stade expérimental, principalement dans 
l’est de l’Ontario; il reste £1 prouver leur rentabi- 
lité. Elles exigent des apports d’énergie sous 
forme de cultures, d’herbicides et d’engrais, 

L’é'puisement d’u'n site causé par les exporta- 
tions d’éléments nutritifs engendrées par la 
récolte des arbres ne semble plus étre une 
préoccupation majeure, pourvu que l’exploita- 
tion par arbres ‘entiers se limite aux sites appro- 
priés. 

A la suite de la crise du pétrole du milieu des 
années 1970, on s’est tourné vers les foréts 
comme source d’énergie naturelle. De nombreu- 
ses études ont été effectuées pour calculer les 

réserves totales de biomasse dans les foréts dans 
le cadre du programme fédéral de l’Energie de 
la forét (ENFOR). De nouveaux calculs ont été 
effectués d’aprés la récolte de biomasse pour 
maximiser la production d’énergie. En théorie, 
les peuplements cultivés spécialement pour la 

production d’énergie (plantations énergétiques) 
devraient étre coupés suivant une rotation de 
courte durée (2-15 ans). On cultive maintenant 
des arbres qui se reproduisent par drageonnage 
ou bouturage, comme certaines espéces de peu- 
pliers et de saules. Ils sont surtout plantés sur 
des sols cultivés et présentent les caractéristi- 
ques des cultures agricoles. Pour des récoltes 
intensives 5 révolution de courte durée qui 
s’accompagnent de fortes exportations d’élé- 

ments nutritifs,'il faudra épandre de facon répé- 
tée des engrais pour conserver la fertilité du sol 
(Freedman, 1981). 

La coupe répétée des taillis'°, comme ceux com- 
posés de chénes, espéce qui drageonne, a tou- 
jours été une source de bois de chauffage et de 
charbon en Europe et dans certaines parties de 
l’Amérique du Nord. Cette pratique a été 
délaissée avec l’apparition des combustibles fos- 
siles, mais elle pourrait bien resurgir dans cer- 
taines parties de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord si les ressources énergétiques non renou- 
velables deviennent trop couteuses. La majeure 
partie du bois coupé dans le monde sert de com- 
bustible’: le bois et le charbon répondent 21 au 
moins 90 % des besoins en énergie d’un milliard 
et demi dc personnes dans les pays en dévelop- 

pement (National Academy of Sciences, 1980; 
Barney, 1981). 

Les feux de rémanents, qui consument la cou- 
che d’humus renfermant la majeure partie des 
réserves d’éléiments nutritifs disponibles, sont 
plus préoccupants, car ils épuisent la fertilité 

des sites :31 faible productivité. Ces sites se 
retrouvent souvent £1 flanc de montagne, dans 
des sols rocheux ou tres minces. On avait sou- 
vent recours au brfilage délibéré des rémanents 
en Colombie-Britannique, mais cette pratique 
est maintenant i_nterdite, méme s’il se produit 
encore des feux naturels et des feux de friches 
allumés par l’homme. De vastes feux de friches 
se sont toujours produits dans des sites a faible 
productivité de la forét boréale canadienne, sou- 
vent aprés une coupe qui laisse des tas de réma- 
nents dangereux. Les sites récuperent lentement 
leur fertilité. Les incendies de la fin des 
années 1930 dans les monts Chic-Chocs de l_a 

Gaspésie, au Québec, en sont des exemples. Les 
graves feux de friches qui ont dévasté les foréts 
d’épinette noire de haute altitude ont donné des 
foréts a faible taux de renouvellement -dont la 

fertilité réside principalement dans une mince 
couche de lichen. 

Les feux de friches se produisant aprés une 
coupe ont toujours été trés courants. Ils étaient 
particuliérement nuisibles lo'rsqu’ils touchaient 
de jeunes peuplements avant la production de 
semences. Les terres dénudées et les landes de 
Terre-Neuve (Damman,1964), de Nouvelle- 
Ecosse (Wall, 1977) et du Québec sont des 
exemples de baisse réelle de la productivité 
forestiére engendrée par des incendies qui ont 
suivi leur exploitation. - 

L’enlévement des horizons supérieurs du sol, 

soit directement a l’aide de bouteurs, soit, par 
érosioii ultérieure du sol, est l’incidence la plus 
immediate de l’exploitation forestiére sur la fer- 
tilité d’un site. La couverture morte était peu 
perturbée par l’exploitation d’hiver sur l_a neige, 
méthode qui a été populaire jusqu’aux 
années 1960. La fertilité des foréts canadiennes, 
en réserves d’éléments nutritifs, est surtout con- 
centrée dans les 10-20 cm supérieurs de la cou- 
verture morte organique et dans le sol minéral 
sous-jacent. Lorsque l’exploitation forestiére se 
fait a l’aide de tracteurs débardeurs 2‘: roues, de 
débardeurs 5 cable ou par débardage par ballon, 
le pourcentage réel de sol minéral exposé de la 
région déboisée est habituellernent trés faible. 

Les valeurs de l’exposition vdu sol minéral 
(ESM) vont de 5 a 20% (Sidle, 1980). Les 
valeurs de 1’ESM peuvent atteindre plus de 
70 % si le débardage se fait £1 l’aide de bouteurs. 
En pratique, les problémes engendrés par le 

débardage par tracteurs ont tendance 2‘: se pro- 
duire sur des pentes 5 déclivité de 25 % et plus, 
ou les t_rac’teur's débardeurs £1 roues ne peuvent 
étre manoeuvres en toute sécurité. Les buche- 
rons ne peuvent souvent pas s’acheter le maté- 
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Photo 11. En comparaison de la récolte des troncs seuls, 
Penlévement de toutes les parties aériennes des arbres 
augmente les risques d'approvisionnement en subst_ances 
nutritives. Cette perte p_eut réduire la fertilité du sol sur les 
sites on les concentrations de substances nutritives sont 
faibies, comme les sites de-pin gris et de lichens dans la 
forét boréa_ie. 
G. F. Weetman 

riel trop couteux de débardage par cables. ll 

faut de plus en plus avoir recours au débardage 
par cables sur les pentes abruptes, mais nombre 
de foréts £1 flanc de montagne ont toujours été 

Photo 12. Les gros incendies de forét qui ravagent les 

zones d'exp|oi‘tation peuvent réduire |_a fertilité du site en 
éliminant |'humus sur les sols peu profonds. 
G,F. Weetman



TABLEAU 5. 
Elements nutritifs éliminés dans la biomasse récoltée par des méthodes 

d’exploitation intensive, exprimés par rapport aux apports totaux, 
aux flux nets et aux groupements de sols 

(Peuplement d’épinette rouge — sapin baumier de tout age) 

Catégorie Biomasse N P K Ca Mg 

Elimination par l’exploitation forestiére 
(kg/ha par 100 ans), . 

a) Coupe rase traditionnelle 1 18 000 120 18,2 76 219 20,4 
b) Coupe rase par arbres entiers 153 000 239 35,2 133 337 36,9 

Apports (kg/ha par 100 ans) 

a) précipitation 600 40 170 720 170 
b) météjorisation 0 60 500 1 800 500 
c) fixation de N2 1 000 — — — - 
Apports totaux 1 600 100 670 2 520 670 
Flux nets (kg/ha par 100 ans) 700 30 -60 -700 -200 
Groupement des sols (kg/ ha) 
a) total, horizon racinaire (39 cm) 3 760 1 280 13 400 5 750 1 770 
b) disponible, horizon racinaire 47 105 73 1 10 39 

Exploitation traditionnelle, % des apports totaux 8 18 1 1 

3 

9 3.0 
Exploitation par arbres entiers, % des apports totaux 15 35 20 13 5.5 

Exploitation traditionnelle, % du flux net 17 61 -127 -31 -10 
Exploitation par arbres entiers, % du flux net 34 1 17 -222 -48 -18 

Exploitation traditionnelle, % de 1’ensemble des sols 3,2 1,4 0,6 3,8 1,2 
Exploitation par arbres entiers, % de l’ensemble des 6,4 2,8 1,0 5,9 2,1 
sols 

Exploitation traditionnelle, % des sols disponibles 255 17 105 199 52 
Exploitation par arbres entiers, % des sols 509 34 182 306 95 
disponibles 

Source: Freedman, 1981. 

exploitées avec des bouteurs et le sont encore. 
L’usage de ces engins sur des versant_s entraine 
la formation d’une s_érie de terrasses. 

La disparition de la litiére expose le sol a 1’éro- 
sion pluviale; la structure grenue du sol se désa- 
grége et de fines particules bouchent les pores 
d_u sol sous-jacent, réduisant son taux d’absorp- 
tion de 1’eau. L’érosion pluviale cinétique peut 
entrainer les sédiments en bas de pente. Les 
grands pores du sol sont tassés par 1’action des 
bouteurs, et il s’ensuit une augmentation de la 
densité du sol. Des études des semis plantés 
dan_s les chemins de débardage ont montré une 
diminution de leur taux de croissance (Smith et 
Wass, 1980; Adams et Froehlich, 1981). Le tas- 
sement du sol sera vraisemblablement un pro- 
bléme dans les sols £1 texture fine, comme dans 
la ceinture d’argile de l’Ontario, et dans les 
régions sans gel, comme les montagnes du sud 
de la Colombie-Britannique. Dans la plupart 
des autres régions du Canada, les cycles de gel 
et de dégel du sol ont tendance a réduire 1e tas- 
sement. 

I1 semble que les méthodes traditionnelles 
d’exploitation forestiere n’entrainent pas vrai- 
ment de pertes réelles de fertilité si la couver- 
ture morte n’est pas perturbée. La croissance 
vigoureuse des peuplements en apparence 
dévastés par l"exploitation forestiére chaotiquc 
du début du siecle en est la preuve. On peut évi- 
ter en grande partie les pertes de fertilité en 
limitant l’uti1isation des bouteurs et l’exposition 
des sols minéraux sur les pentes abruptes. ll 

existe des lignes directrices et des politiques 
provinciales régissant les méthodes d’exploita- 
tion forestiére en montagne (Smith, 1973). 
Jusqu’ici, aucune etude multidisciplinaire ni 
aucun relevé des incidences environnementales 
n’a été nécessaire pour obtenir un permis de 
coupe, sauf dans des endroits particuliers. La 
réglementation des méthodes de coupe a été 
beaucoup plus sévére sur les terres boisées 
nationales des Etats-Unis (Spurr, 1981). Les 
tableaux 6 et 7 présentent certaines des lignes 
directrices de 1972 et 1976. Il existe des guides 
de lutte contre 1’érosion pour la construction de 
routes; ils prescrivent la «revégétation» des sols 
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Photo 13. Grand incendle de forét en 1955 a Baie- 
Comeau (Quebec). 
G.F. Weetman 

exposes a 1’aide de semences mixtes, comme le 
long des grandes routes provinciales (Carr, 
1980). 

Récolte et régénération 
Le probleme de la régénération des terres déboi- 
sées du Canada est l’un des effets négatifs le 
plus important et probablement le plus perma- 
nent, mais le moins visible. L’industrie récolte 
les arbres sur quelque 800 000 ha par année, 
dont seulement 200000 ha ont été plantés ou 
ensemencés artificiellement. Pres de 200 000 51 

300000 ha se régénérent assez bien natur.elle- 
ment, le reste de la superficie restant inculte 
pendant un certain temps ou se transformant en 
plantes indésirables non marchandes et en scrub 
(Envtironnement Canada, 1981). Ce probleme 
existe depuis longtemps et est trés préoccupant- 
5 1’échelle nationale (Weetman, 1977; Banque 
Royale du Canada, 1979). Sur Ie plan biologi- 
que, il se trouve habituellement £1 mi-chemin 
entre une perturbation causée par un incendie 
ou des insectes (a laquelle les arbres sont adap- 
tés) et une perturbation causée par l’exp1oita- 
tion forestiére, L’exploitation forestiere ne laisse 
souvent pas derriére elle de bons lits de germi-

~



nation permettant une nouvelle régénération en 
raison du peu d’exposition des sols minéraux. 
Ces sols sont de meilleurs lits de germination 
que la litiere, qui a tendance a s’assécher. 
L’exploita_tion forestiére peut anéantir les sour- 
ces d_e s_emences ou empécher la sortie de la 
graine des cones sérotineux (comme chez le pin 
gris et le pin tordu latifolié), qui ont besoin de 
chnanleur pour rompre leurs zones d’adhérence 
sur les écailles. L’exploitation forestiére peut ne 
pas éliminer la compétition végétative dans les 
sites riches ou peut détruire les semis établis 
(régénération préexistante) qui s’y t_ro1_'1vaien_t 

auparavant. Elle p_eut y laisser des arbres, qui 
sont des espéces non voulues (comme le peu- 
pl_i_er) ou d’une forme inadéquate et qui finiront 
par dominer le nouveau peuplement, 

La sylviculture prescrit diverses solutions 21 ces 
problérnes spécifiques aux sites; elles dependent 
des modes de reproduction des espéces d’arb_res 
et de l’évolution et des conditions de la forét. 
Ces solutions prévoient habituellement la scari- 
fication (c’est-a-dire la perturbation mécanique 
de la couverture morte), l’ensemencement 
direct, le plantage d’arbres, l’utilisation d’herbi- 
cides pour lutter contre les broussailles de 
meme que l’éclaircie ultérieure pour favoriser l_a 
croissance d’un moins grand nombre de tiges et 
réduire Page d’ex'ploitabilité. La figure 6 illustre 
les effets d’une mauvaise régénération sur la 
période et le rendement de la récolte de bois sui- 
vante. 

Le taux actuel de coupe (coupe annuelle per- 
mise ou CAP) sur les terres forestiéres de la 

Couronne provinciale est le niveau approximatif 

Photo 14. L‘en|évement de |'humus forestier et de la couche superficielle de sol mineral 
entrainé par la construction des routes pour c_amions _et débusqueuses réduit Ia fertilité du 
site. 
P. van Heek. Service des-foréis de la Colombie-Britannique 

de récolte qui peut étre conservé indéfiniment 
en vertu des normes actuelles de gestion et 
d’utilisation des peuplements forestiers, c’est-a- 
dire dans le cadre d’un aménagement en pro- 
duction soutenue. A l’heure actuelle, la CAP est 
habituellement basée sur le rendement naturel 
passé de la forét, Si les rendements futurs sont 
supérieurs ou inférieurs 51 ce niveau, la CAP 
doit étre modifiée en consequence. La période et 
l’in'_1porta,nce de la CAP dépendent de la struc- 
ture des classes d’2‘1ge de la forét dans l’unité de 
production soutenue, c’est-a-dire la superficie 
couverte par chaque classe d’age et l’importance 
de son rendemen_t estirnatif au moment de la 

récolte. 

La structure des classes d’ages est trés déséqui- 
librée dans de nombreuses unités de gestion du 
Canada. Les aménagistes provinciaux qui ont 
calculé la coupe permise dans les unités de pro- 
duction soutenue ont trouvé des déficits dans les 
réserves actuelles et prochaines de bois desti- 
nées aux scieries et aux usines de pates. Ils ont 
effectué ces calculs £1 l’a_ide de modéles informa- 
tisés deforéts réelles qui simulent la croissance 
de la forét pour une ou deux révolutions. Ces 
modéles peuvent examiner les incidences de 
meilleures méthod_es de régénération et de pro- 
tection des peuplements sur les coupes futures 
permises. Ces analyses dynamiques des ressour- 
ces forestiéres canadiennes ont présenté une 
image alarmante des réserves de bois rentables 
et ont entrainé la tenue de congres (Association 
canadienne des pates ct papiers, 1980) et de 
symposiums (Conférence nationale sur la régé- 
nération forestiére, 1980), et la rédaction de 

‘F ’ 

bie-Britannique. 

rapports d’étude (F.L.C. Reed & Associates, 
1978) destinés a élaborer des mesures pour 
remédier a cette situation. 

Méme si la solution consiste en partie £1 accroi- 
tre les activités de plantage, la stratégie d’amé- 
lioration des réserves de bois comporte égale- 
rnent la préparation du site, la scarification, 
l’ensemencement, l’utilisation d’he'rbicides, 

l’éclaircie, la fertilisation et, par-dessus tout, la 
réglementation de Pemplacement et de la 

période d’e_xploitation. Le manque d’argent est 
le principal obstacle a la mise en oeuvre de ces 
plans. 

FIGURE 6. 
Modifications techniques du 

rendement ‘des peuplements forestiers 
causées par des changements 

des rendements natureis historiques 

it 
a = d_écaIage dans Ie temps 
b = décalage dans ,I'esp_aee 

Rendement d’une foret 
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Photo‘ 15. Gene photo montre Ia degradation du sol due a I'uti|i_sation des systemes de 
débusquage par cébles et pa_r tracteurs sur les montagnes cotieres escarpées de la Colom- 

P. Van Heek, Service des ioréts de la Colombie-Brifannique 
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TABLEAU 6.
’ 

Lignes directrices sur la coupe rase aux Etats-Unis: 
lignes directrices de Church relatives aux terres federales, I972 

l. Coupe admissible 
a. ll faut revoir et modifier periodiquement la coupe admissible sur les terres forestieres federales 

pour s’assurer que les terres sur lesquelles elle est basee sont disponibles et propres a l’exploitation 
conformément a ces lignes directrices. 

b. Des augmentat_ion_s de la coupe admissible basées sur l’intensification des méthodes d’amenage- 
ment, comme le reboisement, l’ecIaircie, l’amelioration des arbres et autres, ne doivent etre accep- 
tees que s’il est demontre que de telles méthodes justifient des augmentations de la coupe admissi- 
ble et que s’il est prouve que les fonds disponibles sont suffisants pour les mener a bien. 
Si les mesures d’exploitation intensives planifiees manquent de fonds et, par consequent, doivent 
etre retardees, il faut réduire en consequence la coupe admissible. 

2. Limites de coupes 
ll ne faut pas avoir recours a la coupe rase sur les terres federales dans les regions our 
a. le sol, les versants ou d’autres elements du bassin versant sont fragiles ct vulnerables; 
b. il 11’ a aucune arantie ue la re ion eut etre re eu lee adé uatement en moins de cin ansY 

apres la coupe; 
c. les valeurs esthétiques surpassent toute autre consideration; 

on a recours a cette methode uniquement parce qu’elle donnera le rendement monetaire le plus 
élevé ou le rendement unitaire Ie plus fort. 

3. La coupe rase ne devrait etre permise que: 
a. si elle a ete jugee essentielle, sur le plan sylvicole, pour atteindre les objectifs d’amenagement 

forestiers pertinents; 

b. si la taille des blocs, des placettes ou des bandes de coupe rase reste au minimum necessaire pour 
atteindre les objectifs de sylvieulture et d’amenagement forestier de l’utilisation multiple; 

e. si une etude multidisciplinaire a tout d’abord ete effectuee sur les incidences eventuelles de cha- 
que region de bois sur pied vendus sur le plan environnemental, biologique, esthetique, technique 
et economique; 

d. si les blocs, les placettes ou les bandes de coupe rase respectent, sans exception et dans la mesure 
du possible, la configuration naturelle du terrain et s’y fondent bien. 

4. Contrats de vente de bois 
Les contrats féderaux de vente de bois doivent contenir des conditions pour s’assurer que toutes les 
mesures possibles sont prises pour minimiser ou éviter les incidences environnementales nuisibles de la 
coupe de bois, meme si de telles mesures peuvent entrainer des rendements nets plus faibles pour le 
ministere des Finances. 

Source: Spurr, 1981. 

L’aspect politique (et le noeud) du probleme 
reside dans le fait que les forets sont de pro- 
priete publique et que les gouvernements pro- 
vinciaux ont ete incapables ou ont refuse d’obte- 
nir des fonds pour ces travaux a une echelle 
appropriee. 

L’aspect legal du probleme suscite par cette 
contrainte se reflete dans le systeme de permis 
d’exploitation du bois d’oeuvre. Les detenteurs 
de ces permis, en general de gross_es compa- 
gnies, ne peuvent detenir des actions sur le bois 
de la Couronne. 
Les travaux de regeneration doivent etre payés 
par le propriétaire foncier (la province) par pre- 
levement direct sur les droits de coupe (Colom- 
bie-Britannique), par entente contractuelle 
(Ontario) ou par taxe spéciale d’exp1oitation 
forestiere du bois (Quebec). A l’echelle natio- 
nale, les gouvernements ont eu de plus en-plus 
tendance a recourir a ces ententes avec les 

societes detentrices de permis pour obtenir des 
fonds et mettre en oeuvre les travaux de regene- 

ration. En retour, les detenteurs de permis ont 
demande et obtenu de longues periodes de jouis- 
sance locative conditionnelles au rendement de 
l’aménagement forestier (principe du sempervi- 
rant). Les societes ont cree des pepinieres fores- 
tieres. Elles prennent maintenant des mesures 
pour convaincre les gouvernements de la neces- 
sité d’investir des fonds en sylviculture, en souli- 
gnant que ces travaux sont une forme d’autofi- 
nancement, c’est—a—dire que l’utilisation im- 
mediate des augmentations prévues de la coupe 
permise (effet de la coupe permise) engendre- 
ront des rentrees fiscales qui paieront largement 
les travaux de sylviculture. 

La demande présentee par la Shuswap Okana- 
gan Forest Association (SOFA) au gouverne- 
ment de la Colombie-Britannique est un exem- 
ple recent du probleme national d’appro- 
visionnement en bois (Crown Zellerbach 
Canada Ltd., 1980). La SOFA represente tous 
les detenteurs de permis de coupe d’unites a 
rendement soutenu des terres de la Couronne. 
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Les chiffres suivants de |’exemple de la SOFA 
(figures 7, 8 et 9) montrent l’atténuation de la 
perturbation provoquee par l’insuffisance des 
reserves de bois faute de regeneration. Ces chif- 
fres sont tires d’une analyse informatique du 
probleme d’approvisionnement en bois dans la 

region Shuswap — Okanagane en Colombie-Bri- 
tannique. Ce sont les resultats d’un programme 
élargi de sylviculture a trois options (options 1, 
3 et 4) — le plantage, le reamenagement des 
vieilles forets et l’espacement (soit separément, 
soit en combinaison) — pour améliorer les rende- 
ments des peuplements et les classes d’ages des 
forets d’ici 150 ans. L’analyse revele que la 

coupe permise actuelle peut etre augmentée, les 
rentrees fiscales payant le programme de sylvi- 
culture. 

La figure 7 montre le désequilibre actuel de la 
structure des classes d’ages de la foret. On y 
trouve 375 000 ha de peuplements ages (190 ans 
et plus) prets a etre recoltés, mais la coupe de ce 
bois doit etre etalée dans le temps pour permet- 
tre aux jeunes sujets d’arriver a maturite. ll y a 
egalement 100000 ha de terres a peuplement 
inadequat. La figure 8 presente le probleme de 
Papprovisionnement. La coupe actuelle est de 
4,8 x 10° m3, mais la coupe permise par le 

ministere des Forets n’est que de 2,9 x 105 m3 
sur les terres de la Couronne situees dans la 

region d’approvisionnement en bois (figure 8). 

Le taux de coupe permise dans les peuplements 
forestiers ages pourrait etre augmente si le taux 
de croissance des peuplements coupes pouvait 
etre accelere grace a des méthodes sylvicoles. 
Un modele informatique simulant la croissance 
de la foret a permis de poser des hypotheses sur 
les augmentations de taux de croissance et de 
rendement possible engendrees par des pro- 
grammes de plantage et d’eclaircie appliques a 
de nouvelles terres deboisees et a des terres a 
peuplement inadequat. Le modele a revele la 

relation entre Yintensification des méthodes syl- 
vicoles et le volume indique de la coupe 
annuelle permise en rendement qui est soutenu. 
L’hypothese veut que le programme de sy1vicul- 
ture soit possible et que les augmentations de 
rendement soient atteintes. 

La figure 9 montre les couts et les avantages 
réalisables. En raison de l’augmentation du taux 
de recolte, les droits de coupe touches par la 

province sur la vente du bois devraient fournir 
les fonds necessaires pour payer le programme 
de sylviculture. L’accroissement de 1"effectif 

industriel entrainera des revenus supplemental- 
res pour le gouvernement. La figure 7 montre le 
meilleur equilibre des classes d’ages (superficies 
equivalentes de bois par classe d’age) qu’on 
devrait atteindre d’ici 150 ans. 

Ces genres d’analyses strategiques des reserves 
de bois permettent de supposer que les mesures 
sylvicoles majeures qui s’imposen_t dans certai-_ 
nes parties des terres de la Couronne du 
Canada s’autof"manceront pourvu qu’on puisse



FIGURE 7. . 

Réparlition des classes d’ages: début et fin de la décennie 15 
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accélérer la coupe des arbres d’2‘1ge mfir. Le 
financement de la sylviculture est trés difficile 
dans certaines parties du Canada parce que les 
réserves de bois agé sont malheureusement déja 
épuisées. Le programme de sylviculture du sud 
de l’Okanagane sera approuvé seulement sur la 
preuve que les augmentations hypothétiques de 
rendement sont réalistes et réalisables. 
Bien que la politique forestiére et l’accroisse- 
ment des dépenses publiques 21 cc titre semblent 
étre les solutions au grand probléme national de 
la régénération, l’industrie doit elle aussi 
s’attendre a investir pour améliorer l’aménage- 
ment des foréts. Les aspects biologiques et tech- 
niques de la régénération, malgré leur ampleur, 
ne freinent pas les progrés futurs du renouvelle- 
ment des foréts du pays. Uexploitation fores- 
tiére d’autrefo'is a laissé au Canada des écosys- 
témes forestiers qui fonctionnent bien sur le 

plan biologique, mais mal sur le plan économi- 

que. L’abattage trop rapide des foréts d’age 
mfir ainsi que la mauvaise régénération et le 

remplacement par des peuplements de qualité 
inférieure ont entrainé un déclin marqué de 
l’import_a_nce relative de l’indus'trie du seiage du 
pin blanc et de l’épinet_te dans l’est du Canada. 
Cette diminution, due a l’homme, d_e la valeur 
économique des foréts est une forme de con- 
trainte sur les terres forestieres qui a des inci- 
dences negatives sur la société canadienne, le 

paysage et certaines populations fauniques; 

Récoltes et valeurs panoramiques 
De vastesl étendues de forests naturelles compo- 
sent Ia majeure partie du paysage forestier 
canadien. La superficie totale des foréts artifi- 
cielles est négligeable. La majeure partie delta 
population canadienne vit dans les villes et con- 
sidére les foréts naturelles comme des aires de 
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FIGURE 8. 

Sources actuelles d’approvisionnement 
en bois des usines situées dans la 

région d’approvisionnement 
en bois de l’0kanagane 
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nature sauvage trés importantes. Cette percep- 
tion de la nature sauvage est liée a une forét 
non perturbée par l’homme ou du moins ou les 
perturbations ne sont pas évidentes. L’impor- 
tance et la nécessité de préserver les aires de 
nature sauvage ont fait l’objet de débats inten- 
ses. 

La valorisation par le public des foréts non per- 
turbées a provoqué une série de débats ct 
d’affrontements relatifs 5 l’exploitation fores- 
tiere, notamment dans les parcs provinciaux. En 
Ontario, le parc Algonquin, exploité depuis sa 
création au siecle dernier, reléve maintenant 
d’une administration spéciale qui réglemente les 
méthodes d’exploitation pforestiére. En Colom- 
bie-Britann_ique,, u_n moratoire sur l’exploitation 
forestiere dans les parcs provinciaux a été 
décrété. 

Aménagement paysager des foréts 
On a recours a des principes d’aménagement 
paysager desforéts lorsque des terres boisées 
sont désignées comme zones d’exp1oitation pour 
s’a_s_surer que les critéres de qualité visuelle éta- 
blis sont respectés. La premiere étape de cette 
approche consiste £1 décider des criteres. II 

existe cinq critéres de qualité visuelle: la zone 
de conservation 2‘: l’état nature], la zone tampon, 
la zone tampon partielle, la zone d’a1tération et



FIGURE 9. 
Couts et avantages des solutions d’aménagement forestier dans 

la région d'approvisionnement en bois de |’Okanagane
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‘NOTE: 
1 . Les evaluations du niveau soutenu d"avantages de la de I‘Okanagane ne tiennent pas oompte : 

0 d’une augmentation prevue de la valeur réelle des bois sur pied de 2% par année; 
e du plus grand nombre d'emplois et de revenus engendrés par faugmentation des fonds de 1979 consacres a la 

sylviculture: at 

o des emplois indirects qui sont environ trois fois plus nombreux que les emplois directs. 

2. Les revenus annuels du bois sur pied sont de 8 $ Ie metre cube d'apres les evaluations actuelles effectuées dans 
la région de Kamloops en 1979. Ces revenus ne refletent 
marches torts et des marches faibles). 

pas néoessairement les fluctuations eventuelles (entre des 

3. Les recettes publiques autres que les droits de coupe sont basées sur des études de FLC Fleed & Associates, dé- cembre 1978, et de Crown Zellerbach Canada, des revenus de l'industrie forestiere dans la région de l'Okanagane. Ces études foumissent des evaluations de revenus qui représentent u'n cycle de quatre années d'exploitation nor- male. 

Source:CrownZellerbach Ltd.. 1980. 

la zone d’alteration maximale (tableau 8). Leur 
mise en application exige qu’on precede 21 un 
inventaire pour determiner la vulnerabilite du 
paysage. Les activités forestieres peuvent etre 
ensuite concues de facon 2 se fondre dans les 
caracteristiques du paysage (figure 10). 

Cette approche analytique explicite a été utili- 
see avec succes dans beaucoup de regions 
d’Amerique du Nord, habituellement celles fre- 
quentees par de nombreux visiteurs. Des lignes 
di'rec'trices particuliéres 21 la coupe ont été eta- 
blies pour differents types dc forets afin de res- 
pecter les criteres de qualite visuelle. Ainsi, on 
dispose de recommandations particulieres sur la 
coupe partielle dans des foréts de feuillus 
d’ombre" comme celles du parc Algonquin en 
Ontario (United States Forest Service, 1979b). 
[1 existe également des sytémes informatiques 

pour cartographier les paysages (United States 
Forest Service, 1976b). Dans de nombreuses 
parties du Canada, les permis de coupe sur les 
terres de la Couronnc ,ne sont pas accordés 
avant que 1’architecte paysagiste n’ait approuve 
le plan dc coupe. Dans certaines regions, on pre- 
sente au public des plans de coupe de 5 et 
10 ans incorporés £1 des plans d’utilisation des 
terres plus vastes pour obtenir des commentai- 
res et une approbation. 

Incidences de Paccroissement des 
mesures de lutte contre les 
incendies 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la protec- 
tion des forets contre les incendies a été étendue 
a toutes les forets commerciales du Canada. 
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L’amp1eur moyenne annuelle des differents bru- 
lis a diminué aux Etats-Unis et au Canada. 
L’inquiétude soulevee par la prevention ou la 
reduction de la frequence naturelle des incen- 
dies s’est accrue parallelement 2‘: la protection 
contre les incendies. Les mesures de lutte contre 
les incendies comprennent les aspects negatifs 
suivants : 

a) L’accumulation de combustibles dange- 
reux dans certains types de forets, entrai- 
nant des feux de cimes impossibles 51 mai- 
triser au lieu dc feux de surface dc faible 
intensité naturelle (Wilson et Dell, 197] ). 

b) Le remplacement de types de forets de 
coniferes dependantes des incendies par 
des types de couverts forestiers plus tole- 
rants mais moins précieux. Il peut s’ensui- 
vre une diminution de la diversité de la 
flore et de la faune (Day, 1979). 

c) Des incidences sur les populations fauni- 
ques, notamment les animaux 2:. fourrure 
(Lym et al., 1978; Bunnell, 1980). 

cl) Des augmentations du nombre des insec- 
tes et des maladies dans les peuplements 
non incendies (Alexander et Hawksworth, 
1976). 

Des anthropologues, intrigues Spar l’utilisation 
que les autochtones faisaient du feu, se sont 
penchés sur ce phenomene (White, 1972). 
Lewis (1977) a etudie l’ecologie des feux 
indiens dans le nord dc 1’Alberta en interro- 
geant des autochtones ages qui connaissaient 
ces métodes avant que des mesures de protec- 
tion contre les incendies de forét ne soient prises 
£1 l’echelle de la province apres 1950. Il a decou- 
vert que les Indiens, dans cette partie de la foret 
boreale, avaient acquis des connaissances sur les 
méthodes de gestion des ressources vegetales et 
animales par le feu et les avaient pcrfectionnees. 
Comme mesure de gestion, ils allutnaient des 
feux dans les pres £1 foin et les bourbiers desti- 
nes au péturage et au piegage, pour éliminer les 
vieilles forets improductives, pour tuer des 
arbres qui seraient ramassés £1 l’automne 
comme bois de chauffage, pour nettoyer les vil- 
lages et les immuniser contre le feu, pour ou'v'rir 
et entretenir des pistes et pour faire des signaux. 

Dans cette meme region de l’Alberta, ou la fre- 
quence des incendies a toujours ete elevee et 
qui, par consequent, abrite surtout des peuple- 
merits jeunes, des‘ mesures a grande échelle de 
lutte contre les incendies aideront ces peuple- 
merits a atteindre la maturité et permettront 
d’accroitre enormement la coupe permise et de 
creer plusieurs nouvelles usines de pates au sie- 
cle prochain, lorsque les ressources petroliéres 
dc l’Alberta seront epuisees. On se trouve, de 
toute evidence, en face d’un conflit, la protec- 
tion contre les incendies visant 51 la production 
de bois et l’utilisation du feu assurant la conser- 
vation des habitats fauniques. Les aspects nega- 
tifs de la contrainte dependent une fois de plus 
des objectifs de l’amenagement des terres et des



TABLEAU 7. 
Extraits de la Loi de l’aménagement des foréts nationales, 1976 

0 le sol, les versants ou autres éléments du bassin versant ne doivent pas étre perturbés de fagon irréversi- 
ble; 

0 le repeuplement adéquat de ces terres moins de cinq ans aprés la coupe est garanti-; 
0 des mesures sont prises pour protéger les cours d’eau, les rives, les rivages, les lacs, les marécages et 

autres étendues ‘d’eau contre les changements de l_a temperature de l’eau, l’obstruction de l’é_coulement 
et le dépét de sédiments, la 01} les coupes peuvent avoir des incidences graves et nuisibles sur les condi- 
tions de l’eau ou 1’habitat du poisson; 

0 le mode d’exploitation n‘est pas principalement choisi pour sa rent_abil_ité supérieure ou son rendement 
unitaire de bois plus élevé. 

0 Les différents blocs, placettes ou bandes d’exp1o,itation par coupe unique doivent respecter les limites de 
taille maximale établies par le plan régional en fonction des régions géographiques et des types de 
foréts. Cette limite peut étre inférieure mais non pas supérieure a 60 acres [24 ha] dan_s les foréts de 
Douglas taxifolié de la Californie, de 1’Oregon et du Washington; a 80 acres [32 ha] pour les régions 
forestpiéres de pin des marais de l’Alabama, de l’Arkansas, de la Georgie, de la Floride, de la Louisiane, 
-diu Mississippi, de la Caroline du Nord, de la Ca_roline du Sud, de l’Oklahoma, et du Texas; a 100 acres 
[40 ha] pour la région forestiére de pruche-épinette de Sitka de la cote de l’Alasl_<av, et a 40 acres [16 ha] 
pour toutes les aut_res régions forestiéres. 
Des coupes plus importantes sont permises par la réglementation si elles sont souhaitables, sur le plan 
sylvicole, pour engendrer de meilleurs avant_ages, si elles sont approuvées par le forestier régional aprés 
un avis public de 60 jours ou si le bois do'it étre récupéré en raison d’un incendie, d’une infestation, 
d’une épidémie ou d’une tempéte de vent. 

Source: Spurr, 1981. 

-compromis qu’il faut faire pour multiplier les 

utilisations. 

Day (1979), qui a étudié 1’écologie du feu, a 

montré qu’un plan de gestion des incendies 
volontaires est essentiel, surtout dans des parcs 
destinés 51 la conservation de la nature 51 l’état 

sauvage, comme dans le parc provincial Quetico 
d’une superficie de 5 000 kmz. Les méthodes de 
suppression des incendies et de lutte contre ce 
fléau ont permis d’accroitre progressivement la 

révolution moyenne, qui est passée de 78 ans 
(avant 1919) a 113 ans pour la période de 1920- 
1937 et a 870 ans pour la période de 1940-1979. 
Le sapin baumier et les feuillus d’ombr'e succe- 
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dent aux espéces de la forét boréale dependan- 
tes des incendies, comme le pin gris, l’épinette 
noire, le peuplier faux-tremble et le bouleau. Le 
sapin baumiier, s’il est défolié par la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette, peut représenter 
une menace d’incendie impossible at conjurer. 

TABLEAU 8. 

Relation entre la vulnérabilité du paysage et les critéres de qualité visuelle 

CRITERES DE QUALITE VISUELLE (cov) 
et activités d’aménagement connexes 
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Source: British Columbia Ministry of Forests, 1981. 
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Le role primordial du feu dans les foréts cana- 
diennes ayant été reconnu, il est maintenant un 
outil d’aménagement forestier et les politiques 
de la protection contre les incendies ont été 
revues. 

Exploitation des foréts de haute 
altitude 
Pres de la limite forestiére, les saisons de végé- 
tation sont bréves et la production de semences 
par les coniféres a tendance a étre sporadique et 
faible. La croissance des arbres peut également 
y étre ralentie par l’épaisse neige, les forts vents 
et les dommages causés par laiglace. Bon nom- 
bre de régions boisées sont classées comme 
foréts non commerciales ou foréts de protection, 

. mais la Colombie-Britannique et l’Alber'ta abri- 
tent, a des altitudes de 1 200 a 2 000 m, de vas- 
tes régions forestieres qui, en raison de l’absence 
d’incendies, renferment d’i'mportants cubages 
de bois sur pied tres agé. Elles se retrouvent 
dans la zone forestiére de sapin subalpin ct 

d’épinette d’Engel'mann a l’intérieur et dans la 
zone forestiére de pruche subalpine sur la cote 
(Krajina, 1969). 

Les problémes résultant de contrainte liés 51 la 

coupe rase de ces foréts de haute altitude sont 
leur faible taux de régénération ultérieure et 

leur laideur. Ces zones forestiéres fournissent 
actuellement 60 % du bois coupé sur la cote de 
la Colombie-Britannique et sont les principales 
réserves de bois dc sciage dc 1’Intérieur. La 
déclivité du terrain-, la grosseur des arbres et les 
frais élevés d’exploitation empéchent la coupe 
partielle des peuplements figés de pruche'subal- 
pine, de cyprés jaune et de sapin gracieux. Bon 
nombre de ces peuplements sont inéquiennes et 
pourraient faire l’objet d’une légére coupe de 
jardinage. Il n’exi_sfte toutefois aucune technique 
pour cc genre d’exploitation forestiere, bien 
qu’on tente de fabriquer une sorte de grue, 
munie d’un ballon a moteurs, qui permettrait de 
ramasser les arbres directement a flanc de mon- 
tagne. 

La reproduction des pruches subalpines dépend 
en grande partie de la régénération préex_istante 
des sapins gracieux, souvent agés de 50 a 
100 ans au moment de leur récolte. Ces p.etits 
arbres ages poussent bien aprés leur coupe, mais 
ils peuvent étre touches par le champignon, 
Indian paint fungus, qui produ_it la carie brune

V 

filandreuse du tronc (Herring et Ethridge, 
1976). La régénération naturelle de la pruche et 
du cypres jaune est souve_nt ralentie par 
l’absence dc lits de germination ou de semences. 
Les arbres plantés a cette altitude n’ont pas 
donné de tres bons résultats. Le brfilage des 
rémanents de ces sites n’est plus permis. 

Les vastes foréts agées d’épinette d’Engelmann 
et de sapin subalpin de 1’I_ntérieur dépendent 
également en grande partie de la régénération 
préexistante du sapin subalpin pour leur repro- 
duction. Les plantations d’épinette d’Engel-



Photo 16. CONSERVATION A L'ETAT NATUREL 

Dans les zones de conservation a l'état naturel (critére de qualité visuelle). les activités 
comme i’entretien d’un nombre minimal d’instaIlations (sites de Ioisirs, sentiers) qui mettent 
en valeur la contrée sauvage naturelle sont permises. Les autres types d'activités, comme 
l'expIoitation forestiere, ne sont pas autorisées. 

Dans la forét aménagee, il est possible de conserver a |’état naturel des zones relativement 
petites dont la valeur panoramique est grande ou dépasse celle des autres ressources natu- 
relles: par exemple certaines zones riveraines, les zones d’un intérét except_ionnel sur Ie 
plan visuel, historique. géologique, biologique et éducatif et les zones offrant des possibili- 
tés de loisirs. 

Cette photo présente une interface terre/eau d'une valeur partieuliére. Lac Kerry, région de 
Prince-George. 
P. van Heek - © 1981, ministere des Foréts de la CoIombie—Britannique 

Photo 18. ZONE TAMPON PAFITIELLE 

Dans les zones tampons pa_rti_elles (critere de qualité visuelle), les modifications ne doivent 
pas nuire aux caractéristiques visuelles du paysage. ll importe de reproduire la ligne, la 
forme, les couleurs et la texture de celui-ci afin de s’assurer que les modifications soient 
dissimulées dans les élém_e_n_ts domin_ants. 

Dans la lorét aménagée, les zones tampons partielles peuvent étre constituées des regions 
on les paysages sont d’un intérét est_hétique et 00 les activités n’altérent genéralement pas 
la nature du relief et n'entrainent pas de modifications évidentes; par exemple les paysages 
qui peuvent assimiler les changements. Sicamous, région de Kamloops. 
P. van Heek - © 1981. ministere des Foréts de la Colombie-Britannique 

Photo ‘I7. ZONE TAMPON 

Dans les zones tampons (critére de qualité visuelle). Vaménagement ou les modifications du 
milieu ne doivent pas étre apparents. Le but est de reproduire Ies lignes. la forme, les cou- 
leurs et la texture du paysage caractéristique. 

Dans Ia forét aménagée. les zones d’un intérét panoramique particulier o'u Ies modifications 
peuvent étre discernées mais ne sont pas nettement distinguables. peuvent étre des zones 
tampons; par exemple les interfaces terre/eau et toutes les zones offrant une vue panora- 
mique. 

Lac Kennedy. région de Vancouver. L‘exploitation sur la créte n’est pas évidente aux visi- 
teurs. 
P. van Heek - © 1981. ministére des Foréts de la Colombie—Britannique 

-«, 

Photo 19. ZONE DE MODIFICATION 

Dans ces zones (critere de qualité visuelle), les modi_f_ic_ations peuvent dominer Ie paysage 
caractéristique original. Toutefois, elles doivent ressembler aux lignes et formes naturelles 
du relief. 

Dans Ia forét aménagée. les regions caractérisées par de nombreuses zones panoramiques 
et ou les modifications peuvent étre assimilées par le paysage (lignes et formes dominan- 
tes) peuvent étre des zones d’a|tération; il s'agit principalement des zones d’aménagement 
initiales. Vallée Nass, région de Prince-Rupert. 
P. van Heek - © 1981, ministére des Foréts de la Colombie~Britannique 
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mann n’ont pas donné de trés bons résultats et 
la régénération naturelle est tres lente. La coupe 
partielle est une des solutions recommandées, 
mais elle est difficile a réaliser (Alexander, 
1974).

' 

Le taux et la taille de la coupe rase sont les pro- 
blémes de dégradation préoccupant l’amé‘na- 

giste forestier. L’habitat du caribou des monta- 
gnes peut également étre un facteur dans les 

foréts de l’Intérieur. Si l_a régénération de ces 
foréts ne peut s’effectuer en un temps raisonna- 
ble (20-30 ans), il faudra alors remettre en 
question la capacité de rendement soutenu des 
niveaux de ré_colte actuels. 
La «récupévration de bois» — récolter le bois plu- 
tot que de le laisser se dégrader n,aturel_lement — 
est une solution qui est possible et qui a été pra- 
tiquée dans les foréts boréales éloignées. Dans le 
cadre d’une telle politique, aucune coupe ne 
saurait étre envisagée pendant deux ou trois sie- 
cles; l’exploitation forestiére devient alors un 
outil de croissance économique forcé. Le rende- 
ment économique d’une telle politique a toute- 
fois été médiocre (Mathias, 1971; Loomis, 
1979). 
La récupérationide bois pose également un pro- 
bléme d’éth_ique en matiére d’ut-ilisation des ter- 
res forestieres. Les questions soulevées par l’éli- 
mination de grands arbres égés non re- 

nouvelables ont été amplement débattues. Dans 
les foréts nationales des Etats-Unis, on respecte 
une politique de production constante prévoyant 
l’abattage régulier. des arbres de plus de 200 a 
300 ans pour s’as‘surer que les générations futu- 
res soient en mesure de voir de telles foréts. Une 
telle politique n’existe pas encore au Canada. 
Méme si de vastes régions de foréts de haute 
altitude ne seront pas exploitées dans les parcs, 
les régions de protection environnementale et les 
réserves écologiques, les questions relatives £1 la 
nécessité, au rythme et 5 la nature de l’exploita- 
tion de ces zones vulnérables sont toujours 
débattues. 

Incidences sur la faune 
L’élimination des arbres d’2‘1ge mfir sur dc tres 
vastes superficies détruit et crée a la fois des 
habitats et de la nourriture pour la faune. La 
diversité des foréts et de la faune exclut toute 
analyse particuliére de l’influence de chaque 
méthode d’aménagement forestier sur chaque 
espéce faunique. Les’ modifications des ressour- 
ces nécessaires 21 la faune 51 la suite de l’élimina- 
tion du couvert forestier sont les seules inciden- 
ces évaluables. Ces ressources sont 1’énergie, les 
éléments nutritifs, l’eau,, les abris temporaires, 
l’habitation, le couvert de fuite et l’espace (Bun- 
nell et Eastrnan_, 1976). Les figuresll a 14 
illustrent les changements engendrés par 
l’exploitation forestiére.

‘ 

Chaque espece doit pouvoir trouver les ressour-
L 

ces dont elle a besoin dans son domaine vital on 
son territoire_. Toute activité de foresterie qui 

FIGURE 10. 

Allégement de la dégradation visuelle du paysage par son aménagement paysager 
1° étqpe : 

Inventalre des paysages 
Cartographic des paysages phy- 

siques, de ses c_a_ra_ct_é_ri_stiques et de 
ses points vulnérables a des fins de 
planification globale. 

3° etape : 

conoeptlon et dlsposltlon A 

Elaboration daménagements qui 
se tonderont avec les caractéristiques 
des paysages et répondront aux cri- 
teres de qualité visuelle déterminés, 

dants. 

Source: British Columbia Ministry of Forests, 1981. 

détruirait certaines de ces ressources perturbe 
cette espece. Les territoires a_ffectés peuvent 
étre horizontaux et verticaux — c’est-a-dijre 

s’étendre vers le haut dans les cimes — et leurs 
superficies sont trés variables. L’évaluation des 
incidences ou des perturbations doit donc tenir 
_compte de l’espéce, de son territoire et de ses 
habitudes et des ressources dont elle a besoi_n:.- 

En théorie, il est possible d’évaluer ch_aque fac- 
teur de contrainte pour chaque type d’activité 
d’aménagement forestier: abattage, preparation 
du site, création de foréts, soins culturaux, pro- 
tection des peuplements et questions générales 
d’aménagement comme la durée de la revolu- 
tion, la coupe annuelle permise, configuration 
du paysage et l_a construction de routes. Le 
nombre d’interactions, et d’éva_luations des inci- 
dences deviendrait toutefois énorme 5 mesure 
que s’acroitrait le nombre d’espéces étudiées. 
Les réactions particulieres d’une espéce a des 
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Méthodes «l’exploitation forestlere 
etdesylvlculture 
Mise en pratique de méthodes de 

construction des routes, d'exploitation 
torestiére et de sylviculture qui com- 
pletent les criteres de qualité visuelle 
et les arnénagements correspon- 

2‘6tape: 
Analyse détalllee du paysage 

Cartographie d’autres details du 
paysage et selection de criteres de 
qualité visuelle qui détermineront les 
decisions at prendre en matiere 
d’aménagement paysager. 

\v 

II faut se demander si oet aménage- 
ment a donné un paysage acceptable, 
si les rnesures spéciales prises ont 
produit les résultats désirés, si ‘des 
exemples devraient étre publiés. 

am’ 

méthodes d’aménagement données varieront 
d’un type forestier a l’autre. 

ll est devenu essentiel d’évaluer ces interactions 
et ces incidences par suite de l’adoption d’un 
mode d’aménagement a des fins multiples et la 
décision de conserver une diversité de popula- 
tions fauniques et certaines populations particu- 
liéres d’espéces données. On a prété une atten- 
tion toute spéciale aux populations de poissons, 
aux grands ongulés (orignal, cerf, élan, mouton, 
chevre et caribou), aux prédateurs (loup, 
coyote, ours noir et ours grizzli) et aux animaux 
a nfourrure importants (lynx, martre, castor et 
rat musqué). ll faut également considérer les 

populations d’oiseaux. 

Les routes construites dans des régions autrefois 
inaccessibles, donnant ainsi acces aux chasseurs 
et aux braconniers, ont eu des effets graves sur 
des anirinaux comme les chevres des montagnes



Photo 20. ZONE DE MODIFICATION MAXIMALE 
Dans les zones de modification maximale (critere de qualité visuelle), les modifications du paysage original peuvent étre 
marquees, particulieremerit au premier plan et au centre. Elles peuvent étre abusives ou mettre en evidence des caractéris- 
tiques fort peu naturelles. 

Dans la forét aménagée. les regions caractérisées par de nombreuses zones panoramiques et on les modifications dues a 
l'exploitation des ressources dominent le paysage peuvent étre des zones de modification maximale; a une faible distance. 
les modifications peuvent sembler abusives, mais a une plus grande distance, elles doivent sembler naturelles. Ces zones 
englobent particuliérement les regions exposées aux desastres naturels, c_omme les incendies. les infestations par les 
insectes et les chablis. Fiégion de Vancouver. 
P. van Heek ~ © 1981, ministere des Foréts de la Col_ombie—Britannique 

Photo 21. Exploitation réglementee (coupe par parcelles) d’une forét de pin tordu latifolié et d’épinette d'Engelmavnn de méme age. Okanagane (Colombie-Britannique). 
G.F, Weetman 

et les grizzlis qui ne peuvent subir de facon sou- 
tenue des taux de chasse de plus de 5 %. 
La protection de l’habitat du poisson est l’une 
des questions les plus litigieuses. Les figures 15 
et l6 présentent les incidences de l’exploitation 
forestiére sur les milieux d’eau douce et sur les 
milieux estuariens et littoraux. Contrairement 
aux écosystémes terrestres, les écosystémes 
aquatiques réagissent trés rapidement aux chan- 
gements. Les populations de poissons sont trés 
senvsibles a la température, :21 la pollution ct a la 
turbidité, facteurs qui peuvent to_u_s étre radica- 

' lement modifiés par les méthodes d’exploitation 
forestiére. La sole, la plie canadienne, la lotte, 
la morue, le bar rayé, la perche, le saumon et le 
hareng sont certaines des espéces les plus tou- 
chées. De plus, le triage, Pentreposage ct lc flot- 
tage du bois influent non seulemcnt sur Ie pois- 
son mais également sur les crevettes, les 
homards, les crabes, les huitres, les clams, les 
étoiles de mer, les oursins, les holothuries, le 
fucus, le zostére marin, le varech, les anémones, 
les algues et les plantes v'asculai_res. Le flottage 
du bois a donné lieu a dc graves conflits, y com- 
pris les protest_ation_s de la part des plaisanciers. 
Les écosystémes estuariens ct marins ont été 
modifiés, au cours de la manutcntion et du 
transport des grumcs, par l’échouage, l’affouil- 
lementv, le tassement du fond, la friction, le 
dépét d’écorces et de branches et l’immersion de 
grumes, la formation d’hydrogéne sulfuré, la 
réduction de l’oxygéne dissous et les remous et - 

la friction engendrés par les hélices des remor- 
queurs. 

On a pu résoudre nombre de c_onflits et de con- 
traintes par une planification trés soignée dc 
l’exploitation forestiére, par de nombreuses con- 
sultations entre les groupes d’utilisatcurs et les 
paliers dc gouvernement et par des change- 
ments des méthodes de triage et d’entreposage 
des grumes sur la terre ferme. 

Réserves écologiques 
C’e_st seulemcnt dans les années 1960 qu’on a 
reconnu l’importance, généralement incstima- 
ble, de préserver des échantillons représentatifs 
d’écosystéme's ainsi que d’écosystémes uniques 
et menacés des foréts canadiennes. De 1965 51 

1973, on a pu choisir ct décrirc les sites éven- 
tuels de réserves écologiques dans tous les habi- 
tats du Canada grace £1 des fonds du Pro- 
gramme biologique international (PBI). Les 
politiqucs ct recommandations relatives aux 
régions naturellcs boisées étaient formulées et 
destinées a servir de repéres pour évalucr les 
changements du paysage, tout en permettant de 
protéger les espéccs précieuses (Weetman ct 
Cayford, 1972; Moir, 1972). 

Les provinces ont réagi de facons différentes a 
la_nécessité dc créer des réserves écologiques: 
8 provinces sur 10 ont adopté des lois spéciales 
créant des réserves (Peterson, 1982). La Colom-



bie-Britangnique s’est mise a l’oeuvre sous la 

direction de M, Krajina — la province compte 
maintenant plus de 100 réserves (Krajina, 
1976). Les foréts administrées par le gouverne- 
ment fédéral se limitent aux terres qu’il posséde 
ou qui relévent de sa juridiction, comme les 

pares nationaux, les bases militaires, les stations 
forestieres expérimentales, les réserves indien- 

nes et les terres au nord du 60°, sauf au Nou- 
veau-Québec et au Labrador. Parcs Canada a 
reserve des terres dans les parcs nationaux 
comme suit 7:; zone I — aires spéciales de preser- 
vation, zone II — a_ires de nature sauvage, 
zone III — aires incultes de récréation, zone IV — 
aires de loisiirs de plein air et zone V — aires de 
service de parc. Des régions de certains parcs 
provinciaux ont été désignées réserves écologi- 
ques (Maini et Carlisle, 1973). Plus récemment, 
deux endroits au Canada ont été désignés 
comme réserves de l_a biosphere dans le cadre du 
Programme international sur l’homme et la 

biosphere (PHB): le mont Saint-H_ila,ire, au 
Québec, et le parc national des lacs Waterton, 
en Alberta (Francis, 1982). Les préoccupations 
d’ordre économique 1’emportant aujourd’hui sur 
les préoccupations environnementales, le 

rythme de création de nouvelles réserves écolo- 
giques avance a pas de tortue, meme si la plu- 
part des programmes fonctionnent toujours au, 
niveau provincial. 

Le Canada compte _une énorme superficie de 
terres boisées et jouit d’une grande diversité de 
foréts et de climats. On a ainsi dénombré, en 
Ontario, 150 types d’espéces végétales qui 
devraient virtuellement étre représentés dans 
chaque région dans un réseau de réserves natu- 
relles. On s’est jusqu’ici efforcé de préserver des 
écosystemes spéciaux plutét que des écosyste- 
mes ordinaires.- 

Les réserves écologiques peuvent constituer le 

fondement environnemental nécessaire a l’éva- 
luation de l’ampleur et de la nature des con- 
traintes négatives sur les terres boisées. Le rai- 
sonnement est le suivant : 

0 il faut comprendre le fonctionnement d’un 
écosysteme et ses reactions aux change- 
ments pour prendre des décisions éclairées 
en matiére de gestion de l’enviror_'IAnement; 

0 pour obtenir de telles données, il faut 
acquérir, sur les écosystemes non pertur- 
bés, des connaissances qui serviront de 
pararnetres pour mesurer les changements 
dus a l’homme; 

0 les regions naturelles relativement peu 
perturbées constituent un outil fondamen- 
tal de recherche pour établir ces parame- 
tI‘CS;3 

0 il faut donc préserver un systéme naturel 
global pour inventor?ie'r tous les genres 
d’aires naturelles et leurs utilisations; 

0 si le réseau de stations de surveillance de 
l’environ_nement est lié £1 des aires naturel- 

Quantlté 

des 

réserves 

d’énergle 

alimentaire 

FIGURE 11. 
Effets de l’éIimi_nation des arbres sur les réserves 

d’énergIe alimentaire de la faune 
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FIGURE 12. 
Effets de |’éIimin’ation des arbres sur les quantités d’azote 

e_t d’énergie de la broutille 
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FIGUFIE 13. 

Effets de l’éIimination des arbres sur la quantité de couverts 
gde refuge et d’abris a la disposition de Iafaune 
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Ce diagrarnme montre Ia relation existant entre Page du peuplement et sa capaeité d'ofIrir un abri ou un couvert de refuge aux 
ongules. 

Source : Bunnell e_t Eastman. 1' 976. 

FIGURE 14. 

Effets de I'éIimination des arbres sur Ie nombre d’aires 
de nsidification pour certaines espéces d’ois_eaux 
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les representatives, les mesures doivent 
répondre aux criteres établis. 

Nous sommes loin d’un réseau national com- 
plet; nous ne l’atteindrons peut-étre jamais, 
mais c’est un objectif souhaitable. 

REGLEMENTATION ET 
CONTROLE DES METHODES 

D’EXPLOITATION 
FORESTIERE 

Le contréle des méthodes d’exploitation fores- 
tiére au Canada reléve presque uniquement des 
gouvernements provinciaux. Les provinces pos- 
sédent 90 % des terres forestiéres commerciales. 
Quelques anciennes concessions de chemins de 
fer sont a l’origine des vastes foréts privées. Il 

n’existe aucune legislation fédérale régissant les 
méthodes d’exploitation forestiére sur les terres 
privées, et les réglements provinciaux sont trés 
peu appliqués. Les terres boisées plus petites 
(1 000 ha ou moins) ne sont pas réglementées, 
et il n’existe pas non plus beaucoup de mesures 
fiscales encourageant les méthodes écologique- 
ment saincs, certaines des activités d’exploita- 
tion forestiére les plus destructives se pratiquant 
dans les foréts les plus faciles d’accés et les plus 
visibles, a proximité des villcs canadiennes. 

ll existe une réglementation fédérale sur les 

poissons et les oiseaux migrateurs. En vertu dc 
l’Acte dc l’Amérique du Nord britannique, la 
gestion et la protection de tous les poissons et 
habitats aquatiques connexes relévent du gou- 
vernement fédéral, qui a, dans les faits, trans- 
féré la gestion du poisson gibier d’eau douce 
aux provinces. Le gouvernement fédéral a effec- 
tué des relevés terrestres biophysiques sur cer- 
taines terres provinciales (Jurdant et al., 1972), 
mais ces travaux se restreignent principalement 
aux terres fédérales au nord du 60° ou aux 
parcs nationaux. 

Depuis 1974, le gouvernement fédéral a injecté 
beaucoup de fonds pour favoriser l’aménage- 
ment forestier. Ces fonds sont actuellement 
administrés par Environnement Canada. Les 
dépenses relatives 21 l’aménage’ment forestier et 
a la création d’er’n'plois connexes en 1982-1983 
atteignaient a pen pres 110 millions de dollars. 
Une nouvelle entente quinquennale de foresterie 
a été signée par la Nouvelle-Ecosse et le gouver- 
nement fédéral en aofit1982, et des négocia- 
tions avec les autres provinces sont en cours £1 

cette fin. 

Au niveau provincial, l’utilisation des terres 
forestiéres est régie par diverses lois et adminis- 
trée par différents ministéres. Dans certaines 
provinces, un ministére unique des Richesscs 
naturelles, ou son équivalent, s’occupe de la 
réglementation; dans d’autres, l’exploitation 
forestiére est distincte de la faune, des loisirs et 
de Penvironnement. Il est difficile de poursuivre



FIGURE 15. 

incidences de i’expioit_ation forestiere sur Penvironnement d’eau douc_e 
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FIGURE 16. 

incidences de la foresterie sur les environnements estuariens et iittoraux 
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en justice les ministéres gouvernementaux au 
Canada, contrairement aux Etats-Unis. Le pro- 

Acessus politique ou les media sont en grande 
partie les_ principaux outils pour obtenir répara- 
tion pour des torts subis par Paménagement des 
ressources forestiéres ou pour protester contre 
celui-c‘i. 

Une grande partie des terres forestiéres com- 
merciales provinciales sont exploitées par les 

grandes sociétés forestiéres en vertu de permis a 
lorig terme. Bien qui’on ait tenté, de 1950 a 
1970, de faire administrer et appliquer par le 
gouvernement toutes les méthodes d’aménage- 
ment forestier, dont l’exploitation forestiére et 
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la sylviculture, on tendmaintenant a attribuer 
ces tfiches aux sociétés détentrices de permis. 
De 1950 a 1970, certaines provinces se sont 
efforcées de prendre en charge l’administration 
et la gestion des foréts, y compris l’exp1oitation 
forestiére et la sylviculture. Ces taches ont 
maintenant tendance a étre attribuées aux 
sociétés détentrices de permis. Deux raisons 
expliquent ce phénomene. Premiérement, aucun 
service forestier provincial ne peut trouver assez 
d’employés et d’argent pour aménager adéqua- 
tement les vastes superficies dont il a la respon- 
sabilité. Deuxriémement, la Fonction publique 
est soumise £1 certaines contraintes qui rendent 
difficile la gestion efficace de nombreuses 
méthodes d’explo'itation forestiére. 

ll faut donc que le détenteur de permis (une 
grande société d’exploitation forestiére) et le 

gouvernement provincial (ministére[s] respon- 
sable[s] dc llaménagement des ressources fores- 
tiéres) travaillent en collaboration 2‘: la planifi- 

cation et a la réglementation des activités de 
récolte et de sylviculture sur les principales ter- 
res publiques du Canada. Les plans d"exploita- 
tion et d’amé'nagement des foréts sont approu-. 
vés pour une période de cinq ans ou d’un an. 11 

faut détenir un permis annuel d’exploit_a_tion 

pour chacun d’eux. 

Les provinces ont recours a divers mécanismes 
de contréle environnemental des activités fores- 
tiéres. Les principaux mécanismes sont les sui- 
vants (les références donnent des exemples): 

1. Approche cartographique: On se sert d’un 
systéme de cartes-transparents pour identifier 
les paysages importants, le couvert forestier et 
les condition_s culturelles et historiques. Aucun 
permis d’exploitation n’est délivré jusqu’a‘ ce 
que tous les conflits possibles aient été résolus. 
Ce mécanisme est cofiteux; il est principalement , 

utilisé pour les régions d’intérét particulier 
(Bullen, 1978). 

2:. Renvois: Tous les permis d’exploitation sont 
renvoyés aux ministeres gouvernementaux con- 
cernés avant d’étre approuvés. Ci’e'Stv la pr0Cé- 
dure courante pour toute activité d’un genre 
nouveau ou inhabituel. 

3. Lignes directrices: A la suite de consultations 
avec l’industrie et le public, des lignes directri- 
ces sur les activités dc foresterie, relevant du 
ministre, sont publiées. Les associations fores- 
tiéres industrielles, le public et les fonctionnai- 
res gouvernementaux surveillent le respect de 
ces lignes directrices (Young, 1977). 

4. Recommandations de classification éco1ogi— 
que: Bon nombre de provinces disposent de sys- 
témes et de groupes de spécialistes pour classi- 
fier les sites forestiers. Les guides de 
classification a l’échel1e d’une région ou d’un 
district présentent des recommandations parti- 
euliéres aux sites et sont d’app1ication trés 

stricte (Kabzems et al. 1976).



5. Guides de sylviculture a l’intention de grou- 
pes spécialisés: Certaines provi-nces ont publié 
des guides techniques qui recommandent ou 
précisent le type de coupe approprié ou autres 
traitements sylvicoles pour chaque genre de 
forét. Ces guides sont rédigés en collaboration 
avec des spécialistes en recherche forestiére 
(Bruce et Heeney, 1974). 

6. Comité conjoint, formé de représentants de 
l’industrie, du gouvernement et du public: Pour 
éviter toute confrontation sur des questions par- 
ticuliéres, ces comités tentent de résoudre les 
problemes en cause. Ils se rendent habituelle- 
ment sur le terrain pour visiter les régions aux 
prises avec le probléme. 

7. Plans d’utilisation des terres forestieres et 
audiences publiques: Des analyses techniques et 
de la documentation permettent de préparer des 
documents officiels précisant les incidences 
environnementales et les différents scénarios 
d’utilisation des terres; ces documents font 
ensuite l’objet d’audiences publiques et d’un 
vote. Cette procédure est obligatoire dans les 
foréts nationales des Etats-Unis et est effectuée 
par des experts en sylviculture accrédités (Uni- 
ted States Forest Service, 1979d). En raison de 
son cofit élevé, cette approche n’a pas été utili- 
sée au Canada, sauf dans les régions ou exis- 
taient vraiment des conflits ou lorsque des bas- 
sins hydrographiques vierges faisaient l’objet 
d’un projet d’exploitation forestiére. 

8. Groupes de travail interorganismes speciali- 
sés: Des questions «brfilantes» entrainent la 
création de tels groupes qui aident a résoudre 
les conflits et a déterminer les meilleures 
méthodes d’aménagement (Poulin, 1981). 

9. Etudes par des consultants: Lorsque des con- 
flits d’utilisation des foréts régionales devien- 
nent des questions publiques, le ministre peut 
demander une étude majeure par des consul- 
tants de l’ensemble du probléme sous la direc- 
tion d’un comité consultatif interorganismes 
(C.D. Schultz & Co. Ltd._, 1973). 
I0. Contestations devant les tribunaux du 
renouvellement d’un permis: On a tenté de telles 
actions en se basant sur le fait que le rendement 
dc 1’aménagement des foréts, tel que le stipule 
le permis, était inadéquat. Une récente tentative 
de blocage du renouvellement du permis 
d’exploitation de propriété forestiére de produc- 
tion dans les iles de la Reine-Charlotte a 
échoué. 

11. Commissions royales d’enquéte: ll_y en a eu 
beaucoup au Canada; elles étaient habituelle- 
ment créées lorsque des changements de politi- 
que s’avéraient nécessaires. Bien que leurs 
recommandations n’aient pas toujours été rnises 
en application; elleséont souvent entrainé des 
changements majeurs en matiére de politique et 
d’administration des foréts. 

ETAT SOMMAIRE DE LA 
SITUATION 

Les contraintes exercées sur les terres fores- 
tiéres liées a la foresterie se situent a 
deux niveaux: la forét elle-méme et le peuple- 
ment. 

Au niveau de la forét, les incidences négatives 
sont des changements qui ne respectent pas les 
objectifs d’aménagement des terres forestiéres. 
Par conséquent, les effets percus d’une méme 
méthode different selon les objectifs. La 
majeure partie des désaccords et des mésenten- 
tes se rapportent aux objectifs d’utilisation des 
terres qui sont établis par la société et peuvent 
entrainer le zonage de terres pour une utilisa- 
tion unique ou des utilisations multiples. 

Le paramétre permettant de mesurer les con- 
traintes a ce niveau est l’évolution de l’état de la 
forét, compte tenu de son dyniamisme et de sa 
dégradation par de nombreux facteurs, dont les 
incendies et les insectes. 

Il n’est pas facile de réfuter les arguments 
d’ordre éthique, philosophique et écologique 
relatifs a la taille et au nombre de régions cana- 
diennes qu’il faut protéger contre l’exploitation 
forestiére pour permettre aux perturbations 
naturelles de suivre leur cours; le débat se pour- 
suit. La forét a une immense valeur économi- 
que. On a tendance, sauf dans le Grand Nord, a 
lutter contre les perturbations causées par les 

incendies, les insectes et les maladies qui entrai- 
nent des modifications des foréts. Dans certains 
cas, une trop grande protection peut étre consi- 
dérée comme une forme de contrainte, car elle 
peut entrainer des feux de friches catastrophi- 
ques, des épidémies ou des infestations, ou' 
encore la substitution de types de couverts 
forestiers rentables par d’autres moins renta- 
bles. 

Les activités d’exploitation forestiére peuvent 
étre considérées comme neutres ou non contrai- 
gnantes dans la mesure of: elles reproduisent des 
perturbations qui se sont déja produites autre- 
fois. On a la preuve que l’exploitation forestiére 
et l’utilisation soigneusement prévue du feu 
peuvent accomplir ce role, contrebalancant la 
dégradation engendrée par la protection et assu- 
rant des avantages économiques et écologiques 
liés a la régulation des perturbations et a l’équi- 
libre des mosaiques des foréts d’2‘1ges et d’espé- 
ces divers. I1 semble qu’on a pu apporter peu de 
preuves scientifiques a l’idée que les foréts 
créées ou modifiées par l’homme sont essentiel- 
lement moins stables ou souhaitables sur le plan 
écologique que les foréts naturelles. 

La régénération des foréts peut étre, et elle l’est 
souvent, menacée si les méthodes non réglemen- 
tées d’exploitation yforestiére, notamment celles 
suivies d’un incendie,,ne reproduisent pas les 
dégradations antérieures. Cette forme de per- 
turbation, qui réduit les rendements des foréts, 
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s’est produite £1 une grande échelle et se pour- 
suit encore. La qualité, la quantité et la disponi- 
bilité a long terme des réserves de bois mar- 
ch_and du pays sont menacées, et les con- 
séquences économiques et sociales ont été 
graves et le sont encore. Cette forme de pertur- 
bation au niveau de la forét est la consequence 
la plus grave des méthodes d’exploitation fores- 
tiére non réglementées. On dispose de nombreu- 
ses solutions biologiques pour la régénération 
des foréts. L’amélioration de l’aménagement 
forestier est surtout freinée par la pénurie de 
main-d’oeuvre et de fonds permettant une meil- 
leure foresterie. Cette pénurie peut étre aggra- 
vée par les ententes de tenure et les désaccords 
entre les gouvernements et l’industrie, mais ce 
ne sont pas la les seules causes de ces proble- 
mes. C’est au gouvernement, a l’industrie et a la 
main-d’oeuvre de se concerter et de collaborer 
pour améliorer le bilan de la régénération des 
foréts a l’échelle nationale. 

Au niveau du peuplement, les contraintes néga- 
tives liées aux activités de foresterie sont cau- 
sées principalement par les incidences de la 

construction des routes et l’exposition des sols 
minéraux entrainés par l’exploitation forestiére. 
Elles consistent principalement en des pertes de 
fertilité du sol, des problémes d’habitat du pois- 
son et des menaces aux bassins hydrographiques 
et a leurs valeurs panoramiques et fauniques. 
L_a période et la taille de la coupe ont des inci- 
dences sur l’habitat et les populations fauniques 
qui sont particulieres aux espéces. Cette dégra- 
dation a l’échelle d’un‘ peuplement est plus 
facile :1 cerner, mais elle est souvent de moindre 
importance globale que les dégradations au 
niveau des foréts. 

Les interactions entre les composantes d’un éco- 
systéme forestier sont complexes, mais plus 
facilement quantifiables au niveau d’un peuple- 
ment que d’une forét. Des méthodes de coupe et 
d’exploitation forestiere soigneusement détermi- 
nées, des critéres de la construction des routes 
et l’utilisation de méthodes sylvicoles permet- 
tent d’éviter en grande partie ces problemes. La 
manifestation de ces incidences négatives a 
beaucoup soulevé l’intérét du public et des orga- 
nismes de réglementation. La fréquence de ces 
incidences diminue, mais elle est toujours élevée 
dans les foréts éloignées et dans les petites 
foréts privées en exploitation. Ces derniéres ne» 
constituent pas une grande superficie au 
Canada, mais elles sont proches des bassins de 
population et peu réglementées. 

Les foréts du Canada sont des systémes dyna- 
miques qui, un peu partout, sont soumis a des 
perturbations radicales, méme sans l’interven- 
tion de l’homme. L’identif1cation et la compre- 
hension de la nature et de l’orientation de ces 
changements permettent a l’homme d’intervenir 
pour s’assurer d’un approvisionnement continu 
en biens, services et autres avantages forestiers 
intangibles. Ceux-ci peuvent étre en harmonic



avec les objectifs d’utilisation des terres qui ten- 
dent a un contexte non perturbé. Nous connais- 
sons assez bien nos foréts sur le plan scientifi- 
que général, mais il faudraacquérir beaucoup 
plus de connaissances particuliéres aux sites et 
on a £1 peine commencé £1 tirer parti des possibi- 
lités offertes par Famélioration génétique. Nous 
devons également accroitre nos connaissances 
sur la lutte contre les ravageurs. Malgré. tout, 
les principaux obstacles £1 une meilleure utilisa- 
tion de la foresterie sont d’ordre institutionnel, 
empéchant la mise en application efficace de 
notre acquis. 

Jusqu’a récemmcnt, le Canada disposait d’un 
surplus de bois et n’était donc pas enclin 91 met- 
tre en pratique de meilleures méthodes d’amé- 
nagement forestier. Il était moins cofiteux 
d’aller plus loin dans les foréts ou de modifier 
les normes d’utilisation que d’investir dans le 

plantage d’arbres. Il aurait été trés désavanta- 
geux, sur le plan de la concurrence, de s’efforcer 
dc mettre en pratique de bonnes méthodes de 
sylviculture. Toutefois, 5 l’heu_r'e actuelle, les 

gouvernements et I’industrie se préoccupent de 
l’état de nos foréts. Ils tentent honnétement 
d’amé1iorer les méthodes d’exploitation fores- 

tiére, et, méme si leur niveau est loin d’étre ce 
qu’il devrait, les dépenses concrétes en sylvicul- 
ture ont plus que doublé depuis quelques 
années. Ces mesures ct d’au_tres améliorations 

en matiére d’aménagement forestier devrajent 
aider £1 alléger, dans une certaine mesure, les 

contraintes que subissent les terres forestiéres 
du Canada. 
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' Biomasse: 

2 Valeur des 
bois sur pied: 

3 Ecrémage: 
‘ Coupe 
«annuelle» 
permise: 

5 Podzols: 

‘’ Cones 
sérotineux: 

GLOSSAIRE 
la masse totale, a un moment donné, des organismes 
vivants par unité de surface, qu’ils appartiennent a une 
ou £1 quelques espéces (biomasse spécifique), ou qu’il 

s’agisse de toutes les especes du groupement (biomasse 
collective). 

valeur pécuniaire du peuplement forestier sur pied. 

coupe des arbres de premier choix (taille et qualité) 

estimation de la quantité de bois pouvant étre coupée 
sans nuire aux objectifs de gestion et aux normes d’utili- 
sation. 

sols caractérisés par une couche de surface composée de 
litiére et d’humus et d’une couche sous-jacente de sol 
minéral de couleur gris cendre (A2) dont les substances 
nutritives ont été lessivées. Cette derniere couche recou- 
vre un horizon B riche en fer et en composés organiques. 
cones qui restent sur l’arbre pour une période supérieure 
ou égale 2‘: un an. 
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7 Coupe de 
jardinage: 

3 Mode de 
régénération 
par coupes 
progressives: 

9 Régénération 
préexistante: 

'° Taillis: 

" Feuillus 
d’ombre: 

coupe annuelle ou périodique d’arbres (particulierement 
ceux ayant atteint la maturité) choisis individuellement 
ou par petits groupes. 

mode d’exploitation sylvicole qui consiste a enlever le 

peuplement principal en deux ou plusieurs coupes pro- 
gressives en vue d‘assurer une source de graines ainsi 
que la protection de nouveaux semis. 

jeunes arbres qui se sont établis naturellement sous le 

couvert ou a l’abri de l’ombre du peuplement principal 
ou de l’étage dominant. 

peuplement forest_ier constitué de drageons qui poussent 
sur les troncs ou les souches des arbres coupés. 

arbres £1 larges feuilles pouvant croitre £1 l’ombre; dans le 
parc Algonquin, les foréts de ce genre sont dominées par 
des espéces comme 1’érable a sucre, le hétre, le tilleul 
d’Amérique, le bouleau jaune et la pruche.
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INTRODUCTION 

A l’époque de la Confédération, la gestion de 
l’environnement ne posait pas de problémes. Les 
ressources étaient illimitées et la population 
clairsemée. Le but immédiat consistait a ériger 
une nation en favorisant l’industrie et en encou- 
rageant le peuplement. Bicn que la pollution et 
les autres dommages causés a la terre n’aient 
pas été activement encourages ils étaient, a tout 
le moins, acceptés comme les conséquences 
naturelles du plus précieux des bienfaits: le pro- 
grés. Pou_r de nombreux Peres de la Confédéra- 
tion, l’environnement n’était que le décor des 
rcssources naturelles, et celles-ci représentaient 
une source de revenus nécessaires. Celui qui se 
pl_aignait des activités de son voisin était libre de 
s’adresser aux tribunaux pour faire établir ses 
droits. 

De nos jours, la conservation, l’entretien et la 
remise en état des terres sont considérés comme 
une valeur en soi, que l’on doit confronter avec 
les activités génératrices de revenus qui engen- 
drent leur dégradation. Le droit traduit ce 
changement d’attitude. Cependant, ce que l’on 
peut appeler «droit de Penvironnement» 
n’incombe pas uniquement a une seule autorité 
législ_ative. Les lois sur l’environnement ont été 
élaborées selon un mode fragmentaire, a diver- 
ses périodes, par des autorités différentes; et 
cette tendance se poursuit. Pour comprendre, 
dans s_a globalité la problématique du droit 
canadien de l’environnement, et a plus forte rai- 
son celle de sa composante «terre», il faut avoir 
une connaissance de base des mécanismes d’évo- 
lution et d’application du droit’. 

LE SYSTEME CONSTITU- 
TIONNEL 

C’est dans l’Acte de l’Amérique du Nord bri- 
tannigue de 1867 que l’on trouve Forganisation 
fondamentale du gouvernement et du droit au 
Canada’. Lors de la proclamation de la L_oi 
constitutionnelle de a 1982, cette loi du 
Royaume-Uni (ainsi que ses modi_ficat_ions) est 
devenue de la compétence exclusive du Parle- 
ment du Canada. C_ette Constitution, et les 
divers textes qui l’ont modifiée, ont donné au 
Canada et aux provinces le droit de légiférer 
pour elles-mémes en fonction de leurs pouvoirs 
respectifs. Voici comment se présente la réparti- 
tion des pouvoirs législatifs en ce qui concerne 
les questions relatives 51 l’environnement: 

Gouvernement fédéral: la propriété publique, la 
réglementation du trafic et du commerce, 
l’ile de Sable, la navigation et les batiments 
ou navires, la quarantaine, les pécheries des 
cétes de la mer et de l’intérieur, les terres 
réservées pour les Indiens, la loi criminelle, 
les chemins de fer et autres travaux et 
entreprises de nature interprovinciale ou 
extra-provinciale, les travaux d’importance 
multi-provinciale ou nationale, l’adoption 
de mesures visant a l’uniformité des lois 
relatives a la propriété et aux droits civils, 
l’agriculture, l’exécution des obligations 
relatives aux traités de l’Empire britanni— 
que3 et l’administration des territoires non 
compris dans une province‘. 

Gouvernements provinciaux: les terres publi- 
ques, les institutions municipales, les tra- 
vaux et entreprises d’une nature locale, la 
propriété et les droits civils dans la pro- 
vince, l’infliction de punitions concernant 
les infractions aux lois provinciales, les 
matiéres d’une nature locale ou privée, 
1’agriculture, la prospection, l’exploitation, 
la conservation et la gestion des ressources 
naturelles non renouvelables et des ressour- 
ces forestiéres de la province et l’aménage- 
ment, la conservation et la gestion des 
emplacements et des installations de la pro- 
vince destinés 5 la production d’énergie 
électrique5. 

Toutes les lois en vigueur a l’époque de la Con- 
fédération devaient continuer d’exister, y com- 
pris les lois britanniques, la common law, le 
Code civil du Québec et les lois des colonies"’. 
Mais le Canada_, a_insi constitué, n’était toujours 
pas un Etat souverain: en vertu de la Loi de 
1865 relative a la validité des lois des.colonies7, 
une loi légitimement adoptée au Canada pou- 
vait étre nulle dans la mesure ou elle était 
incompatible avec une loi du Parlement britan- 
nique, un décret ou un réglement édicté en vertu 
de cette loi qui s’appliquait au Canada. Ce n’est 
qu’en vertu du Statut de Westminster“, en 1931, 
que les législateurs canadiens fédéraux et pro- 
vinciaux ont été libérés des restrictions frappant 
leur pouvoir législatif, a l’exception de la res- 
triction au pouvoir dc modifier les Actes de 
l’Amérique du Nord britannique9. Cinquante et 
un ans plus tard, avec le rapatriement de la 
Constitution, cette restriction n’existe plus. 

La Constitution prévoit deux types précis de 
pouvoirs législatifs: les pouvoirs exclusifs et les 
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pouvoirs communs. Ces derniers ne signifient 
pas qu’une personne peut choisir la loi a 
laquelle elle accepte d’obéir et passer outre a 
l’autre: la décision quant a celle qui prévaut se 
trouve ailleurs. Pour ce qui est de la compétence 
commune en matiére d’agriculture‘°, l’Acte 
donne a chacun des gouvernements provinciaux 
et fédéral le pouvoir de promulguer des lois qui 
portent sur ce sujet da_ns la province, mais la loi 
provinciale n’a d’effetlque dans la mesure ou 
elle n’est pas incompatible avec une loi du Par- 
lement du Canada. Ainsi, l’Acte a expressément 
prévu la primauté du gouvernement fédéral 
dans ce cas. 

Toutefois, il y a des catégories de sujets, rele- 
vant des competences exclusives tant du gouver- 
nement fédéral que des gouvernements provin- 
ciaux, dont les termes sont assez larges pour 
comprendre des questions qui ne sont pas 
expressément assignées a une administration en 
-particulier. Il est important de se rappeler qu’on 
ne pouvait pas s’attendre :21 ce que les rédacteurs 
de 1867 soient doués de seconde vue, et qu’il 

existe des questions actuelles qu’on n’envisa- 
geait pas ou ne connaissait méme pas a 1’époque 
ct qui, par conséquent, n’ont pas été expresse- 
ment assignées par l’Acte. ll incombe aux légis- 
lateurs de décider s’ils doivent légiférer on non 
relativement 5 une question déterm_inée qui, 
aprés tout, doit relever des pouvoirs législatifs 
d’une administration au moins, parce qu’il faut 
considérer la répartition constitutionnelle des 
pouvoirs comme exhaustive. Lorsque, comme 
dans le cas de la protection de l’environnement, 
le domaine législatif n’est pas unique en _soi 
mais porte sur une multitude de problémes 
ayant diverses implications constitutionnelles, la 
question de compétence devient beaucoup plus 
complexe. 

En fin de compte, ce sont les tribunaux qui déci- 
dent si un texte législatif releve 51 bon droit des 
pouvoirs de l’administration qui l’a promulgué. 
Mais, tant que la légitimité d’une loi n’est pas 
mise en cause, il est possible que des lois fédéra- 
les et provinciales traitent de la méme question, 
chacune d’elles exigeant que ses dispositions 
soient respectées. Depuis la Confédération, les 
tribunaux ont établi une abondante jurispru- 
dence pour aider a évaluer les revendications 
contradictoires sur le plan des pouvoirs législa- 
tifs. Les pouvoirs exclusifs s’appliquent aux 
catégories de sujets énumérés, mais uniquement 
aux matiéres «tombant dans» ces catégories, 
c’est—a-dire entiérement circonscrites par celles-
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ci". Toutefois, une question peut tomber par- 
tiellement dans deux ou plusieurs categories et 
celles-ci peuvent etre assignees a des adminis- 
trations» differentes. Un point est trés clair: 

aucune administration ne peut adopter une loi a 
l’egard d’une catégorie de sujets relevant de la 
competence exclusive d’une autre administra- 
tion. Une telle loi, dont l’objectif principal serait 
d’exercer un controle sur une catégorie de sujets 
hors de ses pouvoirs (bien que possiblement 
redigee en termes visant a soumettre la question 
a un ou plusieurs de ses propres pouvoirs”) ne 
serait pas valide parce qu’inconst_it‘ut‘ionelle‘3. 

Si une loi, par ailleurs valide, promulguee par 
une administration, ne porte qu’accessoirement 
sur une catégorie de sujets relevant des pouvoirs 
exclusifs de legiferer d’une autre administra- 
tion, cette loi peut etre inapplicable seulement 
dans la mesure ou elle empiete sur les pouvoirs 
de l’autre administration. 11 a ete jugé qu’un 
arrete municipal anti-pollution ne s’appliquait 
pas a un navire, bien que celui-ci rm amarré 
dans les limites de la municipalite, parce que la 
mise en application du reglement aurait gene le 
fonctionnement effectif du navire (dont les 

_ 

machines emettaient la pollution), ce qui était 
legalement une responsabilite fédérale a l’egard 
de la navigation et des batiments ou navires". 
La décision aurait pu etre differente si le navire 
avait simplement été le lig de la pollution, la 
cause n’ayant aucun rapport avec ses fonctions 
en tant que navire”. 

Il est des cas 011 une question ne tombe pas net- 
tement dans une catégorie definitive federale ou 
provinciale et ou chaque administration a la 

competence de legiferer. Mais lorsque les lois de 
ces administrations, dans ce domaine de 
l’empietement, sont incompatibles, la loi fede- 
rale l’emporte, c’est-a-dire qu’elle a la prepon- 
dérance”. La loi provinciale, dans ce cas, ne 
prend pas effet; cela ne veut pas dire pour 
autant qu’elle est invalide. Si la loi fédérale 
n’avait jamais existe ou si elle cessait d’exister, 
par exemple si elle était abrogée, la loi provin- 
ciale serait executoire. Une certaine jurispru- 
dence a retenu que lorsque les administrations 
federale et provinciales sont competentes pour 
legiferer, si la province impose les normes les 

plus severes, elles seront valables et, par conse- 
quent, executoires, quoique des normes moins 
severes que celles du federal ne le seraient pas”. 
De meme, des normes municipales qui sont plus 
strictes que celles de la province sont exécutoi- 
res, alors que celles qui sont moins severes“ne 
seraient pas valides. L’effet est le meme, mais 
dans ce dernier cas la municipalite tient ses 

pouvoirs et son existence meme de la province et 
n’y a pas un droit constitutionnel”. 

Ensemble, les gouvernements federal et provin- 
ciaux possedent l’eventail complet des pouvoirs 
legislatifs relativement a toutes questions, inde- 
pendam_ment de la maniere dont ces pouvoirs 
sont répartis entre eux, En dépit du fait qu’une 

administration ne puisse pas deleguer ses pou- 
voirs legislatifs a une autre”, la collaboration et 
la coordination sont possibles moyennant la 

delegation de pouvoirs administratifs a un orga- 
nisme secondaire de l’autre administration”. 
Toutefois, l’inter-delegation entre les provinces 
est pratiquement impossible, parce que les pou- 
voirs legislatifs de ch_acune d’elles sont restreints 
5 ses frontiéres territoriales. Toute tentative par 
une province de legiferer au dela de ses propres 
frontieres serait inconstitutionelle“. 

L’attitude d’une province :1 l’egard d’une ques- 
tion donnée, par exemple la protection de l’envi- 
ronnement, peut etre differente de celle de tou- 
tes les autres, bien qu’en pratique leurs lois 

soient rarement tout a fait differentes. Etant 
donne que la probabilite que toutes les provin- 
ces adoptent une legislation identique sur l’envi- 
ronnement soit mince, un moyen possible de 
realiser l’uniformite est l’adoption d’une loi 

federale ayant effet dans tout le Canada, Cela 
ne pourrait se produire que si la pollution était 
percue, d’une maniere generale, comme etant 
un probléme d’une telle envergure nationale 
qu’elle cesserait d’etre une question de caractere 
simplement local et entrerait ainsi dans les pou- 
voirs non attribues du Parlement du Canada 
concernant «la paix, l’ordre et le bon gouverne- 
ment»”, on dans une categorie de competence 
fédérale qui serait valide dans les circonstances. 

Photo 1. Edificnens du Parlement, Ottawa. 
NFB—PHOTOTHEQUE—ONF D, Siemienski 

LES FORMES DU DROIT 
Au Canada, le droit relatif a l’environnement 
peut revetir diverses formes, dont la plus connue 
est sans doute le texte legislatif. Celle-ci est 

adoptee par le Parlement ou par‘ la legislature 
provinciale et regoit la sanction royale, Si ses 
dispositions l’exigent, en tout ou en partie, la loi 
n’entre pas en vigueur avant d’avoir été promul- 
guee, et en vertu d’un decret du Cabinet seule- 
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ment. La plupart des lois definissent simple- 
ment les limi_t_es de leur application, laissant au 
Cabinet les pouvoirs secondaires d’etablir des 
reglements ou des decrets concernant l’objet 

précis de ces lois. En réalité, le Cabinet adopte 
les reglements rediges par les fonctionnaires du 
ministere competent charge de mettre la loi en 
application. Ainsi, bien que les lois puissent etre 
faites seulement par les legislateurs élus, une 
.gra,nde partie de leurs pouvoirs en matiere legis- 
lative est en fait déleguee a des administrateurs 
non elus. 

Deux autres types de textes legislatifs ne por- 
tent pas le nom de «loi» mais, en fait, ressem- 
blent a celle-ci: les arretes municipaux et les 

ordonnances. Un arréte municipal est, en gene- 
ral, un texte legislatif adopte par le Conseil 
d’une.corporation municipale en vertu de pou- 
voirs conferes par la province. L’ordonnance est 
un genre de texte legislatif particulier aux Ter- 
ritoires, les pouvoirs legislatifs etant dévolus au» 
commissaire du territoire sur l’avis de son Con- 
seil. Comme dans le cas des lois provinciales, les 
effets des arretes municipaux et des ordonnan- 
ces sont restreints aux limites territoriales de 
leurs pouvoirs en matiére legislative.

_ 

La «common law» est peut-etre moins connue 
mais elle est également classifiee comme «droit», 
Ce systeme illustre la tradition judiciaire qui 
tente d’assurer la cohésion et la certitude du 
droit relativement a une question determinee. Il 
est fondé su_r des cas anterieurs, des decisions 
constituant des precedents qui doivent etre sui- 
vis en l’absence d’une loi et pour autant qu’ils 
sont conformes aux normes acceptées de la 

societe actuelle. Toutefois, dans des circons— 
tances normales, les tribunaux ont tendance a 
s’en rapporter aux legislatures pour remplacer 
des vieilles regles de common l_aw par des lois 
qui refletent les normes de la societe contempo- 
raine. La common law s’applique £1 tout le 

Canada a l’exception du Quebec, auquel la 

Constitution a garanti -son propre Code civil 

pour determiner les obligations légales entre 
individus. 

Parce que chaque province et chaque territoire 
a son propre systeme judiciaire et ses propres 
lois en matiere de propriété et des droits civils, 
les decisions portant sur une meme situation de 
fait peuvent varier d’une administration -a 
l’autre. Il peut y avoir également des differences 
d’interprétation des lois et de la common law 
d’une administration a l’autre. Ainsi, un tribu- 
nal situe dans l’une d’elles ne doit pas nécessai- 
rement reconnaitre la decision rendue par un 
tribunal situe dans une autre, meme si elle est 
fondee sur les memes faits. Toutefois, en prati- 
que, les tribunaux d’instance inferieure d’une 
province ou d’un territoire tendent a accepter 
les decisions rendues par des tribunaux d’ins- 

tance superieure d’autres provinces on ter_r'itoi-* 

res (aussi bien d’ailleurs que de Grande—Breta- 
gne) comme ayant au moins un certain poids, 
meme s’ils ne s’estiment pas lies par ces deci-



Asionsr. Cependant, un tribunal d’inst’ance infé- 
rieure se considérera lié par la décision d’un tri- 
bunal d’instanc'e supérieure rendue dans un 
méme ressort tant qu’elle ne sera pas infirmée. 

L’OBJ ET DU DROIT 
D’une maniere générale, le droit poursuit cinq 
grands buts: l’incitation, la prévention, la régle- 
mentation, l’indemnisation et la punition. La 
common law et le Code civil mettent l’accent 
sur la prévention et l’indemnisation. Les lois ne 
sont habituellement pas concues pour poursui- 
vre un seul but mais présentent souvent de mul- 
tiples facettes. Bien que chaque but soit distinct 
des autres, il peut y avoir dans une méme loi un 
mélange dc buts visant a établir un systéme 
complet relativement a l’objet de cette loi. 

L’incitation peut, d’une maniére générale, étre 
considérée comme portant sur de l’argent. En 
d’autres termes, le gouvernement accorde cer- 
t_ains avantages éconorniques ou financiers a 
quelqu’un qui entreprend un programme parti- 
culier. Un simple exemple en est l’établissement 
de subventions a la recherche, de subsides ou 
méme d’un organi_sme gouvernemental complet 
dans le but de favoriser l’avancement d’une ou 
plusieurs applications technologiques. Une 
méthode moins di_recte d’incitation consiste 2‘; 

autoriser la déduction £1 des fins fiscales, au 
cours d’un exercice financier, d’un montant 
allant jusqu’a la moitié du cofit d’achat en capi- 
tal dc certains types de matériel destiné au con- 
tréle de la pollution.“ 

if 

La prevention peut consister a établir des nor- 
mes ou des interdictions précises, en laissant a 
l’intéress,é le soin de s’y conformer. Cela est par- 
fois difficile a réaliser s’il existe des différences 
importantes dans les situations auxquelles les 

normes sont censées s’appliquer. Une autre 
méthode de prévention, plus souple, qui a été 
utilisée pour compléter la premiere, consiste a 
exiger, comme en Ontario, que l’on fasse une 
évaluation des répercussions qu’aurait un projet 
si l’on autorisait son execution“. 
maniere, des conditions convenant a chaque cas 
peuvent étre exigées lors de l’approbation du 
projet, si tant est qu’il soit approuvé. La préven- 
tion peut également étre réaliséje indirectement, 
les normes ou les interdictions visant autre 
chose que la terre elle-méme. Les lois régissant 
le défrichernent de la terre, pari exemple en 
matiere forestiére, peuvent avoir pour effet de 
prévenir l’érosion du sol. La protection de la 
'flore et de la faune, comme par exemple les 
especes en voie de disparition, dans une zone 
déterminée peut, en fait, constituer une protec- 
tion de la terre dans cette zone, parce que la 
qualité du sol détermine normalement le genre 
de vie qui peut y subsister. 

La réglementation a souvent un double but. 
D’une part, elle peut prescrire la surveillance et 
le controle d’une activité en vue de s’assurer que 

De cette s 

les normes établies sont respectées. Une telle 
réglementation prévoit l’inspection ou la révi- 
sion périodiques par des fonctionnaires, par 
exemple la Commission de contréle de l’énergie 
atomique”, qui peuvent avoir le pouvoir de reti- 
rer l’autorisation gouvernementale nécessaire a 
l’exploitation, ou d’en refuser le renouvellement. 
D’autre part, grace a des droits de permis, elle 
peut fournir au gouvernement une source dc 
revenu pour appliquer la loi. 

L’indemnisation peut étre prévue de 
. 

_ .. 
’

. 

trois mameres principales Premierement la loi 
peut stipuler que, sur la preuve d’une infraction, 
des indemnités sont exigibles du contrevenant- 
Deuxiémement, la simple existence d’un dom- 
mage peut étre déclarée suffisante pour rendre 
strictement responsable la personne chargée de 
la cause de ce dommage. Troisiérnement, 
comme c’est le cas en vertu de la Loi sur 
l’indemnisation pour dommages causés par les 
pe'sticide‘s2°, indépendamment de la question dc 
savoir si quelqu’un est fautif ou responsable, 
l’indemnité peut étre payée une fois que le dom- 
mage est évalué, que ce soit par prélévement sur 
un fonds ou autrement. 
La peine applicable aux infractions est souvent 
comprise dans le texte législatif, qu’il soit.fédé- 
ral, provincial, territorial ou municipal, pour 
produire (du moins en théorie) uneffet de dis- 
suasion. La peine peut consister en une amende 
ou en une peine d’emprisonnement ou les deux a 
la fois, s’il en est fait mention. Dans la plupart 
des cas, on accorde aux tribunaux un pouvoir 
discrétionnaire a l’égard de l’étendue ‘de la 
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CANADA 
Coat-of-arms of Canada and 

pénalité, sous réserve d’un maximum." Cepen-
l 

dant, il peut y avoir des cas ou l’infraction 
entraine une sanction minimale prescrite.- 

LE CONCEPT JURIDIQUE DE 
LA TERRE 

Historiquement, la détention de la terre, par 
possession ou en propriété, est la source du pou- 
voir en vertu du systéme, de gouvernement bri- 
tannique et, par consequent, canadien”. Toute 
terre, méme celle possédée par un particulier, 
est détenue au gré de la Couronne qui, a l’ori- 
gine, l’a concédée. Ce phénoméne, évident £1 

l’é‘poque féodale, demeure toujours vrai dans 
une certaine mesure. Le principe du droit de la 
Couronne, exercé par le gouvernement au pou- 
voir, prévaut. C’est ce concept qui assure l’ordre 
social et la stabilité. Autrefois, on n’at_t_ribua_it 

pas de valeur a la terre en soi. Cette valeur 
dépendait de ce qu’elle produisait: récoltes, 
minéraux, bois et loyers. Au Canada, la Cou- 
ronne a acquis toutes les terres‘ par voie de con- 
quéte et de découverte, lesquelles étaient faites 
au nom du souverain. Bien qu’aujourd’hui le 

‘droit de propriété de la terre soit presque 
absolu, la Couronne continue d’y avoir un inté- 
rét. Cela apparait dans la division des conces- 
sions de terres en deux catégories distinctes: le 

sol proprement dit et les droits minérauvx qui y 
sont attachés. A moins que la cession initiale 
faite par la Couronne ne comprit expressément 
les droits minéraux, ceux-ci étaient retenus et

\ pouvaient étre accordés a quelqu’un d’aut_re

» 
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qu’au propriétaire de la terre. Méme si les 
droits minéraux étaient compris dans la conces- 
sion, ils peuvent étre détachés de la propriété de 
la terre. Mais compte tenu de la restriction rela- 
tive aux droits minéraux, ta_nt la common law 
que le Code civil (art. 414) reconnaissent que la 
propriété du sol emporte la propriété du dessus 
et du dessous", ainsi que le droit d’en faire 
usage (art. 406). Ce principe s’applique tant a 
la propriété publique, soit les terres de la Cou- 
ronne, qu’a la propriété privée. 

Le droit d’uti'lise,r la terre dont on est proprié- 
taire comporte celui de faire cesser toute 
entrave £1 cet usage par un tiers. Un probléme se 
présente lorsqu’un propriétaire utilise sa terre 
d’une fagon qui géne l’usage d’une autre terre 
par son propriétaire. Quelle place tient la loi 

dans une telle situation? Il est généralement 
admisque la société et, par consequent, le gou- 
vernement, ont intérét a protéger l’environne- 
ment et peuvent ainsi imposer des restrictions 2‘: 

l’usage d’une propriété qui cause des modifica- 
tions préjudiciables a la qualité du sol. Cepen- 
dant, une récente décision rendue en Ontario a 
reconnu qu’il ne fallait pas s’immiscer légere- 
ment dans ce qui était considéré comme une 
act_ivité polluante, si ses effets ét_aien_t limités :1 

la terre méme d’une personne, a moins que le 
libellé de la loi ne le permette expressémentzf’. 
Les droits de propriété peuvent étre considérés 
comme le facteur distinctif essentiel du concept 
juridique de la terre, par rapport a l’air et :1 

l.’eau, pour ce qui est de la protection de l’envi- 
ronnementv. Ces deux autres éléments sont flui- 
des et ne sont pas limités a un seul endroit. Bien 
qu’un.e personne puisse étre propriétaire d’une 
terre que l’air et l’eau touchent, il est pratique- 
ment impossible dl’exercer sur ces derniers un 
controle absolu. Par consé_quent, on peut dire 
qu’un propriétaire a le droit d’utiliser l’air et 
l’eau accessoirement a sa détention de la terre, 
mais c’est la Couronne qui a le droit dominant 
relativement 5 leur qualité et ce, a l’avantage de 
tout le monde. 

Le gouvernement peut vouloir que certaines ter- 
res soient détenues pour l’usage de la popula- 
tion. Il s’agit de terres de la Couronne, mais qui 
sont consacrées £1 l’usage d’une catégorie parti- 
culiére de personnes: les parcs, tant nationaux 
que provinciaux, sont consacrés a l’usage du 
public et les réserves indiennes a cclui des ban- 
des. Etant donné que l’usage est assujetti aux 
textes législatifs pertinents, la Couronne con- 
serve le droit résiduaire d’étendre, dim_inuer, 
modifier de toute autre facon ou reposséder la 

terre pour d’autres buts”. Par conséquent, la 

Couronne demeure propriétaire de cette terre et 
le membre d’une catégorie a laquelle la terre est 
consacrée peut n’avoir aucun statut juridique lui 
permettant d’entraver l’exercice par le gouver- 
nement de ses droits de propriétaire pour 
endommager une partie quelconque de cette 
terre. Cela est certainement le cas au moins en 
ce qui concerne les parcs de 1’Ontario3' et, vu la 

similitude du libellé des lois concernant la con- 
secration des terres a un certain usage, le rai- 
sonnement s’étend probablement aux aut_res 
administrations.

A 

Photo 3. Terres réservées a des fins récréatives: pare 
national des lacs Waterton. 
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Le sens pratique du concept juridique de la 
terre pour le propriétaire dont la terre a été pol- 
luée réside dans l’évaluation du montant qu’il 
peut récupérer pour le dommage qu’il a subi. La 
récupération dépend de la mesure dans laquelle 
la valeur de la terre a été dépréciée par la pollu- 
tion. Méme aujourd’hui, la valeur est intime- 
ment liée a l’usage qui est fait ou que l’on peut 
faire de la terre, et rarement £1 une valeur esthé- 
tique. Cela ne veut pas dire qu’on n’accor'de‘ra 
pas une valeur d_e remplacement a une végéta— 
tion naturelle ou décorative, mais la végétation 
n’est pas de la terre (a l’exception peut-étre de 
la tou_rbe et des plaques de gazon). La pollution 
dont on se plaint peut étre due a la terre elle- 
méme. Par exemple, le sable transporté par 
l’homme, l’eau ou le vent sur une propriété ou 
pousse une culture délicate crée autant de pollu- 
tion que toute autre matiére dommageable. La 
question qui se pose est de savoir dans quelle 
mesure la terre est endommagée, temporaire— 
ment on d’une maniére permanente. Une terre 
résidentielle ou agricole qui est polluée au point

, 

d’étre impropre a l’habitation on a la produc- 
tion des cultures particuliéres a la région peut 
étre évaluée par rapport a la valeur ordinaire de 
la terre exploitée dans ce but et dans cette 
région, moins s_a valeur actuelle dépréciée. La 
valeur qu’y attache le propriétaire doit étre la 
valeur actuelle et réelle et non pas une valeur 
future et spéculative: elle doit dépendre de 
l’usage qui est fait de la terre. Parfois, cet usage 
constitue lui-méme une dégradation de la terre: 
pa_r exemple, une sabliére commerciale dont 
l’exploitation est le seul usage qu’on fait de 
cette propriété. Dans ce cas, le terrain endom- 
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magé, par exemple par un déversement d’hydro- 
carbures, peut étre évalué conformément a la 
valeur marchande d’une sabliére et non par rap- 
port 21 la valeur des terres environnantes ut_il_i- 

sées dans un but different. La valeur marchande 
actuelleque cc propriétaire attache a la terre, si 
l’usage n’e'st pas illégal ou immoral, est le cri- 
tere qu’il faut utiliser pour fixer la valeur de 
cette terre et, partant, le montant de sa dépré- 
ciation. 

L_A LEGI_SLATION RELATIVE 
A LA DEGRADATION DE LA 

TERRE 
La nomenclature qui suit ne constitue nu—lle- 

ment une liste exhaustive des lois et ordonnan- 
ces relatives 51 la "dégradation de la terre (les 
décrets, réglements et arrétés municipaux en 
sont exclus). Toutefois, elle représente les dispo- 
sitions les plus importantes en matiére, de qua- 
lité de la terre pour les administrations men- 
tionnées. 

Canada 
Loi sur le contrfile de l’énergi_e 
atomigue, S.R.C. 1970, c. A-19. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Energie, des Mines et des Ressources, a été 
adoptée pour surveiller la production d’énergie 
atomique. En vertu dc" l’art. 9, l’organisme 
administratif créé par la loi, (la Commission de 
controle de l’énergie atomique) posséde de vas- 
tes pouvoirs qu’il doit utiliser pour garantir la 
sécurité de l’industrie. La Commission a les 
pouvoirs déterminés d’autoriser, par permis, 
l’exploitation miniére et de réglementer la pro- 
duction, l’importation, l’exportation, le trans- 
port, le raffinage, la possession, la propriété, 
l’usage ou la vente des substances propres a 
dégager de l’énergie atomique prescrites. Toute 
infraction 51 la loi ou a un de ses réglements 
rend son auteur passible d’une amende allant 
jusqu’a 10 000 $, d’un emprisonnement de dix 
ans, ou de ces deux peines a la fois. (art. 19). 

Loi sur la lutte contre la pollution 
atmosphérigue, S.C. 1970-71-72, c. 47. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, a été concue pour établir 
des normes relatives au dégagement d’agents de 
contamination dans l’air ambiant. Le Cabinet a 
le pouvoir de prescrire des normes nationales de 
dégagement établissant les quantités maximales 
d’un agent de contamination qui peuvent étre 
dégagées par catégorie déterminée de source 
fixe, si la concentration produite par cette caté- 
gorie constitue un danger appréciable pour la 
santé des personnes ou constitue une violation



d’une obligation internationale (art. 7). La loi 

définit l’expression «agent de contamination» 
comme désignant «un solide, un liquide, un gaz, 
une odeur ou une combinaison de l’un quelcon- 
que d’entre eux» dont le dégagement cause une 
pollution de l’air (art. 2). Par suite de cette défi- 
nition, la loi devient significative relativement 51 

la degradation du sol, £1 ‘cause de son application 
aux particules atmosphériques et a la pollution 
par les pluies acides. D’une maniére générale, 
les normes de dégagement s’appliquent 2 tous 
les ouvr'ages,»toutes les entreprises et affaires 
relevant de la competence législative du gouver- 
nement fédéral (art. l0—l8). Quiconque 
enfreint une de ces normes est passible d’une 
amende alla_nt jusqu’é 200 000 $ (art. 9 et 33). 
Les inspecteurs désignés en conformité de la Loi 
(art. 27) ont le droit d’entrer dans tout lieu et 
d’examine'r les activités auxquelles les normes 
s’appliquent (art. 28-30). Dans les affaires rele- 
vant de la compétence fédérale, les inspecteurs 
peuvent également ordonner aux responsables 
des travaux de respecter les normes ou de cesser 
l’exploitation qui cause la pollution (art. 16- 
17). Mais le pouvoir des inspecteurs n’est pas 

' restreint aux activités déja en cours: ils peuvent 
exiger la soumission, £1 des fins d’évaluation, des 
plans_et devis d’un ouvrage, d’une entreprise ou 
d’une affaire relevant de la competence fédé- 
rale, qui est susceptible d’er'itrainer le dégage- 
ment d’un agent de contamination de l’air lors- 
que les travaux seront terminés. S’ils décident 
que des dégagements éventuels sont in‘accepta- 
bles, ils peuvent, pa_r ordre, exiger la modifica- 
tion des plans ou interdire leur exécution 
(art. 15). 

Loi sur les contaminants de 
Penvironnement, S.C. 1974-75, c. 72. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministere 
de l’Environnement, vise a controler les sub- 
stances qui constituent une menace a l’environ- 
nement, par exemple les P.C.B. Elle accorde au 
Ministre, seul ou conjointement avec le minis- 
tére de la Santé nationale et du Bien-étre social 
ou avec les gouvernements provinciaux, le pou- 
voir de recueillir des données et de faire des 
enquétes sur une substance (art. 3). On peut 
exiger des personnes qui importent la substance 
ou se livrent au commerce, 51 la fabrication ou 21 
la transformation de la substance, sur un avis 
donné par Ie ministre, de fournir tous les rensei- 
gnements qu’elles possedent sur cette substance 
ou de faire les expériences qui leur sont deman- 
dées. De plus, une fois l’avis public donné, qui- 
conque, pour la premiere fois, fabrique ou 
importe plus de cinq cents kilogrammes d’une 
substance doit en informer le Ministre 
(par. 4(6)). Si le ministre de l’Envi_ronnement et 
le ministre de la Santé nationale et du Bien-étre 
social sont convaincus 'qu’une substance pose un 
danger sérieux £1 l’environnement, ils peuvent Ia 
_porter sur l’annexe de la loi, soit aprésl consulta- 

' contréle 

tion avec les gouvernements provinciaux intéres- 
sés (art. 5) soit, en cas d’urgence, immédiate- 
ment (par. 7(3)). L’annexe peut restreindre, par 
quantité ou par région, l’usage de l’agent de 
contamination. Les personnes qui importent, 
fabriquent, transforment, mettent en vente ou 
utilisent sciemment cette substance en violation 
des restrictions sont coupables d’une infraction 
et passibles d’une amende de 100 000 $ ou d’un 
emprisonnement de deux ans (art. 8). Les ins- 
pecteurs chargés de l’application de la loi ont 
des pouvoirs de perquisition et de saisie de la 
substance (art. 10 et 1 1), laquelle peut étre con- 
fisquée en cas de déclaration de culpabilité 
(art. 13). Des réglements établis en vertu de la 
loi peuvent restreindre encore davantage l’us,age 
d’une substance mentionnée a l’annexe 
(art. 18). 

Loi de 1979 sur Porganisation du. 
gouvernement, S.C. 1978-79, c. 13. 
La partie III de Cette loi, intitulée Ministére de 
l’Environnement, rend Ie Ministre responsable 
de tous les domaines non attribués £1 d’autres 
organismes du gouvernement, et liés a la conser-

_ 

vation et l’amélioration de la qualité du sol 
(al. 5 a). 

Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6'. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, 

l’usage des terres réservées aux 
Indiens. Quiconque, autre que le membre d’une 
bande, entend occuper ou utiliser une réserve, 
ou autrement exercer des droits sur une réserve, 
doit obtenir un permis du Ministre (art. 28). Ce 
permis est également nécessaire a toute per- 
sonne qui veut enlever d’une réserve des miné- 
raux, des pierres, du sable, du gravier, de la 
glaise ou de la terre. La personne qui procéde a 
un enlevement non autorisé est, sur déclaration 
de culpabilité, passible d’une amende de 500 $ 
ou d’un emprisonnement de trois mois (art. 93). 
La destruction des déchets dans les réserves doit 
étre conforme au réglement du Ministere 
(C.R.C. 1978, c. 960), faute de quoi le permis 
peut étre annulé et desmesures de nettoyage 
ordonnées, en plus d’une amende de 100 $, d’un 
emprisonnement de trois mois ou des deux pei- 
nes a la fois. L’usage de la terre peut également 
faire l’objet d’un statut administratif établi par 
le conseil d’une bande, statut qui, probable- 
ment, varie d’une réserve a l’autre (art. 81). 

Loi sur les lieux et monuments 
historigues, S.R.C. 1970, c. H-6, 
modifiée. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, autorise le Min_istre a assu- 
rer l’administration, la conservation et 1’entre- 
tien des lieux historiques établis par la loi 
(art. 3). 
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Loi sur l’Offic_e national de l’énergie, 
S.R.C. 1970, c. N-6, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Energie, des Mines et des Ressources, porte 
sur le tracé, la construction et l’exploitation de 
pipelines s’étendant au dela des limites d’une 
province. L’Office national de l’éne'rgie est 
l’orga_nisme administratif investi du pouvoir de 
délivrer un c_ertificat relativement a ces pipeli- 
nes (art. 26, 27) et d’ordonner lleur réparation, 
leur reconstruction ou leur modification 
(par. 39(1)). L’Office, en plus d’évaluer les 

répercussions de chaque demande de certifica- 
tion d’un pipeline, peut édicterl. des réglements 
d’application générale pour la" protection des 
biens (par. 39(2)), y compris la qualité du sol 
(C.R.C. 1978, c. 1052, al. 4b). Quiconque viole 
un réglement est coupable d’une infraction 
punissable sur déclaration sornmaire de culpabi- 
lité (par. 39(3)) et tout dommage causé doit 
faire l’objet d’une indemnité (art. 64). 

Loi sur les parcs nationaux, S.R.C. 
1970, c. N-13. 
Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Environnement, accorde a la population des 
terres récréatives da_ns un état presque naturel-. 
Le Cabinet peut établir des réglements visant la 
préservation, le contréle et l’administration des 
parcs (par. 7(1)). Par exemple, le controle du 
dépét de déchets dan_s les parcs nationaux a été 
délégué a son surintendant (C.R.C. 1978, 
c. 1124, art. 18). Toute infraction a une disposi- 
tion de la loi ou d’un réglement adopté en vertu 
de celle-ci est passible, aprés déclaration som- 
maire de culpabilité, d’une "amende de 500 $ 
(par. 8(1)). 

Loi sur la responsabilité nucléaire, 
S.R.C. 1970 (1" supplément), c. 29. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Energie, des Mines et des Ressources, a été 
adoptée pour prévoir l’indemnisation de dom- 
mages causés aux biens par une substance fissile 
ou radioactive placée sous la dépendance de 
l’exploitant d’une installation nucléaire faisant 
1’objet d’une licence. Cet exploitant est comple- 
tement responsable, sans preuve de faute ou de 
négligence (art. 4), sauf si 1’accident qui a cause 
le dommage résulte d’un conflit armé (art. 7). 
La loi autorise la Commission de controle de 
l’énergie atomique a exiger des exploitants 
qu’ils maintiennent, zi concurrence de soixante- 
quinze millions de dollars, une assurance cou- 
vrant leur responsabilité (art. 15). 

Loi sur la production et la conservation 
du pétrole et du gaz, S.R.C. 1970, 
c. 0-4, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Affaires Indiennes et du Nord canadien



ainsi que du ministére de l’Energie, des Mines 
et des Ressources, réglemente l’exp1oration et 
l’exploitation du pétrole et du gaz dans le terri- 
toire du Yukon et les Territoires du Nord- 
Ouest, dans les terres de la Couronne féderales 
et dans les eaux cotiéres qui ne se trouvent pas 
dans les limites de la compétence provinciale 
(art. 3). Le Cabinet est autorisé a é_t_ablir des 
réglements concernant l’exploration, le forage, 
la production, le traitement et le transport du 
pétrole et du gaz et, plus particuliérement, con- 
cernant l’immatriculation des puits, la préven- 
tion du gaspillage, les mesures a adopter pour 
retenir le pétrole et le gaz dans leur strate d’ori- 
gine ainsi que pour prévenir la pollution du sol 
(al. 12 a), 1), n), q)). Bien que le gaspillage 
constitue une infraction, des poursuites ne peu- 
vent étre intentées qu’avec le consentement du _ 

Ministre (art. 13). La loi autorise un Directeur 
de la conservation a faire une enquéte en cas de 
gaspillage et a ordonner la cessation des opéra- 
tions pour éviter la "pollution (art. 14). Le fait 
de ne pas se conformer a l’ordonnance du Direc- 
teur de la conservation constitue en soi une 
infraction (par. 48(4)). Lorsqu’une personne est 
déclarée coupable d’une infraction établie par la 
loi, le tribunal peut ordonner a cette personne 
de se conformer a la loi ou aux ordonnances 
appliquant ses dispositions (art. 50). 

Loi sur les produits antiparasitaires, 
S.R.C. 1970, c. P-10. 

Cette loi, dont 1’app1ication reléve du ministere 
de l’Agriculture, prescrit que les pesticides et les 
herbicides doivent étre enregistrés avant d’étre 
importés, vendus ou transportés d’une province 
a une autre (art. 4). Le Cabinet peut établir ‘des 
réglements concernant la fabrication ou l’usage 
de ces produits (al. 5j). Un de ces réglements 
accorde au Ministre le pouvoir discrétionnaire 
de refuser l’enregistrement d’un produit antipa- 
rasitaire sison usage présente un risque inac- 
ceptable de dommage a l’environnement 
(C.R.C. 1978, c. 1253, al. 18 d). Toute infrac- 
tion a la loi ou a ses réglements est passible 
d’une amende, d’un emprisonnement de deux 
ans ou des deux peines a la fois (art. 10). Les 
inspecteurs dés_ignés par le Ministre ont des 
pouvoirs de perquisition et de saisie. Lorsqu’une 
personne a été déclarée coupable de contraven- 
tion a la loi, le produit antiparasitaire détenu. 
doit étre confisqué (art. 6-9). 

Loi sur l"ind,emnisation pour dommages 
causés par les pesticidg S.R.C. 1970, 
c. P-1 1. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Agric_ulture, vise a indemniser l’agriculteur 
dont la récolte est contaminée par l’utilisation, 
faite conformément aux usages approuvés, d’un 
produit antipara_sitaire enregistré en vertu de la 
Loi sur les produits antiparasitaires (par. 3(1)). 

Bien que la loi ne prévoie pas d’indemnis,ation 
pour le dommage causé au sol en soi, l’indemni- 
sation peut étre obtenue tant que le produit 
antiparas'it,a_ire demeure dans le sol et conta- 
mine les récoltes qui s’y trouvent. 

Loi sur les terres territoriales, S.R.C. 
1970, c. T-6. 
Cette loi, dont l’application releve du ministére 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
.s’applique aux terres du Yukon et des Terri_toi- 
res du Nord-Ouest qui sont sous le contréle de 
la Couronne (art. 3). Elle permet au Cabinet, 
en consultation avec le Conseil territorial com- 
pétent, de désigner certaines zones comme 
zones de gestion des terres et d’établir des régle— 
ments concernant la protection, le controle et 
l’utilisation de la surface de terres situées dans 
ces zones (art. 3.1, 3.2). L’utilisation de la sur- 
face peut étre assujettie a un permis et le fait de 
ne pas se conformer aux modalités de ce dernier 
ou £1 d’autres réglements constitue. une infrac-. 
tion passible d’une amende de 5 000 $ (art. 3.3). 
De plus, le Cabinet a le pouvoir d’autoriser'une 
enquéte sur‘ des questions touchant aux terres 
territoriales (al. 19h). La Commission Berger a 
été instituée en vertu de ce pouvoir pour entre- 
prendre ce qui équivalait a une évaluation com- 
plete des repercussions écologiques du tracé du 

a pipeline projeté dans la vallée du Mackenzie. 

Alberta 

Agricultural Chemicals Act, R.S.A. 
1980, c-. A-6-, modifiée. 
Cette loi, dont 1’application reléve du ministére 
de l’Environnement, contréle les engrais, les 

pesticides et autres produits d’arnendement du 
sol (al. 2a). Les réglements peuvent exiger 
Fenregistrement de substances comme produits 
chimiques agricoles et restreindre (ou méme 
interdire) leur usage, leur vente ou leur fourni- 
ture, y compris leur mode d’élimination (art. 10 
et 25). Que ces substances figurent ou non 
expressément dans les réglements comme pro- 
duits chimiques agricoles, si le directeur de la 
lutte contre la pollution estime qu’elles causent 

A ou peuvent causer des dommages a la terre, il 

peut ordonner que le responsable se conforme a 
des mesures précises, y compris l"interdiction 
d’utiliser ces substances. Les inspecteurs ont le 
droit de vérifier si la loi et les reglements ont été 
respectés et peuvent prélever des échantillons du 
sol pour les analyser (art. 22). Toute personne 
déclarée coupable d’une infraction est passible 
d’une amende de 1000 $, de quatre-vingt-dix 
jours d’emprisonnement ou des deux peines -a la 
fois (art. 26). 

Alberta Environmental Research Trust 
E, R.S.A. 1980, c. A-20. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, stipule le financement de la 
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recherche concernant l’amélioration de la qua- 
lité de Penvironnement (art. 3). 

Beverage Container Act, R.S.A. 1980, 
c. B-4. 

Cette loi, dont Papplication reléve du ministére 
de l’Environnement, réglemente les emplace- 
ments d’élimination des contenants de boissons, 
exigeant que l’exploita_nt ait une licence sous 
peine d’une amende de 1 000 $ sur declaration 
de culpabilité (art. 2, 16 et 18). 

Clean Air Act, R.S.A. 1980, c. C-12. 

Cette loi, dont 1’application reléve du ministére 
de l’Environnement, est l’équivalent provincial 
de la Loi sur la lutte contre la pollution atmos- 
phérigue fedérale. L’article relatif‘ aux infrac- 
tions 2‘1 la loi stipule une amende de 5 000 $ 
(art. 16). La personne qui enfreint l’ordonnance — 

d’arrét ministérielle est passible d’une amende 
maximum de 10000 $ par jour, d’une peine 
d’emprisonnement de douze mois ou des deux :1 

la fois (par. 14(4)). 

Coal Conservation _Act, R.S.A. 1980, 
c. C-14. 

Cette loi vise a aider :31 la lutte contre la pollu- 
tion (al. 4e). Pour qu’une mine de charbon ou 
une usine de tran_sfo_rmation puisse étre ouverte, 
exploitée ou abandonnée, le ministre de l’Envi- 
ronnement doit autoriser l’émission d’un permis 
ou d’une licence, assorti(e) ounon de certaines 
conditions (art. 21 et 23). 

Photo 4. Les ressources energétiques souterraines: 

extraction de charbon par dynamitage en Alberta. 
NFB—PHOTOTHEOUE—ONF Larry Monk 

Department of the Environment Ag 
R.S.A. 1980, C. D-19. 

I1 s’agit de la loi qui crée le ministére chargé de 
7 
promouvoir la conservation des ressources natu-

~



relles, y compris _des terres, ainsi que leur ges- 
tion et leur protection contre la pollution (art. 1, 

2 et 8). 

Forest and Prairie Protection Ag 
R.S.A. 1980, c. F-14. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Energie et des Ressources naturelles, donne 
au Ministre le pouvoir de contraindre, a la 

demande d’un ministre ou d’un organisme 
s’oc.cupant de la pollution causée par l’industrie 
du pétrole et du gaz, tous les hommes valides a 
participer aux operations de nettoyage (art. 29). 

Hazardous_Chemicals Act, R.S.A. 
1980, c. H-3. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Environnement, est l_’équivalent provincial 
de la Loi sur les contaminants de l’environne— 
mint fédérale et prescrit, en cas de contraven- 
tion, une amende de 1000 $, un emprisonne- 
ment de quatre—vingt-dix jours ou l’imposition 
des deux peines a la fois (art. 14). 

Land Surface Conservation and 
Reclamation Act, R.S.A. 1980, c. L-3. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, donne des pouvoirs étendus 
de réglementation relativement a la dégradation 
des terres et, not_amment, en ce qui a trait aux 
mines, aux pipelines, aux dépotoirs et aux 
décharges controlées (art. 23 et 24). Le Minis- 
tre peut conclure une entente avec le proprié- 
taire d’un terrain pour en restreindre 1’usage 
(art. 7), déclarer une zone interdite ou expro- 
prier les droits que le propriétaire détient sur les 
minerais pour empécher la dégradation qui 
résulterait d’une exploration ou exploitation 
miniere (art. 10 et 14). On peut exiger d’une 
personne dont les activités sont de nature a cau- 

. ser des dommages en surface qu’elle soumette 
une étude des répercussions sur Penvironnement 
de ces activités, plus particuliérement sur la 

conservation ou la pollution des terres (art. 8). 
Pour que le Ministre accorde l’autorisation, 
assortie ou non de conditions, d’entreprendre 
des activités réglementées de nature a causer 
des dommages en surface, il faut lui remettre 
des plans et devis de l’opération (art. 26). Les 
activités non yautorisées peuvent faire l’objet 
d’ordonnances d’ar‘rét et de contréle (art. 9 et 
28). La remise en état de terres peut se faire 
volont_airement ou étre prescrite par ordon- 
nance. La loi accorde une aide financiére a ceux 
qui projettent de remettre des terres en état 
(art. 12) en plus d’autoriser l’émission d’ordon- 
nances de remise en état dans les cas de grave 
dégradation (art. 42-44). Si l’ordonnance de 
remise en état n’est pas respectée, le travail peut 
étre effectué aux frais du ministére et ces frais 
devront étre remboursés par le contrevenant 

(art. 46). Si l’ordonnance de remise en état vise 
un lieu d’exploitation abandonné dont l’exploi- 
tant a disparu, ou si la dégradation résulte de 
causes naturelles, la remise en état peut étre 
payée par le gouvernement (art. 48). Quiconque 
enfreint la loi ou les réglements est pa_s_sible ‘ 

d’une amende de 5 000 $ ou d’un emprisonne- 
ment de trois mois sur déclaration de culpabilité 
(art. 18). 

Litter Act, R.S.A. 1980, c. L-19. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Environnement, interdit de jeter des détri- 
tus sur les terrains publics ou privés (art. 2 a 5). 
Cette loi prescrit des infractions ainsi que des 
ordonnances de nettoyage pour assurer 1e res- 

pect de ses dispositions (art. 7 et 9). Si la per- 
sonne visée par l’ordonnance ne s’y soumet pas, 
les travaux seront faits et leur facture réglée par 
le contrevenant (art. 11 et 15). 

The Oil and Gas Conservation Act, 
R.S.A. 1980, c. O-5. 

Cette loi, dont l’application reléve de la Com- 
mission de la conservation des ressources éner- 
gétiques, est l’équivalent provincial de la Loi sur 
la production et la conservation du pétrole et du 
gg fédérale. Le contrevenant s’expose a des 
peines diverses, mais peut étre passible d’une 
amende de 1 000 $ sur déclaration de culpabi- 

A 

lité (art. 99). 

Pipeline Act, R.S.A. 1980, c. P-80. 

Cette loi, dont l’application reléve de la Com- 
mission de la con_servation des ressources éner- 
gétiques, est l’équivalent provincial de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie fédérale. Les dis- 
positions relatives au nettoyage stipulent que 
des travaux de remise en état et de ramassage 
peuvent étre effectués, s’il semble qu’ils ne le 

seront pas autrement, et qu’il sera possible d’en 
recouvrer le cofit (art. 37). Les contrevenants 

.sont passibles d’amende_s pouvant atteindre 
1 000 $ (art. 53). 

Public Lands Act, R.S.A. 1980, c. P-30. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Energie et des Ressources naturelles, inter- 
dit a quiconque d’accumuler des détritus sans 
autorisation et d’agir de facon a mettre en dan- 
ger la propriété ou, dans le cas des terres publi- 
ques, a causer l’érosion du sol (art. 51). Le 
Ministre peut ordonner au responsable de pren- 
dre les mesures correctrices, a défaut de quoi il 

peut les prendre lui-meme et en recouvrer le 

cofit. Le contrevenantest passible d’une amende 
"maximum de 1000 $ a moins qu’une autre 
peine n’ait été expressément prescrite (art. 56). 
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Quarries Regulation Ag R.S.A. 1980, 
c. Q-1. 

Cette loi, dont l’application reléve de la'Com- 
mission de la conservation des ressources éner- 
gétiques, régit l’exp1oitation‘ des carriéres ct

. 

comporte, notamment, des dispositions relatives 
21 la prévention des dommages a la propriété qui 
peuvent en résulter (art. 3). L’exploitation d’une 
carriere ne peut étre faite sans permis et elle est 
également assujettie a des inspections pour 
assurer le respect des normes établies (art. 5, 8 
et 9). Les contrevenants sont pa_ssibles d’une 
amende de 100 $ pour la premiere journée de 
l’infraction et d’une amende de 50 $ par journée 
d’infraction supplémentaire (art. 14). 

Wilderness Area Act, R.S.A. 1980, 
c. W-8. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministere 
des Loisirs et des Parcs, interdit a quiconque de 
déposer des détritus dans des lieux conservés a 
l’état nature] et d’y causer des dommages ou de 
les polluer (art. 8 et 10). Le contrevenant 
s’expose a une amende de 1 000 $ dans le cas 
d’une premiere infraction (art. 13). 

Colombie-Britannique 

Ministry of. Environment Act, S.B.C. 
1980, c. 30. 

Cetteloi, qui crée le Ministere, le charge de la 
gestion, de la protection et de la conservation 
des terres (art. 4). 

Ecological Reserves Act, R.S.B.C. 
1979, c. 101. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministere 
des Terres, des Parcs et de l’Habitation, auto- 
rise le Cabinet in établir des reserves sur les ter- 
res de la Couronne (art. 2-3) et a faire des 
réglements relatifs a l’utilisation des terres, y 
compris le dépot ou l’émission de t'o'ute sub- 

" 

stance (art. 7). 

Environment and _Land Use Act, 
R.S.B.C. 1979, c. 110. 

C’est en vertu de cette loi qu’a été mis sur pied 
le comité de l’environnement et de l’utilisation 
des terres chargé de faire des recommandations 
au Cabinet sur des questions de conservation de 
l’environnement et d’utilisation des terres 
(art. 3). Le Cabinet, en vertu de son pouvoir de 
décret et de réglementation concernant l’envi- 

ronnement et l’utilisation des terres (art, 6, 7), a 
établi des modalités obligatoires d’évaluation 
des repercussions sur Penvironnement pour les 
projets d’utilisation des terres dans'des zones 
désignées, tel l’estuaire de la vallée du Fraser 
(réglement C.-B. 202/77).



Environment Management Act, S.B.C. 
1981, c-. 14. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, prescrit la gestion, la pro- 
tection et l’amélioration des terres (art. 2). Une 
évaluation des répercussions sur l’environne- 
ment peut étre exigée pour un projet donné 
(art. 3). Lorsque le Ministre déclare qu’une 
activité est nuisible, il peut émettre des ordon- 
nances de protection de l’environnement pour 
restreindre cette activité ou y mettre fin (art. 4). 
Lorsque le Ministre déclare qu’il existe une 
situation d’urgence, il peut contraindre tout 
adulte valide £1 aider a prévenir, atténuer ou 
enrayer le danger en question, un déversement 
d’hydrocarbures, par exemple. L’auteur du 
dommage ayant engendré la situation d’urgence 
peut étre requis de payer les cofits de cette opé- 
ration (art. 5). La personne qui refuse de faire 
une évaluation des répercussions sur l’environ- 
nement ou qui enfreint l’ordonnan_ce de protec- 
tion est passible d’une amende de 100 000 $. Si 
elle donne de faux renseignements au sujet des 
répercussions sur l’environnement, elle est passi- 
ble d’une amende de 100 000 $ (art. 14). 

Photo 5. Produits de la terre: exploitation forestiére en 
Colombie-Britannique. 
NFB-PHOTOTHEQUE-ONF Allah Katowitz 

Land Act,‘ R.S.B.C. 1979, c. 214, 
modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Terres, des Parcs et de l’Habitation, interdit 
de jeter, sans autorisation, toute substance sur 
les terres de la Cou_ron_ne (art. 62). Le contreve- 
nant est passible d’une amende de 300 $, d’un 
emprisonnement de soixante jours ou des deux 
peines a la fois (art. 63). 

Litter Act, R.S.B.C. 1979, c. 239. 
Cette loi, dont 1’app‘lication.reléve du ministere 
de l’Environnement, interdit de jeter des détri- 

tu_s ou de déverser des eaux usées sans autorisa- 
tion (art. 3 et 4) sur quelque terre que ce soit. 
Toute infraction a la loi ou aux réglements rend 
le contrevenant passible d’une amende de 500 $, 
d’un emprisonnement de six mois ou des deux

P 

peines a_ la fois (art. 6). 

Pesticide Control Act, R.S.B.C. 1979, 
c. 322,'modifiée.

' 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de 1’Environnement, est l’équivalent provincial 
de la Loi sur les produits antiparasitaires fédé- 
rale. Le contrevenant est passible d’une amende 
de 2 000 $, d’un emprisonnement de six mois ou 
des deux peines a la fois (art. 22). ‘ 

Pollution Control Act, R.S.B.C. 1979, 
c. 332, modifiée. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
dc l’Environnement, donne au directeur de la 

lutte contre la pollution des pouvoirs étendus 
pour ce qui est de déterminer ce qui constitue 
une pollution de la terre et d’établir des normes. 
11 a également le pouvoir d’émettre des ordon- 
nances d’arrét visant les pollueurs (art. 13). La 
loi accorde aux inspecteurs le droit d’accés a 
toute terre dans l’exercice de leurs fonctions 
(art. 14 et 18). Toute infraction a la loi ou aux 
réglements rend le contrevenant passible d’une 
amende de 10000 $ ou d’un emprisonnement 
d’un van, ou des deux peines a la fois (art. 25). 

River-bank Protection ACE R.S.B.C. 
1979, c. 369. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Transports et de la Voirie, habilite le Cabi- 
net 51 entreprendre les travaux nécessaires pour 
empécher toute riviére d’empiéter sur ses rives 
(art. 11). A la suite de la présentation d’une 
demande a cet effet par’ les propriétaires inte- 

ressés, les ingénieurs du Ministére peuvent pré- 
parer un rapport permettant de déterminer s’il y 
a lieu dlautoriser Pexécution de travaux (art. 2). 

Soil Conservation Act, R.S.B.C. 1979, 
c. 391. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministere 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, interdit 
l’enlévement non autorisé de terre dc meme que 
le Vdépot de matériaux de remblayage dans les 
zones réservées 2‘: l’agriculture (art. 2). Le con- 
trevenant est passible d’une amende de 500$ 
par jour d’infraction subséquemment 51 la decla- 
ration de culpabilité (art. 9). 

Manitoba 
Clean Environment Act, S.M. 1972, 
c. 76, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Mines, des Ressources et de l’Environne- 
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ment, prohibe la contamination du sol au dela 
de limites prescrites (art. 4). Il est interdit de se 
livrer a une activité de nature polluante, ou sus- 
ceptible de l’étre, sans l’autorisation ‘de la Com- 
mission de Passainissement de l’environnement 
qui a le pouvoir d’ordonner la réduction et la 
cessation de lapollution, ainsi que le nettoyage 
des dégats. La Commission peut, lorsque le res- 
ponsable ne se soumet pas a l’ordonnance, char- 
ger un tiers de mettre fin a la pollution et recou- 
vrer le cofit des travaux auprés du pollueur. Le 
Ministre a le pouvoir d’ordonner d’urgence des 
mesures de nettoyage dans des situations qui 
exigent une action immédiate (art. 14); i1 peut

_ 

également décréter une ordonnance d’arrét de 
l’act1vité polluante (art. 16.1). En outre, le 
Ministre ou toute personne touchée par la pollu- 
tion a le droit de demander a la Cour d’émettre' 
une injonction jusqula ce que les normes soient 
respectées (art. 16.2). Ces normes sont généra- 
lement établies par la loi ou, expressément, par 
un réglement du Cabinet (art. 18). La loi donne 
a des fonctionnaires désignés le pouvoir d’ins- 
pecter les lieux (art. 16) et stipule des amendes 
pouvant atteindre 5 000$ en cas d’infraction 
(art. 7). La loi permet également aux municipa- 
lités, avec l’autorisation du Commissaire, de 
contribuer elles-mémes dans une certaine 
mesure a la lutte contre la pollution par des pro- 
grammes de reduction (art, 15.1). 

Mining and Metallurgy Compensation 
A_ct, R.S.M. 1970, c. M190, modifiée. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Mines et des Ressources naturelles, permet 
l’indemnisat_ion des personnes dont la propriété 
a été endommagée, par exemple, par des pous— 
siéres ou des détritus provenant de 1’exploitation 
miniére, du broyage, des fonderies et du raffl- 
nage. Le dommage peut avoir été causé directe- 
-ment ou indirectement, mais il doit avoir cu lieu 
en dehors de certains districts désignés afm 
d’étre admissible (par. 4(3)).'Si le responsable 
refuse de faire un réglement de gré a gré, la 
personn_e lésée peut faire déterminer les indem- 
nités par un arbitre nommé en vertu de la loi 
(art. 5, 6). 

Pesticides and Fertilizers Control Act, 
S.M. 1976, c. 19. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Agricu1ture, st-ipule l’é‘mi‘ssion de permis, la 
régIementa_t_io,n et, si le Cabinet l’estime neces- 
saire, l’interdiction pour ce qui a trait a l’utilisa- 
tion d’engrai's et de pesticides, soit ceux tom- 
bant sous le coup de la Loi sur les produits 
antiparasitaire , fédérale (par. 4(4)). La loi 

accorde aux inspecteurs le pouvoir de s’assurer 
que ses di_sposition_s sont suivies et permet la 

délégation de leurs pouvoirsl a des inspecteurs 
fédéraux (par. 4(1) et (3)). ‘Les contrevenants 
sont passibles d’une amende de 1000 $, d’un 
emprisonnement de six mois ou des deux peines 
£1 la fois (art. 7).



Nouveau-Brunswick 
Loi sur 1’assainissement,de 
Penvironnement L.R.N.-B. 1973, 
c. C-6, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnemen't, accorde au Ministre le 
pouvoir d’émettre un arrété d’i_ntervention aux 
fins de limiter ou d’arréter la pollution de 1’envi- 
ronnement, de modifier la maniére de rejeter un 
polluant, d’installe1" ou de remplacer du maté- 
riel, et de modifier les procédures destinées a 
réduire ou a supprimer la pollution (art.5). 
Lorsque la source de pollution constitue, de 
1’avi_s du Ministre, un danger irnmédiat pour les 
biens, il peut émettre un arrété d’arrét imme- 
diat (art.6). Des inspecteurs désignés ont le 

droit d’entrer dans tout lieu et de contréler tout 
procédé dans le cadre de leur enquéte (art. 23 et 
24). Le Cabinet a le pouvoir de désigner par 
reglement les polluants et les déchets; de fixer 
des normes relatives aux polluants ou aux 
déchets; et de prescrire les conditions de déli- 
vrance des permis relatifs a ces sources de pollu- 
tion (art. 32). Il peut également conclure des 
accords fin_a_nciers avec des municipa_1ité_s en vue 
de contribuer a des projets de lutte contre la 
pollution (art. 15.1). Les peines imposées 
varient selon l’infraction, mais nul ne peut étre 
poursuivi sans que le Min_istre y ait d’abord con- 
senti (art. 33 et 33.2). 

Loi sur les réserves écologiques, 
L.N.-B. 1975, c. E-1.1. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
des Ressources nat-urelles, accorde au Cabinet 
1e pouvoir d’établir des reserves afin de protéger 
notamment les espaces 011 se trouvent des spéci- 

Photo 6. Protection des habitats de la faune: aigle a téte 
blanche. 
NFB—PHOTOTHEOUE—0NF Allan Katowitz 

mens rares ou uniqucs ayant une valeur géo1ogi- 
que ou pédologique (art. 3 et 4). Les activités 
non autorisées qui risqueraient d’altérer quelque 
partie du terrain de la zone désignée sont prohi- 
bées (art. 6) et constituent une infraction punis- 
sable d’une amende de 1 000 $ (art. 14). 

.Loi sur lavoirie, L.R.N.-B. 1973, 
c. H-5. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de la Voirie, per-met au Min_istre de désigner des 
dépotoirs de voitures (art. 60). La loi interdit de 
rendre un terrain inesthétique par le dépét de 
voitures de rebut, sauf si celui-ci est fait dans un 
dépotoir provincial en conformité avec la loi 

(art. 61). Les contrevenants, sur déclaration de 
culpabilité, sont passibles d’une amende de 
200 $ ct peuvent étre contraints, par ordon- 
nance, a nettoyer le terrain (art. 62). 

Loi sur lecontrfile, des pesticides, 
L.R.N.-B. 1973, c. P-8. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de 1’Agriculture et du Développement rural, est 
l’équiva1ent provincial de la Loi sur les produits 
antiparasitaires fédérale, a laquelle elle fait 
référence. Le contrevenant est passible d’une 
amende de 1 000 $, d’un emprisonnement de. 
cent jours ou des deux peines a la fois (art. 30). 

Loi sur l’exploitation des carriéres, 
L.R.N.-B. 1973, c. Q-1. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
des Ressources naturelles, prohibe l’en1evement 
non autorisé de matériaux de carriére des zones 
riveraines désignées ou des terres de la Cou- 
ronne (art. 6). Le Cabinet a le droit d’étab1ir 
des réglements relatifs a l’exploitation des car- 
riéres et de prescrire les modalités d’extraction 
des matériaux qui s’y trouvent (art. 20). Les 
permis délivrés par le Ministre peuvent égale- 
ment étre assortis de conditions (art. 9). Le con- 
trevenant 21 la loi ou a ses reglements est passi- 
ble d’une amende de 100$ dans le cas d’une 
premiere infraction (art. 18). 

Loi sur les lieux inesthétiques, 
L.R.N.-B. 1973, c-. U-2, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Péches et de 1’Envi'ronnement, interdit 
l’accumulation de rebuts sur une terre 2‘: moins 
de 500 pieds de la limite des voies publiques 
(art. 3). La loi permet aux inspecteurs désignés 
d’al1er sur les lieux pour déterminer s’il y a eu 
infraction, auquel cas les peines varient selon la 
nature de l’infraction (art. 6 et 1 1-15). 
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Terre-Neuve 
Department of Consumer Affairs and 
Environment Act S.N. 1973, no 39, 
modifiée. 

Cette loi, qui crée 1e ministére, rend le Ministre 
responsable du maintien et de l’amé1ioration de 
la qualité— du sol (sous-al.7a(i)). Le Cabinet 
peut établir des réglements concernant la nature 
des polluants et les maximums admissibles, 1e 

déversement des eaux usées sur et dans le sol, 
les permis de déversement et les conditions aux- 
quelles on les accorde, et l’émission d’ordonnan- 
ces de prévention ou de correction (par. 34(1)). 
Un pouvoir d’inspection est donné aux responsa- 
bles de l’application de la loi (art. 35). Les pei- 
nes imposées varient selon 1e type d’i_nfract_ion, 
mais aucune poursuite ne peut étre intentée 
sans 1’autorisation écrite du Ministre (art. 50 et 
5]). 

Pesticides Control Act, R.S.N. 1970, 
c. 292, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de la Consommation et de 1’Environnement, est 
l’équiva1ent provincial de la Loi sur les produits 
antiparasitaires fédérale. Le contrevenant est 
passible d’une amende de 2 000 $ par jour sur 
déclaration de culpabilité (art. 21). 

Quarry Materials Act, S.N. 1975-76, 
no 45, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Mines et de l’Energie, est 1’équivalent de la 
Loi sur l’exploitation des carriéres du Nouveau- 
Brunswick. Le contrevenant est passible, sur 
déclaration de culpabilité, d’une amende de 
1000 $, d’un emprisonnement de six mois ou 
des deux peines a la fois (par. 4(2)). 

Waste Material (Disposal) Act, S.N. 
1973, no 82, niodifiée. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de la Consommation et de l’Environnement, 
permet au Ministre de désigner des zones 
com_me décharges et de conclure des ententes 
pour leur exploitation (art. 8 et 9). Le fait d’é1i- 
miner des déchets sans autorisation sur un ter- 
rain constitue une infraction. Quiconque 
enfreint la loi ou les réglements est passible 
d’une amende de 2 000 $ pa_r jour sur déclara- 
tion de culpabilité (art. 19, 23 et 25). 

Waters Protection Act, R.S.N. 1970, 
c. 394, modifiée. 

En vertu de Cette loi, dont l’application reléve 
du ministére de la Consommation et de l’Envi- 
ronnement, l’insta11ation d’un systéme d’élimi-



nation des eaux usées dans une zone 01‘: i1 y a 
risque de pollution d’une source d’eau publique 
constitue une infraction (art. 6). Les peines 
varient selon la durée de l’infraction (art. 8). 

Territoires du Nord-Ouest 
Environmental Protection Ordinance, 
R.O.N.W.T. 1974, c. E-3. 

Cette ordonnance habilite un responsable de la 
protection de l’environnement a appliquer ses 
dispositions. I1 peut émettre une ordonna_nce de 
protection prescrivant la mise en place de maté- 
riel ou de mesures de protection destinées a pre- 
venir on 5 réduire la pollution, des ordonnances 
d’arrét, et des ordonnances de remise en état 
(art. 5, 7 et 8). Les frais causés par les mesures 
correctrices sont a la charge du pollueur. Le 
responsable de la protection de l’e'nvironnement 
peut désigner des inspecteurs qui ont le pouvoir 
de faire enquéte (art. 17). Le commissaire du 
territoire peut établir des réglements fixant des 
normes, ainsi que les conditions d’émission des 
ordonnances de protection (art. 18). La pollu- 
tion de l’environnement de méme que le défaut 
de se conformer a une ordonnance constituent 
des infractions qui, selon leur nature, entrainent 
l’imposition de peines variables (art. 12 et 13), 
mais aucune poursuite ne peut étre intentée 

A 

sans le consentement du directeur des services 
publics (art. 15). 

Photo 7. Terres ravagées par des incendies de foréts dans 
les T.N.-O. 
NFB—PHOTOTHEOUE—ONF Mike Van Duflelin 

Pesticide Ordinance, R.O.N.W.T. 
1974, c. P-4. 

Cette ordonnance, ainsi que les réglements éta- 
blis par le Commissaire, régissent l’utilisa_tion et 
l’élimination des pesticides. Quiconque enfreint 
l’ordonnance ou les réglements est passible 

d’une amende de 1 000 $, d’un emprisonnement 
de quatre-vingt-dix jours ou des deux peines a la 
fois, sur déclaration de culpabilité (art. 1 I). 

Nouvelle-Ecosse 

Beaches Preservation and Protection 
Afl, S.N.S. 1975, c. 6. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Terres et Foréts, interdit l’enléveme'nt non 
autorisé de sable, de gravier, de pierres, ou 
d’autres matériaux des plages en bordure de la 
mer ou des lacs (art.6). Le contrevenant est 

passible d’une amende de 1 000 $, mais aucune 
poursuite ne peut étre intentée sans le consente- 
ment du Ministre (art. 8 et 13).

' 

Environmental Protection Act, S.N.S. 
1973, c. 6, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, rend le Ministre responsa- 
ble de l’établisseme‘nt de normes, de la tenue 
d"enquétes, de la réglementation et de la lutte 
contre la pollution, notamment par la surveil- 
lance des sources de pollution et de l’élimination 
des déchets. En outre, il doit promouvoir la 

remise en état des zones polluées (par. 8(1)). 
Les inspecteurs désignés ont le droit d’entrer et 
d’examiner les lieux pour s’assurer que les dis- 
positions de la loi sont respectées (art. 42 et 43). 
Avant qu’un projet présentant un risque de pol- 
lution ne soit entrepris, le Ministre doit 

, 
en 

approuver les plans et devis, et il peut exiger 
qu’on y apporte des modifications (art. 28 et 

29). Nul ne peut se livrer a une activité pol- 
luante sans obtenir un permis, lequel peut étre 
assorti deconditions (art. 23). Le Ministre peut 
ordonner a quiconque de cesser d’enfreind_re les 
normes de protection de Fenvironnement, de 
réduire ou d’arréter complétement la pollution, 
d’utiliser du rnatériel antipollution efficace ou 
de mettre fin a ses activités (art. 26). Il peut 
ordonner que l’on prenne des mesures correctri- 
ces, dont les frais seront payés par le pollueur si 
un tiers se charge de leur réalisation (art. 34 et 
54). Le contrevenant est passible d’une amende 
de 5 000 $ dans le cas d’une premiere infraction 
(art. 48). 

Marshlands Reclamation Act, R.S.N.S. 
1967, c. 177. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Agriculture et de la Commercialisation per- 
met au Ministre de conclure des ententes en v'ue 
de protéger ou de conserver les terrains maréca- 
geux (art. 2). Le contrevenant est passible d’une 
amende de 50 $ (art. 60). 
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Salvage Yards Licensing Act, R.S.N.S. 
1967, c. 276, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du Bureau 
des Commissaires, rend obligatoire l’obtention 
d’un permis pour l’exp1oitation des parcs de fer- 
raille (art. 2 et 3). Le contrevenant est passible 
d’une amende de 500 $ et peut faire l’objet 
d’une ordonnance d’enlévement (art. 13). 

Smelting and Refi,ni,ng Encouragement 
A_ct, R.S.N.S. 1967, c. 283. 

Cette loi prohibe toute demande d’injonction 
dans le but de mettre un terme aux activités dc 
broyage, de fonderie, de raffinage ou d’exploita- 
tion miniére auxquelles ses dis‘position's s’appli- 
quent, méme si la pollution du sol se poursuit. 
Une indemnisation peut cependant étre récla- 
mée (art. 4 et 5). 

Ontario 
The Beach Protection Act, R.S.O. 
1980, c. 39. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Ressources naturelles, prohibe l’enlévement 
non autorisé de sable des rives ou des plages des 
lacs, des riviéres ou des autres cours d’eau 
(art. 5). Le contrevenant s’expose a une amende 
de 1 000 S, mais aucune poursuite ne peut étre 
intentée sans le consentement du procureur 
général'(art. 12). 

Conservation Authorities Act, R.S.O. 
1980, c. 85. 

Cette loi, dont l’application reléve du Ministére 
des Ressources naturelles, permet au Cabinet de 
mettre sur pied, a la demande d’un conseil 
municipal, une régie de protection de la nature 
pour un secteur donné (art. 3). La régie peut 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
conservation, la remise en état et la gestion des 
ressources naturelles du secteur (art. 20 et 21), 
notamment par la réglementation des depots de 
matériaux de remblayage. Quiconque enfreint 
la loi ou les réglements est passible d’une 
amende de 1 000 $ on d’un emprisonnement de 
trois mois sur déclaration de culpabilité 
(art. 28). 

Environmental Assessment Act, R.S.O. 
1980, c. 140. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, oblige toute personne non 
exemptée qui se propose d’entreprendre une 
activité commerciale d’envergure a mener une 
étude des répercussions sur Fenvironnement et 5 
obtenir l’autorisation du Ministre ava_nt le début 
des travaux (art. 5). Aucun permis n’est 

accordé tant que le projet n’a pas rejgu l’autori-



INTRODUCTION 

A l’époque de la Confédération, la gestion de 
l’environnement ne posait pas de problémes. Les 
ressources étaient illimitées et la population 
clairsemée. Le but immédiat consistait a ériger 
une nation en favorisant l’industrie et en encou- 
rageant le peuplement. Bicn que la pollution et 
les autres dommages causes a la terre n’aient 
pas été activement encouragés ils étaient, a tout 
le moins, acceptés comme les consequences 
naturelles du plus précieux des bienfaits: le pro- 
gres. Pour de nombreux Peres de la Confédéra- 
tion, l’environnement n’était que le décor des 
ressources naturelles, et celles-ci représentaient 
une source de revenus nécessaires. Celui qui se 
plaignait des activités de son voisin était libre de 
s’adresser aux tribunaux pour faire établir ses 
droits. 

De nos jours, la conservation, l’entretien et la 

remise en état des terres sont considérés comme 
une valeur en soi, que l’on doit confronter avec 
les activités génératrices de revenus qui engen- 
drent leur dégradation. Le droit traduit ce 
changement d’attitude. Cependant, ce que l’on 
peut appeler «droit de l’environnement» 
n’incombe pas uniquement a une seule autorité 
législative. Les lois sur l’environnement ont été 
élaborées selon un mode fragmentaire, a diver- 
ses périodes, par des autorités différentes; et 
cette tendance se poursuit. Pour comprendre, 
dans sa globalité la problématique du droit 
canadien de l’environnement, et a plus forte rai- 
son celle de sa composante «terre», il faut avoir 
une connaissance de base des mécanismes d’évo- 
lution et d’application du droit‘. 

LE SYSTEME CONSTITU- 
TIONNEL 

C’est dans l’Acte de._1’Amérique du Nord bri- 
tannigue de 1867 que l’on trouve l’organisati0n 
fondamentale du gouvernement et du droit au 
Canadaz. Lors de la proclamation de la L_oi 
constitutionnelle de 1982, cette loi du 
Royaume-Uni (ainsi que ses modifications) est 
devenue de la compétence exclusive du Parle- 
ment du Canada. Cette Constitution, et les 
divers textes qui l’ont modifiée, ont donné au 
Canada et aux provinces le droit de légiférer 
pour elles-mémes en fonction de leurs pouvoirs 
respectifs. Voici comment se présente la réparti- 
tion des pouvoirs législatifs en ce qui concerne 
les questions relatives at l’environnement: 

Gouvernement fédéral: la propriété publique,la 
réglementation du trafic et du commerce, 
l’ile de Sable, la navigation et les batiments 
ou navires, la quarantaine, les pécheries des 
cotes de la mer et de l’intérieur, les terres 
réservées pour les Indiens, la loi criminelle, 
les chemins de fer et autres travaux et 
entreprises de nature interprovinciale ou 
extra-provinciale, les travaux d’importance 
multi-provinciale ou nationale, l’adoption 
de mesures visant £1 l’uniformité des lois 

relatives a la propriété et aux droits civils, 
l’agriculture, l’exécution des obligations 
relatives aux traités de l’Empire britanni- 
que’ et l’administration d_es territoires non 
compris dans une province‘. 

Gouvernements provinciauxi les terres publi- 
ques, les institutions municipales, les tra- 
vaux et entreprises d’une nature locale, la 

propriété et les droits civils dans la pro- 
vince, l’infliction de punitions concernant 
les infractions aux lois provinciales, les 
matiéres d’une nature locale ou privée, 
l’agriculture, la prospection, l’exploitation, 
la conservation et l_a gestion des ressources 
naturelles non renouvelables et des ressour- 
ces forestiéres de la province et l’aménage- 
ment, la conservation et la gestion des 
emplacements et des installations de la pro- 
vince destinés a la production d’énergie 
électriques. 

Toutes les lois en vigueur a l’époque de la Con- 
fédération devaient continuer d’exister, y com- 
pris les lois britanniques, la common law, le 

Code civil du Québec et les lois des colonies‘. 
Mais le Canada, ainsi constitué, n’était toujours 
pas un Etat souverain: en vertu de la Loi de 
1865 relative a la validité des lois des colonies’, 
une loi légitimement adoptée au Canada pou- 
vait étre nulle dans la mesure ou elle était 
incompatible avec une loi du Parlement britan- 
nique, un décret ou un reglement édicté en vertu 
de cette loi qui s’appliquait au Canada. Ce n’est 
qu’en vertu du Statut de Westminster“, en 1931, 
que les législateurs canadiens fédéraux et pro- 
vinciaux ont été libérés des restrictions frappant 
leur pouvoir législatif, a 1’exception de la res- 
triction au pouvoir de modifier les Actes de 
l’Amérique du Nord britannique9. Cinquante et 
un ans plus tard, avec le rapatriement de la’ 

Constitution, cette restriction n’existe plus. 

La Constitution prévoit deux types précis dc 
pouvoirs législatifs: les pouvoirs exclusifs et les 
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pouvoirs communs. Ces derniers ne signifient 
pas qu‘une personne peut choisir la loi a 
laquelle elle accepte d’obéir et passer outre a 
l’autre: la décision quant a celle qui prévaut se 
trouve ailleurs. Pour ce qui est de la compétence 
commune en matiére d’agriculture'°, l’Acte 
donne a chacun des gouvernements provinciaux 
et fédéral le pouvoir de promulguer des lois qui 
portent sur ce sujet dans la province, mais la loi 
provinciale n’a d’effet'que dans la mesure ou 
elle n’est pas incompatible avec une loi du Par- 
lement du Canada. Ainsi, l’Acte a expressément 
prévu la primauté du gouvernement fédéral 
dans ce cas. 

Toutefois, il y a des catégories de sujets, rele- 
vant des compétences exclusives tant du gouver- 
nement fédéral que des gouvernements provin- 
ciaux, dont les termes sont assez larges pour, 
comprendre des questions qui ne sont pas 
expressément assignées 5 une administration en 
particulier. Il est important de se rappeler qu’on 
ne pouvait pas s’attendre :1 ce que les réd_acteurs 
dc l867 soient doués de seconde vue, et qu’il 

existe des questions actuelles qu’on n’envisa- 
geait pas ou ne connaissait méme pas £1 1’époque 
et qui, par consequent, n’ont pas été expressé- 
ment assignées par l’Acte. I1 incombe aux légis- 
lateurs de décider s’ils doivent légiférer ou non 
relativement a une question déterminée qui, 
aprés tout, doit relever des pouvoirs législatifs 
d’une administration au moins, parce qu’il faut 
considérer la répartition constitutionnelle des 
pouvoirs comme exhaustive. Lorsque, conime 
dans le cas de la protection de l’environnement, 
le domaine législatif n’est pas unique en soi 
mais porte sur une multitude de problémes 
ayant diverses implications constitutionnelles, la 
question de compétence devient beaucoup plus 
complexe. 

En fin de compte, ce sont les tribunaux qui déci- 
dent si un texte législatif reléve a bon droit des 
pouvoirs de 1’administration qui l’a promulgué. 
Mais, tant que la légitimité d’une loi n’est pas 
mise en cause, il est possible que des lois fédéra- 
les et provinciales traitent de la méme question, 
chacune d’elles exigeant que ses dispositions 
soient respectées. Depuis la Confédération, les 

tribunaux ont établi une abondante jurispru- 
dence pour aider a évaluer les revendications 
contradictoires sur le plan des pouvoirs législa- 
tifs. Les pouvoirs exclusifs s’appliquent aux 
categories de sujets énumérés, mais uniquement 
aux matiéres «tombant dans» ces catégories, 
c’e_st-a-dire entiérement circonscrites par celles-



ci". Toutefois, une question peut tomber par- 
tiellement dans deux ou plusieurs categories et 
celles-ci peuvent etre assignees a des adminis- 
trations differentes. Un point est tres Claire 

aucune administration ne peut adopter une loi a 
l’egard d’une catégorie de sujets relevant de la 
competence exclusive d’une autre administra- 
tion. Une telle loi, dont_ l’objectif principal serait 
d’exercer un contréle sur une catégorie de sujets 
hors de ses pouvoirs (bien que possiblement 
redigée en termes visant a soumettre la question 
a un ou plusieurs de ses propres pouvoirs”) ne 
serait pas valide parc_e qu’inconstitutionelle'3. 

Si une loi, par ailleurs valide, promulguee par 
une administration, ne porte qu’accessoirement 
sur une catégorie de sujets relevant des pouvoirs 
exclusifs de légiferer d’une autre administra- 
tion, cette loi peut etre inapplicable_seulement 
dans la mesure ou elle empiete sur les pouvoirs 
de l’autre administration. 11 a etevjugé qu’un 
arrete municipal anti-pollution ne s’appliquait 
pas a un navire, bien que celui-ci ffit amarre 
dans les limites de la municipalite, parce que la 
mise en application du reglement aurait gene le 
fonctionnement effectif du navire (dont les 

g 

machines émettaient la pollution), ce qui etait 
légalement une responsabilite federale £1 l’egard 
de la navigation etdes batiments ou navires”. 
La decision aurait pu etre différente si le navire 
avait simplement été le lifl de la pollution, la 

cause n’ayant aucun rapport avec ses fonctions 
en tant que navire”. 

Il est des cas ou une question ne tombe pas net- 
tement dans une catégorie définitive fédérale ou 
provinciale et 01‘: chaque administration a la 

competence de legiferer. Ma_is lorsque les lois de 
ces administrations, dans ce domaine dc 
l’empietement, sont incompatibles, la loi fede- 
rale l’emporte, c’est-a-dire qu’elle a la prepon- 
dérance“. La loi provinciale, dans ce cas, ne 
prend pas effet; cela ne veut pas dire pour 
autant qu’elle est invalide. Si la loi fédérale 
n’avait jamais existé ou si elle cessait d’exister, 
par exemple si elle était abrogée, la loi provin- 
ciale serait executoire. Une certaine jurispru- 
dence a retenu que lorsque les administrations 
fédérale et provinciales sont competentes pour 
legiferer, si la province impose les normes les 
plus sevéres, elles seront valables etv, par conse- 
quent, executoires, quoique des normes moins 
sevéres que celles du federal ne le seraient pas”. 
De meme, des normes municipales qui sont plus 
strictes que celles de la province sont executoi- 
res, alors que celles qui sont moins severes“ne 
seraient pas valides. L’effet est le meme, mais 
dans ce dernier cas la municipalite tient ses 
pouvoirs et son existence meme de la province et 
n’y a pas un droit constitutionnel”. 

Ensemble, les gouvernements federal et provin- 
ciaux possedent l’eventail complet des pouvoirs 
législatifs relativement £1 toutes questions, inde- 
pendamment de la maniere dont ces pouvoirs 
sont répartis entre eux. En dépit du fait qu’une 

administration ne puisse pas déléguer ses pou- 
voirs législatifs a une autre”, la collaboration et 
la coordination sont possibles moyennant la 
delegation de pouvoirs administratifs a un orga- 
nism_e secondaire de l’autre administration”. 
Toutefois, l’inter-delegation entre les provinces 
est pratiquement impossible, parce que les pou- 
voirs législatifs de chacune d’elles sont restreints 
a ses frontieres territoriales. Toute tentative par 
une province de legiferer au dela de ses propres 
frontieres serait inconstitutionellezl. 

L’attitude d’une province a l’egard d’une ques- 
tion donnee, par exemple la protection de l’envi- 
ronnement, peut etre différente de celle de tou- 
tes les autres, bien qu’en pratique leurs lois 
soient rarement tout a fait differentes. Etant 
donne que la probabilité que toutes les provi_n- 
ces adoptent une legislation identique sur l’envi- 
ronnement soit mince, un moyen possible de 
réaliser 1’uniformite est l’adoption d’une loi 

fédérale ayant effet dans tout le Canada. Cela 
ne pourrait se produire que si la pollution était 
percue, d’une maniere generale, comme etant 
un probleme d’une telle envergure nationale 
qu’elle cesserait d’etre une question de caractere 
simplement local et entrerait ainsi dans les pou- 
voirs non attribués du Parlement du Canada 
concernant «la paijx, l’ordr'e et le bon gouverne- 
menu", ou dans une catégorie. de competence 
fédérale qui serait valide dans les circonstances. 

Photo 1. Ediflces du Parlement, Ottawa. 
NFB—PHOTOTHEQUE~ONF D. Siemienskl 

LES FORMES DU DROIT_ 
Au Canada, le droit relatif a Fenvironnement 
peut revetir diverses formes, dont la plus connue 
est sans doute le texte législatif. Celle-ci est 
adoptée par le Parlement ou par la legislature 
provinciale et recoit la sanction royale. Si ses 
dispositions l’exigent, en tout ou en partie, la loi 
n’entre pas en vigueur avant d’avoir été promul- 
guee, et en vcrtu d’un de'c_ret du Cabinet seule- 
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ment. La plupart des lois definissent si_mple— 
ment les limites de leur application, laissant au 
Cabinet les pouvoirs secondaires d’etablir des 
reglements ou des décrets concernant l’objet 
précis de ces lois. En réalite, le Cabinet adopte 
les reglements rediges par les fonctionnaires du 
ministere competent charge de mettre la loi en 
application. Ainsi, bien que les lois puissent etre 
faites seulement par les legislateurs elus, une 

, grande partie dc leurs pouvoirs en matiere legis- 
lative est en fait deleguee a des administrateurs 
non elus. 

Deux autres types de textes législatifs ne por- 
tent pas le nom de «loi» mais, en fait, ressem- 
blent a celle-ci: les arretes municipaux et les 
ordonnances. Un arrete municipal est, en gene- 
ral, un texte législatif .adopte par le Conseil 
d’une corporation municipale en vertu de pou- 
voirs conferes par la province. L’ordonnance est 
un genre de texte législatif particulier aux Ter- 
ritoires, les pouvoirs législatifs étant devolus au- 
commissaire du territoire sur l’avis de son Con- 
seil. Comme dans le cas des lois provinciales, les 
effets des arretes municipaux et des ordonnan- 
ces sont restreints aux limites territoriales de 
leurs pouvoirs en matiere legislative. 

La «common law» est peut-etre moins connue 
mais elle est egalement classifiee Comme «droit». 
Ce systeme illustre la tradition judiciaire qui 
tente d’assurer la cohésion et la certitude du 
droit relativement a une question determinee. Il 
est fondé sur des cas antérieurs, des decisions 
const_i_tuant des precedents qui doivent etre sui- 
vis en l’absence d’une loi et pour autant qu’ils 
sont conformes aux normes acceptees de la 
societe actuelle. Toutefois, dans des circon_s- 
tances normale_s, les tribunaux ont tendance a 
s’en rapporter aux legislatures pour remplacer 
‘des vieilles regles de common law par des lois 
qui refletent les normes de la societé contempo- 
ra_ine. La common law s’applique 5 tout le 
Canada a l’exception du Quebec, auquel la 
Constitution a garanti «son propre Code civil 
pour determiner les obligations legales entre 
individus. 

Parce que chaque province et chaque territoire 
a son propre systeme judiciaire et ses propres 
lois en matiere de proprieté et des droits civils, 
les decisions portant sur une meme situation de 
fait peuvent varier‘ d’une administration -a 
l’autre. Il peut y avoir egalement des differences 
d’in_terprétation des lois et de la common law 
d’une administration a l’autre. Ainsi, un tribu- 
nal situe dans l’une d’elles ne doit pas nece‘s‘s‘ai— 
rement reconnaitre la decision rendue par un 
tribunal situe dans une autre, meme si elle est 
fondee sur les memes faits. Toutefois, en prati- 
que, les tribunaux d’insta_nce inférieure d’une 
province ou ‘d’un territoire tendent :1 accepter 
les decisions rendues par des tribunaux d’ins- . 

tance superieure d’autres provinces ou territoi- 
res (aussi bien d’ailleurs que de Grande-Breta- 
gne) Comme ayant au moins un certain poids, 
meme s’ils ne s’estiment pas lies par ces deci-



sions. Cependant, un tribunal d’inst'ance infé- 

rieure se considérera lié par la décision d’un tri- 
bunal d’instance supérieure rendue dans un 
méme ressort tant qu’elle ne sera pas infirmée. 

L’OBJ ET DU DROIT 
D’une maniére générale, le droit poursuit cinq 
grands buts: l’incitation, la prévention, la régle- 
mentation, l’indemnisation et la punition. La 
common law et le Code civil mettent l’accent 
sur la prévention et l’indemnisation. Les lois ne 
sont habituellement pas congues pour poursui- 
vre un seul but mais présentent souvent de mul- 
tiples facettes. Bien ‘que chaque but soit distinct 
des autres, il peut y avoir dans une méme loi un 
mélange de buts visant a établir un systéme 
complet relativement £1 l’objet de cette loi. 

L’incitation peut, d’une maniére générale, étre 
considérée comme portant sur de l’argent. En 
d’autres termes, le_ gouvernement accorde cer- 
tains avantages économiques ou financiers :1 

quelqu’un qui entreprend un programme parti- 
culier. Un simple exemple en est 1’établissement 
de subventions 51 la recherche, de subsides ou 
méme d’un organisme gouvernemental complet 

_ 

dans le but de favoriser l’avancement d’une ou 
plusieurs applications technologiques. Une 
méthode moins di_rec'te d’incitation consiste 21 

autoriser la déduction £1 des fins fiscales, au 
cours d’un exercice financier, d’un montant 
allant jusqu’2‘1 la moitié du cofit d’achat en capi- 
tal de certains types dc matériel destiné au con- 
trole de la pollution.“

' 

La prévention peut consister 2 établir des nor- 
mes ou des interdictions précises, en laissant a 
l’intéressé le soin de s’y conformer. Cela est par- 
fois difficile a réaliser s’il existe des différences 
importantes dans les situations auxquelles les 

normes sont censées s’appliquer. Une autre 
méthode de prévention, plus souple, qui a été 
utilisée pour compléter la premiere, consiste a 
exiger, comme en Ontario, que l’on fasse une 
évaluation des répercussions qu’aurait un projet 
si l’on autorisait son exécution“. De cette 
maniére, des conditions convenant £1 chaque cas 
peuvent étre exigées lors de l’approbation du 
projet, si tant est qu’il soit approuvé, La préven- 
tion peut également étre réalisée indirectement, 
les normes ou les interdictions visant autre 
chose que la terre elle-méme. Les lois régissant 
le défrichement de la terre, par exemple en 
matiére forestiére, peuvent avoir pour effet de 
prévenir l’érosion du sol. La protection de la 
'flore et de la faune, comme par exemple les 

espéces en voie de disparition, dans une zone 
déterminée peut, en fait, constituer une protec- 
tion de la terre dans cette zone, parce que la 
qualité du sol détermine normalement le genre 
de vie qui peut y subsister. 

La réglementation a souvent un double but_. 

D’une part, elle peut prescrire la surveillance et 
le contréle d’une activité en vue de s’assurer que 

les normes établies sont respectées. Une telle 

réglementation prévoit l’insp:ection ou la révi- 
sion périodiques par des fonctionnaires, par 
exemple la Commissionde contréle de l’énergie 
atomique”, qui peuvent avoir le pouvoir de reti- 
rer l’autorisation gouvernementale nécessaire a 
l’exploitation, ou d’en refuser le renouvellemcnt. 
D’autre part, grace a des droits de permis, elle 
peut fournir au gouvernement une source de 
revenu pour appliquer la loi. 

L’indemnisation peut étre prévue de 
trois manieres principales. Premiérernent», la loi 
peut stipuler que, sur la preuve d’une infraction, 
des indemnités sont exigibles du contrevenant.. 
Deuxiémement, la simple existence d’un dom- 
mage peut étre déclarée suffisante pour rendre 
strictemcnt responsable la personne chargée de 
la cause de ce dommage. Troisiémement, 
comme c’est le cas en vertu de la Loi sur 
l’indemnisation pour dommages caus_és par les 
pesticides“, indépendamment de la question de 
savoir si quelqu’un est fautif ou responsable, 
1’indemnité peut étre payée une fois que le dom- 
mage est évalué, que ce soit par prélévement sur 
un fonds ou autrement. 

La peine applicable aux infractions est souvent 
comprise dans le texte législatif, qu’il soit fédé- 
ral, provincial, territorial ou municipal, pour 
produire (du moins en théorie) un effet dc dis- 
suasion._ La peine peut consister en une amende 
ou en une peine d’emprisonnement ou les deux a 
la fois, s’il en est fait mention. Dans la plupart 
des cas, on accorde aux tribunaux un pouvoir

\ discrétionnaire a l’égard de l’étendue de la 

pénalité, sous réserve d’un maximum. Cepen-
V 

dant, il peut y avoir des cas o1‘1 l’infraction 
entraine une sanction minimale prescrite. 

LE CONCEPT J URIDIQUE DE 
LA TERRE 

Historiquement, la déterition de la terre, par 
possession ou en propriété, est la source du pou- 
voir en vertu du systéme de gouvernement bri- 
tannique et, par conséquent, can_adien27. Toute 
terre, méme celle possédée par un particuliier, 
est détenue au gré de la Couronne qui, £1 l’ori— 

gine, l’a concédée. Ce phénoméne, évident a 
l’époque féodale, demeure toujours vrai dans 
une certaine mesure. Le principe du droit de la 
Couron_ne, exercé par le gouvernement au pou- 
voir, prévaut. C’est ce concept qui assure l’ordre 
social et la stabilité. Autrefois, on n’attribuait 
pas de valeur a la terre en soi. Cette valeur 
dépendait de ce qu’elle produisaiti: récoltes, 
minéraux, bois et loyers. Au Canada, la Cou- 
ronne a acquis toutes les terres par voie dc con- 
quéte et de découverte, lesquelles étaient faites 
au nom du souverain, Bien qu’aujourd’hui le 

droit de propriété de la terre soit presque 
absolu, la Couronne continue d’y avoir un inté- 
rét. Cela apparait dans la division des conces- 
sions de terres en deux catégories distinctes: le 

sol proprement dit et les droits minéraux qui y 
sont attachés. A moins que la cession initiale 

faite par la Couronne ne comprit expressément 
les droits minéraux, ceux-ci étaient retenus et 
pouvaient étre accordés £1 quelqu’un d’autre 
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qu’au propriétaire de la terre. Méme si les 
droits minéraux étaient compris dans la conces- 
sion, ils peuvent étre détachés de la propriété de 
la terre. Mais compte tenu de la restrictionrela- 
tive aux droits minérauxv, tant la common law 
que le Code civil (art. 414) reconnaissent que la 
propriété du sol emporte la propriété du dessus 
et du dessous“, ainsi que le droit d’en faire 
usage (art. 406). Ce principe s’applique t_a_nt 51 

la propriété publique, soit les terres de la Cou- 
ronne, qu’a la propriété privée. 

Le droit d’uti_liser la terre dont on est proprié- 
taire comporte celui de faire cesser toute 
entrave a cet usage par un tiers. Un probléme se 
présente lorsqu’un propriétaire utilise sa terrc 
d’une facon qui géne l’usage d’une autre terre 
par son propriétaire. Quelle place tient la loi 

dans une telle situation? Il est généralement 
admis que la société et, par consequent-, le gou- 
vernement, ont intérét a protéger l’environne- 
ment et peuvent ainsi imposer des restrictions 51 

l’usage d’une propriété qui cause des modifica- 
tions préjudiciables a la qualité du sol. Cepen- 
dant, une récente décision rendue en Ontario a 
reconnu qu’i1 ne fallait pas s’immiscer légére- 
ment dans ce qui était considéré comme une 
activité polluante, si ses effets étaient limités a 
la terre méme d’une personne, £1 moins que le 
libellé de la loi ne le permette expressémenfi’. 
Les droits de propriété peuvent étre considérés 
comme le facteur distinctif essentiel du concept 
juridique de la terrc, par rapport a 1’air et a 
l’eau, pour ce qui est de la protection de l’envi- 
ronnement. Ces deux autres éléments sont flui- 
des et ne sont pas limités £1 un seul endroit. Bien 
qu’une personne puisse étre propriétaire d’une 
terre que l’air et l’eau touchent, il est pratique- 
ment impossible d’exercer sur ces derniers un 
contréle absolu. Par conséquent, on peut dire 
qu’un propriétaire a le droit d’utiliser l’air et 
l’eau accessoirement a sa détention de la terrc, 
mais c’est la Couronne qui a le droit dominant 
relativement £1 leur qualité et ce, 5; l’avantage de 
tout le monde. 

Le gouvernement peut vouloir que certaines ter- 
res soient détenues pour l’usage de la popula- 
tion. Il s’agit de terres de la Couronne, mais qui 
sont consacrées a l’usage d’une catégorie parti- 
culiére de personnes: les parcs, tant nationaux 
que provinciaux, sont consacrés a l’usage du 
public et les réserves indiennes a celui des ban- 
des. Etant donné que l’usage est assujetti aux 
textes législatifs pertinents, la Couronne con- 
serve le droit résiduaire d’étendre, di_m_inuer, 
modifier de toute autre fagon ou reposséder la 
terre pour d’autres buts3°. Par conséquent, la 

Couronne demeure propriétaire de cette terre et 
le membre d’une catégorie £1 laquelle la terre est 
consacrée peut n’avoir aucun statut juridique lui 
permettant d’entraver l"exercice par le gouver- 
nement de ses droits de propriétaire pour 
endommager une partie quelconque de cette 

. terre. Cela est certainement le cas au moins en 
ce qui concerne les pares de l’Ontario" et, vu la 

similitude du libellé des lois concernant la con- 
sécration des terres 2‘: ‘un certain usage, le rai- 
sonnement “s’étend probablement aux autres 
adr’n,ini_strations. 

Photo 3. Terres réservées a des fins récréatives: parc 
national des lacs Waterton. 
NFB—PHOTOTHEOUE—-ONF George Hunter 

Le sens pratique du concept juridique de la 
terre pour le propriétaire dont la terre a été pol- 
luée réside dans l’évaluation du montant qu’il 
peut récupérer pour le dommage qu’il a subi. La 
réc'upér‘atio'n dépend de la mesure dans laquelle 
la valeur de la terre a été dépréciée par la pollu- 
tion. Meme aujourd’hui, la valeur est intime- 
ment liée a l’usage qui est fait ou que l’on peut 
faire de la terre, et rarement 21 une valeur esthé- 
tique. Cela ne veut pas dire qu’on n’accordera 
pas une valeur de remplacement a une végéta- 
tion naturelle ou décorative, mais la végétation 
n’est pas de la terre (a l’exception peut-étre de 
la tourbe et des plaques de gazon). La pollution 
dont on seplaint peut étre due a la terre elle- 
méme. Par exemple, le sable transporté par 
l"hom_me, l’eau ou le vent sur une propriété oil 
pousse une culture délicate crée autant de po_l_l'u- 
tion que toute autre matiére dommageable. La 
question qui se pose est de savoir dans quelle 
mesure la terre est endommagée, temporaire- 
ment ou d’une maniere permanente. Une terre 
résidentielle ou agricole qui est polluée an point

, 

d’étre impropre a l"habitation ou a la produc- 
tion des cultures particulieres 21 la région peut 
étre évaluée par rapport a la valeur ordinaire de 
la terre exploitée dans ce but et dans cette 
‘région, moins sa valeur actuelle dépréciée. La 
valeur qu’y attache le propriétaire doit étre la 
valeur actuelle et réelle et non pas une valeur 
future et spéculative: elle doit dépendre de 
l’usage qui est fait de la terre. Parfois, cet usage 
constitue lui-méme une dégradation de la terre: 
par exemple, une sabliere commerciale dont 
l’exploitation est le seul usage qu’on fait de 
cette propriété. Dans ce cas, le terrain endom- 
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magé, par exemple par un déversement d’hydro- 
carbures, peut étre évalué conformément £1 la 
valeur marchande d’une sabliére et non par rap- 
port a la valeur des terres environnantes utili- 
sées dans un but different. La valeur marchande 
actuelle que ce propriétaire attache 2‘: la terrc, si 
l’usage n’est pas illégal ou immoral, est le cri- 
tére qu’il faut utiliser pour fixer la valeur de 
cette terrc et, partant, le montant de sa dépré- 
ciation. 

L_A LEGrsLATION RELATIVE 
A LA DEGRADATION DE LA 

TERRE 
La nomenclature qui suit ne constitue nulle- 
ment une liste exhaustive des lois et ordonn_an- 
ces relatives 21 la "degradation de la terre (les 
décrets, réglements et arrétés municipaux en 
sont exclus). Toutefois, elle représente les dispo- 
sitions les plus importa-ntes en matiere de qua- 
lité de la terre pour les administrations men- 
tion_nées. 

Canada 
Loi sur le contréle de l’énergie 
atomigue, S.R.C. 1970, c. A-19. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Energie, des Mines et des Ressources, a été 
adoptée pour surveiller la production d’énergie 
atomique. En vertu de“ l’a_rt-., 9, l’organisme 
administratif créé par la loi, (la Commission de 
contréle de l’énergie atomique) posséde de vas- 
tes pouvoirs qu’il doit utiliser pour garantir la 
sécurité de l’industrie. La Commissionwa les 
pouvoirs déterminés d’autoriser, par permis, 
l’exploitation miniére et de réglementer la pro- 
duction, l’impo'rtation, l’exportation, le trans- 
port, le raffinage, la possession, la propriété, 
l’usage ou la vente des substances propres a 
dégager de l’énergie atomique prescrites. Toute 

_ 
infraction a la loi ou a un de ses réglements 
rend son auteur passible d’une amende allant 
jusqu’a 10 000 $, d’un emprisonnement de dix 
ans, ou de ces deux peines £1 la fois. (art. 19). 

Loi sur la lutte contre la pollution 
atmosphérigue, S.C. 1970-71-72, c. 47. 

Cette loi, dont. l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, a été congue pour établir 
des normes relatives an dégagement d’agents de 
contamination dans 1’air ambiant. Le Cabinet a 
le pouvoir de prescrire des normes nationales de 
dégagement établissant les quantités maxima_les 
d’un agent de contamination qui peuvent étre 
dégagées par catégorie déterminée de source 
fixe, si la concentration produite par cette cate- 
gorie constitue un danger appréciable pour la 
santé des personnes ou constitue une violation



d’une obligation internationale (art. 7). La loi 

définit l’expression «agent de contamination» 
comme désignant «un solide, un liquide, un gaz, 
une odeur ou une combinaison de 1’un quelcon- 
que d’entre eux» dont le dégagement cause une 
pollution de l’air (art. 2). Par suite de cette défi- 
nition, la loi devient significative relativement a 
la dégradation du sol, a cause de son application 
aux particules atmosphériques et 51 la pollution 
par les pluies acides. D’une rnaniére générale, 
les normes de dégagement s’appliquent 21 tous 
les ouvrages, toutes les entreprises et affaires 
relevant de la compétence législative du gouver- 
nement fédéral (art. 10-18). Quiconque 
enfreint une de ces normes est passible d’une 
amende allant jusqu’a 200000 $ (art. 9 et 33). 
Les inspecteurs désignés en conformité de la Loi 
(art. 27) ont le droit d’entrer dans tout lieu et 
d’examiner les activités auxquelles les normes 
s’appliquent (art. 28-30). Dans les affaires rele- 
vant de la compétence fédérale, les inspecteurs 
peuvent également ordonner aux responsables 
des travaux de respecter les normes ou de cesser 
l’exploitation qui cause la pollution (art. 16- 
17). Mais le pouvoir des inspecteurs n’est pas 

' restreint aux activités déja en cours: ils peuvent 
exiger la soumission, 2:. des fins d’éva1uation, des 
planset devis d’un ouvrage, d’une entreprise ou 
d’une affaire relevant de la compétence fédé- 
rale, qui est susceptible d’entrainer le dégage- 
ment d’un agent de contamination de l’air lors- 
que les travaux seront terminés. S’ils décident 
que des dégagements éventuels sont inaccepta- 
bles, ils peuvent, par ordre, exiger la modifica- 
tion des plans ou interdire leur exécution 
(art. 15).

3 

Loi sur les contaminants de 
l’environnement, S.C. 1974-75, c. 72. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, vise a contréler les sub- 
stances qui constituent une menace a l’environ- 
nement, par exemple les P.C.B. Elle accorde au 
Ministre, seul ou conjointement avec le minis- 
tére de la Santé nationale et du Bien-étre social 
ou avec les gouvernements provinciaux, le pou- 
voir de recueillir des données et de faire des 
enquétes sur une substance (art. 3). On peut 
exiger des personnes qui importent la substance 
ou se livrent au commerce, a la fabrication on a 
la transformation de la substance, sur un avis 
donné par le ministre, dc fournir tous les rensei- 
gnements qu’elle's possédent sur cette substance 
ou de faire les expériences qui leur sont deman- 
dées. De plus, une fois l’avis public donné, qui- 
conque, pour la premiere fois, fabrique ou 
importe plus de cinq cents kilogrammes d’une 
substance doit en informer le Ministre 
(par. 4(6)). Si le ministre de l’Environnement et 
le ministre de la Santé nationale et du Bien-étre 
social sont convaincus qu’une substance pose un 
danger sérieux a l’environnement, ils peuvent la 
‘porter sur l’annexe de la loi, soit aprés consulta- 

‘ contréle 

tion avec les gouvernements provinciaux intére's- 
sés (art. 5) soit, en cas d’urgence, immediate- 
ment (par. 7(3)). L’annexe peut restreindre, par 
quantité. ou par région, l’usage de l’agent de 
contamination. Les personnes qui importent, 
fabriquent, transforment, mettent en vente_ou 
utilisent sciemment cette substance en violation 
des restrictions sont coupables d’une infraction 
et passibles d’une amende de 100 000 $'ou d’un 
emprisonnement de deux ans (art. 8). Les ins- 
pecteurs chargés de l’application de la loi ont 
des pouvoirs de perquisition et de saisie de la 
substance (art. 10 et 1 1), laquelle peut étre con- 
fisquée en cas de déclaration de culpabilité 
(art. 13). Des réglements établis en vertu de la 
loi peuvent restreindre encore davantage l’usage 
d’une substance mentionnée a l’annexe 
(art. 18). 

Loi de 1979 sur l’oJganisation du. 
gouvernement, S.C. 1978-79, c. 13. 
La partie III de cette loi, intitulée Ministere de 
l’Environnement, rend le Ministre resp_onsable 
de tous les domaines non attribués a d’autres 
organismes du gouvernement, et lies a la conser- 
vation et Parnélioration de la qualité du sol 
(al. 5 a). 

Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6'. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, 

l’usage des terres réservées aux 
Indiens. Quiconque, autre que le membre d’une 
bande, entend occuper ou utiliser une réserve, 
ou autrement exercer des droits sur une réserve, 
doit obtenir un permis du Ministre (art. 28). Ce 
permis est également nécessaire a toute per- 
sonne qui veut enlever d’une réserve des mine- 
raux, des pierres, du sable, du gravier, de la 
glaise ou de la terre. La personne qui procéde a 
un enlevement non autorisé est, sur déclaration 
de culpabilité, passible d’une amende de 500 $ 
ou d’un emprisonnement de trois mois (art. 93). 
La destruction des déchets dans les réserves doit 
étre conforme au réglement du Ministére 
(C.R.C. 1978, c. 960), faute de quoi le permis 
peut étre annulé et des mesures de nettoyage 
ordonnées, en plus d’une amende de 100 $, d’un 
emprisonnement de trois mois ou des deux pei— 
nes a la fois. L’usage de la terre peut également 
faire l’objet d’un statut administratif établi par 
le conseil d’une bande, statut qui, probable- 
ment, varie d’une réserve a l’autre (art. 81). 

Loi sur les lieux et monuments 
historigues, S.R.C. 1970, c. H-6, 
modifiée-. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, autorise le Ministre a assu- 
rer l’administration, la conservation et l’entre- 
tien des lieux historiques établis par la loi 
(art. 3). 
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_Loi sur l’Office_ national de l”énergie, 
S.R.C. 1970, c. N-6, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Energie, d_es Mines et des Ressources, porte 
sur le tracé, la construction et l’exploitation de 
pipelines s’étendant au dela des limites d’une 
province. L’Office national de l’énergie est 
l’organisme administratif investi du pouvoir de 
délivrer un certificat relativement a ces pipeli- 
nes (art. 26, 27) ct d’ordonner leur" réparation, 
leur reconstruction ou leur modification 
(par. 39(1)). L’Office, en plus d’évaluer les 
repercussions de chaque demande de certifica- 
tion d’un pipeline, peut édicterl des réglements 
d’application générale pour la protection des 
biens (par. 39(2)), y compris la qualité du sol 
(C.R.C. 1978, c. 1052, al. 4b). Quiconque viole 
un réglement est coupable d’une infraction 
punissable sur déclaration sommaire de culpabi- 
lité (par. 39(3)) et tout dommage causé doit 
faire l’objet d’une indemnité (art. 64). 

Loi sur les pares nationaux, S.R.C. 
1970, c. N-13. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, accorde a la population des 
terres récréatives dans un état presque naturel. 
Le Cabinet peut établir des réglements visant la 
préservation, le controle et l’administration des 
parcs (par. 7(1)). Par exemple, le contréle du 
dépot de déc-hets dans les parcs n_ationaux a été 
délégué a son surintendant (C.R.C. 1978, 
c. 1124, art. 18). Toute infraction a une disposi- 
tion de la loi ou d’un réglement adopté en vertu 
de celle-ci est passible, aprés déclaration som- 
maire de culpabilité, d’une ‘amende de 500 $ 
(par. 8(1))- 

Loi sur la responsabilité nucléaire, 
S.R.C. 1970 (l°' supplément), c. 29. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Energie, des Mines et des Ressources, a été 
adoptée pour prévoir l’indemnisation de dom- 
mages causés aux biens par une substance fissile 
ou radioactive placée sous la dépendance de 
l’exploitant d’une installation nucléaire faisant 
l’objet d’une licence. Cet exploitant est comple- 
teme-nt responsable, sans preuve de faute ou de 
négligence (art. 4), sauf si l’accident qui a cause 
le dommage résulte d’un conflit armé (art. 7). 
La loi autorise la Commission de controle de 
l’énergie atomique a exiger des exploitants 
qu’ils mai_r_1tiennent_, a concurrence de soixante- 
quinze millions de dollars, une assurance cou- 
vrant leur responsabilité (art. 15). 

Loi sur la production et la conservation 
du pétrole et du gaz, S.R.C. 1970, 
c. 0-4, modifiée. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
des Affaires Indiennes et du Nord canadien



ainsi que du ministére de l’1'Energie, des Mines 
et des Ressources, réglemente l’exploration et 
l’exploitation du pétrole et du gaz dans le terri- 
toire du Yukon et les Territoires du Nord- 
Ouest, dans les terres de la Couronne féderales 
et dans les eaux cotiéres qui ne se trouvent pas 
dans les limites de la compétence provinciale 
(art. 3). Le Cabinet est autorisé a établir des 
reglements concernant l’exploration, le forage, 
la production, le traitement et le transport du 
pétrole et du gaz et, plus particuliérement, con- 
cernant l’immatriculation des puits, la préven- 
tion du gaspillage, les mesures a adopter pour 
retenir le pétrole et le gaz dans leur strate d’ori— 
gine ainsi que pour prévenir la pollution du sol 
(al. 12 a), 1), n), q)). Bien que le gaspillage 
constitue une infraction, des poursuites ne peu- 
vent étre intentées qu’avec le con_sen_tement du 
Ministre (art. 13). La loi autorise un Directeur 
de la conservation a faire une enquéte en cas de 
gaspillage et 51 ordonner la cessation des opera- 
tions pour éviter la "pollution (art. 14). Le fait 
de ne pas se conformer £1 l’ordonnance du Direc- 
teur de l_a conservation constitue en soi une 
infraction (par. 48(4)). Lorsqu’une personne est 
déclarée coupable d’une infraction établie par la 
loi, le tribunal peut ordonner a cette personne 
de se conformer a la loi ou aux ordonnances 
appliquant ses dispositions (art. 50). 

Loi sur les produits antiparasitaire; 
S.R.C. 1970, c. P-10. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Agriculture, prescrit que les pesticides et les 
herbicides doivent étre enregistrés avant d’étre 
importés, vendus ou transportés d’une province 
a une autre (art. 4). Le Cabinet peut établir ‘des 
réglements concernant la fabrication ou l’usage 
de ces produits (a1.5j). Un de ces réglements 
accorde au Min_ist‘re le pouvoir discrétionnaire 
de refuser l’enregistrement d’un produit antipa- 
rasitaire sison usage présente un risque in_a_c-. 

ceptable de dommage a l’environnement 
(C.R.C. 1978, c. 1253, al. 18 d). Toute infrac- 
tion a la loi ou ~21 ses réglements est passible 
d’une amende, d’un emprisonnement de deux 
ans ou des deux peines a la fois (art, 10). Les 
inspecteurs désignés par le Ministre ont des 
pouvoirs de perquisition et de saisie. Lorsqu’une 
personne a été déclarée coupable de contraven- 
tion a la loi, le produit antiparasitaire détenu. 
doit étre confisqué (art. 6-9). 

Loi sur l’indemnisati0n pour dommages 
causés par les pesticides, S.R.C. 1970, 
c. P-1 1. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Agriculture, vise 5 indemniser l’agriculteur 
dont la récolte est contaminée par l’uti1isation, 
faite conformément aux usages approuvés, d’un 
produit antiparasitaire enregistré en vertu de la 
Loi sur les produits antiparasitaires (par. 3(1)). 

Bien que la loi ne prévoie pas d’indemnisation 
pour le dommage causé au sol en soi, l’indemni- 
satibn peut étre obtenue tant que le produit 
antiparasitaire demeure dans le ‘sol et conta- 
mine les récoltes qui s’y trouvent. 

Loi sur les terres territoriales, S.R.C. 
1970, c. T-6. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
s’applique aux terres du Yukon et des Territoi- 
res du Nord-Ouest qui sont sous le contréle de 
la Couronne (art. 3). Elle permet au Cabinet, 
en consultation avec le Conseil territorial com- 
pétent, de designer certaines zones comme 
zones de gestion des terres et d’établir des régle- 
ments concernant la protection, le contréle et 
l’utilisation de la surface de terres situées dans 
ces zones (art. 3.1, 3.2). L’utilisation de la sur- 
face peut étre assujettie a un permis et le fait de 
ne pas se conformer aux modalités de ce dernier 
ou a d’autres réglements constitue. une infrac- 
tion passible d’une amende de 5 000 $ (art. 3.3). 
De plus, le Cabinet a le pouvoir d’autoriser une 
enquéte sur desquestions touchant aux terres 
territoriales (al. 19h). La Commission Berger a 
été instituée en vertu de ce pouvoir pour entre- 
prendre ce qui équivalait a une évaluation com- 
plete des répercussions écologiques du tracé du 

a pipeline projeté dans la vallée du Mackenzie. 

Alberta 

Agricultural Chemicals Act, R.S.A. 
1980, c. A-6, modifiée. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, contréle les engrais, les 

pesticides et autres produits d’amen'dement du 
sol (al. 2a). Les réglements peuvent exiger 
l’enregistrement de substances com_me produits 
chimiques agricoles et restreindre (ou méme 
interdire) leur usage, leur vente ou leur fourni- 
ture, y compris leur mode d’élimination (art. 10 
et 25). Que ces substances figurent ou non 
expressément dans les réglements comme pro- 
duits chimiques agricoles, si le directeur de la 
lutte contre la pollution estime qu’e1les causent 

' ou peuvent causer des dommages a la terre, il 

peut ordonner que le responsable se conforme a 
des mesures précises, y compris l’interdiction 
d’utiliser ces substances. Les inspecteurs ont le 
droit de vérifier si la loi et les réglements ont été 
respectés et peuvent prélever des échantillons du 
sol pour les analyser (art. 22);. Toute personne 
déclarée coupable d’une infraction est passible 
d’une amende de 1000 $, de quatre-vingt-dix 
jours d’emprisonnement ou des deux peines a la 
fois (art. 26). 

if 

Alberta Environmental Research Trust 
gg, R.S.A. 1930, c. A-20. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, stipule le finaneement de la 
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recherche concernant l’amélioration de la qua- 
lité de l’environnement (art. 3). 

Beverage Container Ag, R.S.A. 1980, 
c. B-4. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, réglemente les emplace- 
ments d’élimination des contenants de boissons, 
exigeant que l’e'xploitant ait une licence sous 
peine d’une amende de 1 000 $ sur déclaration 
de culpabilité (art. 2, 16 et 18);. 

Clean Air Act, R.S.A. 1980, c. C-12. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnement, est l’équivalent provincial 
de la Loi sur la lutte contre la pollution atmos- 
phérigue fédérale. L’article relatif aux infrac- 
tions 21 la loi stipule une amende de 5000 $ 
(art. 16). La personne qui enfreint l’ordonna_nce - 

d’arrét ministérielle est passible d’une amende 
maximum de 10000 $ par jour, d’une peine 
d’emprisonnement de douze mois ou des deux a 
la fois (par. 14(4)). 

Coal Conservation Act, R.S.A. 1980, 
c. C-14. 

Cette loi vise a aider a la lutte contre la pollu- 
tion (al. 4e). Pour qu’une mine de charbon ou 
une usine de transformation puisse étre ouverte, 
exploitée ou abandonnée, le ministre de l’Envi- 
ronnement doit autoriser l’émission d’un permis 
ou d’une licence, assorti(e) ounon de certaines 
conditions (art. 21 et 23). 

Photo 4. Les ressourcjes énergétiques souterraines: 

extraction de charbon par dynamitage en Alberta. 
NFB—PHOTOTHEQUE—ONF Larry Monk 

Department of the Environment Acg 
R.S.A. 1980, c. D-19. 

I1 s’agit de la loi qui crée le ministére chargé de 
promouvoir la conservation des ressources natu-



relles, y compris des terres, ainsi que leur ges- 
tion et leur protection contre la pollution (art. 1, 

2 et 8). 

Forest and Prairie Protection Act, 
R.S.A. 1980, c. F-14. 

Cette loi, dont l’applic_ation releve du ministére 
de l’Energie et des Ressources naturelles, donne 
au Ministre le pouvoir de contraindre, a la 

demande d’un ministre Lou d’un organisme 
s’occupant de la pollution causée par l’ind_ustri_e 
du pétrole et du gaz, tous les hommes valides a 
participer aux opérations de nettoyage (art. 29). 

Hazardous Chemicals Act, R.S.A. 
1980, c. H-3. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Environnement, est 1’équivalent provincial 
de la Loi sur les contaminants de l’environne- 
Eit fédérale et prescrit, en cas de contraven- 
tion, une amende de 1000 $, un emprisonne- 
ment de quatre-vingt-dix jours ou l’imposition 
des deux peines a la fois (art. 14). 

Land Surface Conservation and
A 

Reclamation Act, R.S.A. 1980, c. L-3. 

Cette loi, dont l’app1ication reléve du ministere 
de l’Environnement, donne des pouvoirs étendus 
de réglementation relativement £1 la dégradation 
des terres et, notamment, en ce qui a trait aux 
mines, aux pipelines, aux dépotoirs et aux 
décharges controlées (art. 23 et 24),. Le Minis- 
tre peut conclure une entente avec le proprié- 
taire d’un terrain pour en restreindre 1’usage 
(art. 7), déclarer une zone interdvite ou expro- 
prier les droits que le propriétaire détient sur les 
minerais pour empécher la dégradation qui 
résulterait d’une exploration ou exploitation 
miniére (art. 10 et 14). On peut exiger d’une 
personne dont les activités sont de nature a cau- 

. ser des dommages en surface qu’elle soumette 
une étude des répercussions sur l’environnement 
de ces activités, plus pa_rticu1_ierement sur la 

conservation o_u la pollution des terres (art. 8). 
Pour que le Ministre accorde l’autorisation, 
assortie ou non de conditions, d’entrepre‘ndre 
des activités réglernentées de nature a causer 
des dommages en surface, il faut lui remettre 
des plans et devis de l’opération (art. 26). Les 
activités non Vautorisées peuvent faire l’objet 
d’ordonnances d’arrét et de controle (art. 9 et 
28). La remise en état de terres peut se faire 
volontairement ou étre prescrite par ordon- 
nance. La loi accorde une aide financiere a ceux 
qui projettent de remettre des terres en état 
(art. 12) en plus d’autorise'r l’é'mission d’ordon- 
nances de remise en état dans les cas de grave 
dégradation (art. 42-44). Si l’ordonnance de 
remise en état n’est pas respectée, le travail peut 
étre effectué aux frais du ministére et ces fra_is 
devront étre remboursés par le contrevenant

V 

(art. 46). Si l’ordonnance de remise en état vise 
un lieu d’exploitation abandonné dont l’exploi- 
tant a disparu, ou si la dégradation résulte de 
causes naturelles, la remise en état peut étre 
payée par le gouvernement (art. 48). Quiconque 
enfreint la loi ou les réglements est passible ' 

d’une amende de 5 000 $ ou d’un emprisonne- 
ment de trois rnois sur déclaration de culpabilité 
(art. 18). 

Litter Act, R.S.A. 1980, c. L-19. 

Cette loi, dont 1’application reléve du ministére 
de l’Environnement, interdit de jeter des détri- 
tus sur les terrains publics ou privés (art. 2 a 5). 
Cette loi prescrit des infractions ainsi que des 
ordonnances de nettoyage pour assurer le res- 

pect de ses dispositions (art. 7 et 9). Si la per- 
sonne visée par l’ordonnance ne s’y soumet pas, 
les travaux seront faits et leur facture réglée par 
le contrevenant (art. 11 et 15). 

The Oil and Gas Conservation Act, 
R.S.A. 1980, c. O-5. 

Cette loi, dont ‘l’application reléve de la Com- 
mission de la conservation des ressources éner- 
gétiques, est 1’équivalent provincial de la Loi sur 
la production et la conservation du pétrole et du 
gg fédérale. Le contrevenant s’expose £1 des 
peines diverses, mais peut étre passible d’une 
amende de 1 000 $ sur déclaration de culpabi- 
lité (art. 99). 

Pipeline Act, R.S.A. 1980, c. P-80. 

Cette loi, dont 1’application reléve de la Com- 
mission de la conservation des ressources éner- 
gétiques, est ’l’équivalent provincial de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie fédérale. Les dis- 
positions relatives au nettoyage stipulent que 
des travaux de remise en état et de ramassage 
peuvent étre effectués, s’il semble qu’ils ne le 

seront pas autrement, et qu’il sera possible d’en 
recouvrer le cofit (art. 37). Les contrevenants 

.sont passibles d’amendes pouvant atteindre 
1000 $ (art. 53). 

Public Lands Act, R.S.A. 1980', c. P-30. 

Cette loi, dont l’app1ication reléve du ministére 
de l’Energie et des Ressources naturelles, inter- 
dit a quiconque d’ac_cumuler des dé_tritus sans 
autorisation et d’agir de fagon a mettre en dan- 
ger la propriété ou, dans le cas des terres publi- 
ques, £1 causer l’érosion du sol (art. 51). Le 
Ministre peut ordonner au responsable de pren- 
dre les mesures correctrices, a défaut de quoi il 

peut les prendre lui-méme et en recouvrer le 

cofit. Le contrevenant" est passible d’une amende 
‘maximum de 1000 $ 51 moins qu’une autre 
peine n’ait été expressément prescrite (art. 56). 
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Quarries Regulation Ag R.S.A. 1980, 
c. Q-1. 

Cette loi, dont l’application reléve de la-Com- 
mission de la conservation des ressources éner- 
gétiques, régit l’expl0itation des carriéres et

_ 

comporte, notamment, des dispositions relatives 
a la prevention des dommages a la propriété qui 
peuvent en résulter (art. 3). L’exploitation d’une 
carriere ne peut étre faite sans permis et elle est 
également assujettie a des inspections pour 
assurer le respect des normes établies (art. 5-, 8 

et 9). Les contrevenants sont passibles d’une 
amende de 100$ pour la premiere journée de 
l’infraction et d’une amende de 50 $ par journée 
d’infraction supplémentaire (art. 14). 

Wilderness Area Act, R.S.A. 1980, 
c. W-8. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Loisirs et des Parcs, interdit a quiconque de 
déposer des détritus dans des lieux conservés a 
l’état naturel et d’y causer des dommages ou de 
les polluer (art. 8 et 10). Le contrevenant 
s’expose £1 une amende de 1 000 $ dans le cas 
d’une premiere infract_ion (art. 13). 

Colombie-Britannique 

Ministry of Environment Acg S.B.C. 
1980, c. 30. 

Cetteloi, qui crée le Ministére, le charge de la 
gestion, de la protection 'et de la conservation 
des terres (art. 4). 

Ecological Reserves Act, R.S.B.C. 
1979, c. 101. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministere 
des Terres, des Parcs et de l’Habitation, auto- 
rise le Cabinet a établir des réserves sur les ter- 
res de la Couronne (art. 2~3) et a faire des 
réglements relatifs a l’utilisation des terres, y 
compris le dépot ou l’émission de toute sub- 
stance (art. 7). 

Environment and Land Use Act, 
R.S.B.C. 1979, c-. 1.10. 

C’est en vertu de cette loi qu’a été mis sur pied 
le comité de 1’enviror_me_ment et de l’utilisat_ion 
des terres chargé de faire des recommandations 
au Cabinet sur des questions de conservation de 
l’environnement et d’utilisation des terres 
(art. 3). Le Cabinet, en vertu de son pouvoir de 
décret et de réglementation concernant l’envi- 

ronnement et l'utilisation des terres (art. 6, 7), a 
établi des rnodalités obligatoires d’évaluation 
des répercussions sur l’environnement pour les 
projets d’utilisation des terres dansides zones 
désign_ée_s, tel l’estuaire de la vallée du Fraser 
(réglement C.-B. .202 / 77).



Environment Management Act, S.B.C. 
1981, c. 14. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Environnement, prescrit la gestion, la pro- 
tection ct l’amélioration des terres (art. 2). Une 
évaluation des répercussions sur l’environne- 
ment peut étre exigée pour un projet donné 
(art. 3). Lorsque le Ministre déclare qu’une 
activité est nuisible,il peut émettre des ordon- 
nances de protection de 1’environnement pour 
restreindre Cette activité ou y mettre fin (art. 4). 
Lorsque le Ministre déclare qu’il existe une 
situation d’urgence, il peut contraindre tout 
adulte valide a aider a prévenir, atténuer ou 
enrayer le danger en question, un déversement 
d’hydrocarbures, par exemple. L’auteur du 
dommage ayant engendré la situation d’urgence 
peut étre requis de payer les cofits de cette ope- 
ration (art. 5). La personne qui refuse de faire 
une évaluation des répercussions sur l’environ- 
nement ou qui enfreint 1’ordonnance dc protec- 
tion est passible d’une amende de 100 000 $._ Si 
elle donne de faux renseignements au sujet des 
répercussions sur 1’environnement, elle est passi- 
ble d’une amende de 100 000 $ (art. 14). 

Photo 5. Produits de la terre: exploitation forestiére en 
Colombie-Britannique. 
NFB—PHOTOTHEQUE—ONF Allan Katowitz 

Land Act," R.S.B.C. 1979, c. 214, 
modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Terres, des Parcs et de l’Habit_a_tion, interdit 
de jeter, sans autorisation, toute substance sur 
les terres de la Couronne (art. 62). Le contreve- 
nant est passible d’une amende de 300 $, d’un 
emprisonnement de soixante jours ou des deux 
peines a la fois (art. 63). 

Litter Act, R.S.B.C. 1979, c. 239. 
Cette loi, dont 1’application.reléve du ministére 
de l’Envii'onnement», interdit dc jeter des détri- 

tus ou de déverser des eaux usées sans autorisa- 
tion (art. 3 et 4) sur quelque terre que ce soit. 
Toute infraction £1 la loi ou aux réglements rend 
le contrevenant passible d’une amende de 500 $, 
d’un emprisonnement de six mois ou des deux 
peines a la fois (art. 6). 

Pesticide Control Act, R.S.B.C. 1979, 
c. 322,'modifiée.

A 

Cette loi, dont l’application releve du ministére ‘ 

dc l’Environnement, est l’équivalent provincial 
de la Loi sur les produits ant’i'par‘asitaire’s fédé- 
rale. Le contrevenant est passible d’une a_mende 
de 2 000 $, d’un emprisonnement de six mois ou 
des deux peines :21 la fois (art. 22).

’ 

Pollution Control R.S.B.C. 1979, 
c. 332, modifiée. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de 1’En'vironnement, donne au directeur de la 

lutte contre la pollution des pouvoirs étendus 
pour ce qui est de déterminer ce qui constitue 
une pollution de la terre et d’établir des normes. 
II a également 1e pouvoir d’émettre des ordon- 
nances d’arrét visant les pollueurs (art. 13). La 
loi accorde aux inspecteurs 1e droit d’accés a 
toute terre dans 1’exercice de leurs fonctions, 
(art. 14 et 18). Toute infraction a la loi ou aux 
réglements rend le contrevenant passible d’une 
amende de 10 000$ 011 d’un emprisonnement 
d’un an, ou des deux peines a la fois (art. 25). 

River-bank Protection Act, R.S.B.C. 
1979, c. 369. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Transports et de la Voirie, habilite le Cabi- 
net 5. entreprendre les travaux nécessaires pour 
empécher toute riviére d’empiéter sur ses rives 
(art. 11). A la suite de la présentation d’une 
demande a cet effet par les propriétaires inté- 

ressés, les ingénieurs du Mianistere peuvent pré- 
parer un rapport permettant de déterminer s’il y 
a lieu d’autoriser l’exécution de travaux (art. 2). 

Soil Conservation Act, R.S.B.C. 1979, 
c. 391. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministere 
de l’Agricu_lture et de l’Alimentation, interdit 
l’enlevement non autorisé de terre de méme que 
levdépét de matériaux de remblayage dans les 
zones réservées 5 l’agriculture (art._ 2). Le con- 
trevenant est passible d’une amende de 500$ 
par jour d’infraction subséquemment a la décla- 
ration de culpabilité (art. 9). 

Manitoba 
Clean Environment Act, S.-M. 1972, 
c_. 76, modifiée. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Mines, des Ressources et de l’Environne- 
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ment, prohibe la contamination du sol au dela 
dc limites prescrites (art. 4). Il est interdit de se 
livrer a une activité de nature pollu_ante, ou sus- 
ceptible de l_’étre, sans l’au_torisation ,de la Com- 
mission de l’assainissement de 1’environnement 
qui a le pouvoir d’ordonner 1a réduction et la 
cessation de lapollution, ainsi que le nettoyage 
des dégfits. La Commission peut, lorsque le res- 
ponsable ne se soumet pas a l’ordonnanc'e, char- 
ger un tiers dc mettre fin a la pollution et recou- 
vrer le cofit des travaux auprés du pollueur. Le 
Ministre a le pouvoir d’ordonner d’urgence des 
mesures d_e nettoyage dans des situations qui 
exigent une action immédiate (art. 14); i1 peut

V 

également décréter une ordonnance d’arrét de 
l’activité polluante (art. 16.1). En outre, le 
Ministre ou toute personne touchée par la pollu- 
tion a le droit de demander £1 la Cour d’é_mettre 
une injonction jusqu’é ce que les normes soient 
respectées (art. 16.2). Ces normes sont généra- 
lement établies par la loi ou, expressément, par 
un réglement du Cabinet (art. 18). La loi donne 
a des fonctionnaires désignés le pouvoir d’ins- 
pecter les lieux (art. 16) et stipule des amendes 
pouvant atteindre 5000$ en cas d’infraction 
(art. 7). La loi permet également aux municipa- 
1ités,_ avec_ l’autorisation du Commissaire, de 
contribuer elles-memes dans une certaine 
mesure a la lutte contre la pollution par des pro- 
grammes de réduction (art. 15.1).

1 

Mining and Metallurgy Compensation 
1ic_t, R.S.M. 1970, c. M190, modifiée. 
Cette loi-, dont l’application réléve du ministere 
des Mines et des Ressources naturelles, permet 
1’indemnisation des personnes dont la propriété 
a été endommagée, par exemple, par des pous- 
siéres ou des détritus provenant de l’exploitation 
miniére, du broyage, des fonderies et du rafti- 
nage. Le dommage peut avoir été causé directe- 
«ment ou indirectement, maisvil doit avoir eu lieu 
en dehors de certains districts désignés afin 
d’étre admissible (par. 4(3)).*Si le responsable 
refuse de faire un réglement de gré a gré, la 
personne lésée peut faire déterminer les indem- 
nités par un arbitre nommé en vertu de la loi 
(art. 5, 6). 

Pesticides and Fertilizers Control Act, 
S.M. 1976, c. 19. 
Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Agriculture, stipule l’émission de permis, Ia 
réglernentation et, si le Cabinet l’estime néces- 
saire, l’interdiction pour ce qui a t_rait a l’utilisa- 
tion d’engrais et de pesticides, soit ceux tom- 
bant sous le coup de la Loi sur les produits 
antiparasitaires, fédérale (par. 4(4)). La loi 

accorde aux inspecteurs le pouvoir de s’assurer 
que ses dispositions sont suivies et permet la 

délégation de leurs pouvoirsf 21 des inspecteurs 
fédéraux (par. 4(1) et (3)). :Les contrevenants 
sont passibles d’une amende de 1000 $, d’un 
emprisonnement de six mois ou des deux peines 
5 la fois (art. 7).



Nouveau-Brunswick 
Loi sur l’assainissement de 
l’environnement L.R.N.-B. 1973, 
c. C-6, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Em‘/‘ironnement, accorde au Ministre le 

pouvoir d’émettre un arrété d’intervention aux 
fins de limiter ou d’arréter la pollution de l’envi- 
ronnement, de modifier la maniére de rejeter un 
polluant, d’installer ou de remplacer du maté- 
riel, et de modifier les procédures destinées it 

réduire ou a supprimer la pollution (art.5). 
Lorsque la source de pollution constitue, de 
l’avis du Ministre, un danger immédiat pour les 
biens, il peut émettre un arrété d’arrét immé- 
diat (art.6). Des inspecteurs désignés ont le 

droit d’entrer dans tout lieu et de contréler tout 
procédé dans le cadre de leur enquéte (art. 23 et 
24). Le Cabinet a le pouvoir de désigner par 
réglement les polluants et les déchets; de fixer 
des normes relatives aux polluants ou aux 
déchets; et de prescrire les conditions de déli- 
vrance des permis relatifs a ces sources de pollu- 
tion (art. 32). I1 peut également conclure des 
accords financiers avec des municipalités en vue 
de contribuer 2‘: des projets de lutte contre la 
pollution (art. 15.1). Les peines imposées 
varient selon l’infraction, mais nul ne peut étre 
poursuivi sans que le Ministre y ait d’abord con- 
senti (art. 33 et 33.2). 

Loi sur les réserves écologiques, 
L.N.-B. 1975, c. E-1.1. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Ressources naturelles, accorde au Cabinet 
le pouvoir d’établir des réserves afin de protéger 
notamment les espaces mi se trouvent des spéci- 

Photo 6. Protection des habitats de la faune: aigle 2‘; téte 
blanche, 
NFB-—PHOTOTHEOUE-ONF Allan Katowitz 

mens rares ou uniques ayant une valeur géologi- 
que ou pédologique (art. 3 et 4). Les activités 
non autorisées qui risqueraient d’altérer quelque 
partie du terrain de la zone désignée sont prohi- 
bécs (art. 6) et constituent une infraction punis- 
sable d’une amende de 1 000 $ (art. 14). 

.Loi sur la voirie, L.R.N.-B. 1973, A 

c. H-5. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de la Voirie, permet au Ministre de désigner des 
dépotoirs de voitures (art. 60). La loi interdit de 
rendre un terrain inesthét_ique par le dépét de 
voitures de rebut, sauf si celui-ci est fait dans un 
dépotoir provincial en conformité avec la loi 

(art. 61). Les contrevenants, sur déclaration de 
culpabilité, sont passibles d’une amende de 
200 S et peuvent étre contraints, par ordon- 
nance, a nettoyer le terrain (art. 62). 

Loi sur le contrfile des pesticides, 
L.R.N.-B. 1973, c. P-8. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
d_e l’Agriculture et du Développement rural, est 
l’équivalent provincial de la Loi sur les produits, 
antiparasitaires fédérale, :31 laquelle elle fait 
référence. Le contrevenant est passible d’une 
amende de 1 000 $, d’un emprisonnement de. 
cent jours ou des deux peines 2 la fois (art. 30). 

Loi sur l’exploitation des carriéres, 
L.R.N.-B. 1973, c. Q-1. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Ressources naturelles, prohibe l’enlévement 
non autorisé de matériaux dc carriére des zones 
riveraines désignées ou des terres de la Cou- 
ronne (art. 6). Le Cabinet a le droit d’établir 
des réglements relatifs a l’exploitation des car- 
rréres et de prescrire les modalités d’extraction 
des matériaux qui s’y trouvent (art.20). Les 
permis délivrés par le Ministre peuvent égale- 
ment étre assortis de conditions (art. 9). Le con- 
trevenant a la loi ou £1 ses réglements est passi- 
ble d’une amende de 100$ dans le cas d’une 
premiere infraction (art. 18). 

Loi sur les lieux inesthétiques, 
L.R._N.-B. 1973, c. U-2, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Péches et de l’Environnement, interdit 
l’accumulation de rebuts sur une terre a moins 
de 500 pieds de la limite des voies publiques 
(art. 3). La loi permet aux inspecteurs désignés 
d’aller sur les lieux pour déterminer s’il y a eu 
infraction, auquel cas les peines varient selon la 
nature de l’infraction (art. 6 et 11-15). 
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Terre-Neuve 
Department of ConsumeriAffairs and 
Environment Act, SN; 1973, no 39, 
modifiée. 

Cette loi, qui crée le ministére, rend le Ministre 
responsable du maintien et de l’amélioration de 
la qualité ~ du sol (sous-al.7a(i)). Le Cabinet 
peut établir des réglements concernant l_a nature 
des polluants et les maximums admissibles, le 

déversement des eaux usées sur et dans le sol, 
les permi_s de déversernent et les conditions aux- 
quelles on les accorde, et l’émission d’ordonnan- 
ces dc prévention ou de correction (par. 34(1)). 
Un pouvoir d’inspection est donné aux responsa- 
bles de l’application de la loi (art. 35). Les pei- 
nes imposées varient selon le type d’infraction, 
mais aucune poursuite ne peut étre intentée 
sans l’autorisation écrite du Ministre (art. 50 et 
51). 

Pesticides Control Act, R.S.N. 1970, 
c. 292, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de la Con_sornr_n_ation et de l’Environnement, est 
l’équivalent provincial de la Loi sur les produits 
antiparasitaires fédérale. Le contrevenant est 
passible d’une amende de 2 000 3; par jour sur 
déclaration de culpabilité (art. 21). 

Quarry Materials Act, S.N. 1975-76, 
no 45, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Mines et de l’Energie, est l’équivalent de la 
Loi sur l’exploitation des carriéres du Nouveau- 
Brunswick. Le contrevenant est passible, sur 
déclaration de culpabilité, d’une amende de 
1 000$, d’un emprisonnement de six mois ou 
des deux peines a la fois (par. 4(2)). 

Waste Material (Disposal) Act, S.N. 
1973, no 82, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de la Consommation et de l’Envi'ronnement, 
permet au Ministre de désigner des zones 
comme décharges et de conclure des ententes 
pour leur exploitation (art. 8 et 9). Le fait d’éli- 
miner des déchets sans autorisation sur un ter- 
rain constitue une infraction. Quiconque 
enfreint la loi ou les réglements est passible 
d’une amende de 2 000 $ par jour sur déclara- 
tion de culpabilité (art. 19, 23 et 25). 

Waters Protection Act, R.S.N._ 1970, 
c-. 394, modifiée. 

En vertu de cette loi_, dont l’application reléve 
du ministére de la Consommation et de l’Envi- 
ronnement, l’installation d’un systéme d’élimi-



nation des eaux usées dans une zone on‘: il y a 
risque de pollution d’une source d’eau publique 
constitue une infraction (art. 6). Les peines 
varient selon la durée de l’infraction (art. 8). 

Territoires du Nord-Ouest 
Environmental Protection Ordinance, 
R.O.N.W.T. 1974, c. E‘-3. 

Cette ordonnance habilite un responsable de la 
protection de l’environnement £1 appliquer ses 
dispositions. II peut émettre une ordonnance de 
protection prescrivant la mise en place de maté- 
riel ou de mesures de protection destinées a pré- 
venir ou a réduire la pollution, des ordonnances 
d’arrét, et des ordonnances de remise en état 
(art. 5, 7 et 8). Les frais causés par les mesures 
correctrices sont a la charge du pollueur. Le 
responsable de la protection de l’environnement 
peut désigner des inspecteurs qui ont le pouvoir 
de faire enquéte (art. 17). Le commissaire du 
territoire peut établir des réglements fixant des 
normes, ainsi que les conditions d’émission des 
ordonnances de protection (art. 18). La pollu- 
tion de l’environnement de méme que le défaut 
de se conformer £1 une ordonnance constituent 
des infractions qui, selon leur nature, entrainent 
l’imposition de peines variables (art. 12 et 13), 
mais aucune poursuite ne peut étre intentée 
sans le consentement du directeur des services 
publics (art. 15). 

Photo 7. Terres ravagées par des incendies de foréts dans 
les T.N.-O. 
NFB—PHOTOTHEOUE—ON_F Mike Va'n Duffelin 

Pesticide Ordinance, R.O.N.W.T. 
1974, c. P-4. 

Cette ordonnance, ainsi que les réglements éta- 
blis par le Commissaire, régissent l’utilisa_tion et 
Pélimination des’pesticides. Quiconque enfreint 
l’ordonnance ou les réglements est passible 

d’une amende de l 000 $, d’un emprison_nement 
de quatre-vingt-dix jours ou des deux peines a la 
fois, sur declaration de culpabilité (art. 1 1). 

N ouvelle-Ecosse 
Beaches Preservation and Protection 
A_ct, S.N.S. 1975, c. 6. 

Cette‘ loi, dont l’application releve du ministére 
des Terres et Foréts, interdit l’enlévement non 
autorisé de sable, de gravier, de pierres, ou 
d’autres matériau_x des plages en bordure de la 
mer ou des lacs (art.6). Le contrevenant est 
passible d’une amende de 1 000 $, mais aucune 
poursuite ne peut étre intentée sans le consente- 
ment du Ministre (art. 8 et 13).

2 

Environmental Protection Act, S.N.S. 
1973, c. 6, modifiée. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
de l’Environnerr_1ent, rend le Ministre responsa- 
ble de l’établissement de normes, de la tenue 
d’enquétes, de la réglementation et de la lutte 
contre la pollution, notamment par la surveil- 
lance des sources de pollution et de l’éliminat_ion 
des déchets. En outre, il doit promouvoir la 
remise en état des zones polluées (par. 8(1)). 
Les inspecteurs désignés ont le droit d’entrer et 
d’exa_n'1iner les l_ieux pour s’a,ssurer que les dis- 
positions de la loi sont respectées (art. 42 et 43). 
Avant qu’un projet présentant un risque de pol- 
lution ne soit entrepris, le Ministre doit en 
approuver les plans et devis, et il peut exiger 
qu’on y apporte des modifications (art. 28 et 
29). Nul ne peut se livrer a une activité pol- 
luante sans obtenir un permis, lequel peut étre 
assorti de_condition_s (art. 23);. Le Ministre peut 
ordonner a quiconque de cesser d’enfreindre les 
normes de protection de l’environnement, de 
réduire ou d’arréter complétement la pollution, 
d’utiliser du matériel antipollution efticace ou 
de mettre fin £1 ses activités (art. 26). Il peut 
ordonner que l’on prenne des mesures correctri- 
ces, dont les frais seront payés par le pollueur si 
un tiers se charge de leur réalisation (art. 34 et 
54). Le contrevenant est passible d’une amende 
de 5 000 $ dans le cas d’une premiere infraction 
(art. 48). 

Marshlands Reclamation Act, R.S.N.S. 
1967, c. 177. 

Cette loi, dont l’application releve du ministére 
de l’Agriculture et de la Commerci_alisation per- 
met au Ministre de conclure des ententes en vue 
dc protéger ou de conserver les terrains maréca- 
geux (art. 2). Le contrevenant est passible d’une 
amende de 50$ (art. 60). 
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Salvage Yards Licensing Act, R.S.N.S. 
1967, c. 276, modifiée. 

Cette loi, dont l"applica_tion reléve du Bureau 
des Commissaires, rend obligatoire l’obtention 
d’un permis pour l’exploitation des parcs de fer- 
raille (art. 2 et 3). Le contrevenant est passible 
d’une amende de 500 S et peut faire l’objet 
d’une ordonnance d’enlévement (art. 13). 

Smelting and RefininLEncouragement 
lg, R.S.N.S. 1967, c. 283. 
Cette loi prohibe toute demande d’injonction 
dans le but de mettre un terme aux activités de 
broyage, de fonderie, de raffinage ou d’exploita- 
tion miniére auxquelles ses dispositions s’appli— 
quent, méme si la pollution du sol se poursuit. 
Une indem_nisation peut cependant étre récla- 
mée (art. 4 et 5). 

Ontario 

The Beach Protection Act, R.S.O. 
1980, c. 39. 

Cette loi, dont l’application reléve du ministére 
des Ressources naturelles, prohibe l’enlévement 
non autorisé de sable des rives ou des plages des 
lacs, des riviéres ou des autres cours d’eau 
(art. 5). Le contrevenant s’expose :21 une amende 
de 1 000 $, mais aucune poursuite ne peut étre 
intentée sans le consentement du procureur 
général‘(art. 12). 

Conservation Authorities, Act, R.S.O. 
1980, c. 85. 

Cette loi, dont l’application reléve du Ministére 
des Ressources naturelles, permet au Cabinet de 
mettre sur pied, a la demande d’un conseil 
municipal, une régie de protection de la nature 
pour un secteur donné (art. 3). La régie peut 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
conservation, la remise en état et la gestion des 
ressources naturelles du secteur (art. 20 et 21), 
notamment par la réglementation des dépots de 
matériaux de remblayage. Quiconque enfreint 
la loi ou les réglements est passible d’une 
amende de 1 000 $ ou d’un emprisonnement de 
trois mois sur déclaration de culpabilité 
(art. 28). 

Environmental Assessment Act, R.S.O. 
1980, c. 140. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Environnement, oblige toute personne non 
exjemptée qui se propose d’entreprendre une 
activité commerciale d’envergure 2‘: mener une 
étude des répercussions sur l’environnement et £1 
obtenir l’autorisation du Ministre avant le début 
des travaux (art. 5). Aucun permis n’est 

accordé tant que le projet n’a pas reeu l’autori-
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sation nécessaire, qui peut étre assortie de con- 
ditions (art. 6 et 14). Des fonctionnaires provin- 
ciaux désignés, a qui la loi accorde le droit 
d’entrer dans les lieux, de les examiner et 
d’enquéter, sont charges de veiller 2‘: ce que 
l’environnement (dont la définition inclut le ter- 
rain et le sous-sol) soit protégé, conservé et bien 
géré (art. 1, 2, 24 et 25). Le fait de donner 
sciemment de faux renseignements, Iorsque la 
loi oblige £1 fournir des renseignements, consti- 
tue 1’une des infractions pour lesquelles le con- 
trevenant est passible d’une amende de 5 000 $ 
dans le cas d’une premiere condamnation 
(art. 35 et 39). 

Environmental Protection Act, R.S.O. 
1980, c. 141, modifiée. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Environnement, vise 2 assurer la protection 
et la conservation des terres, ce qui inclut la sur- 
face et le sous—so1 (art. 2). La loi interdit d’une 
maniere générale la" pollution ~de l’environne- 
ment. Le pollueur peut étre assujetti a des 
ordonnances de réduction, d’a,rret ou de remise 
en état (art. _5-7, 13, 16, 113-119). Le directeur 
peut ordonner a quiconque d’installer du mate- 

nriel antipollution (art. 17) et doit donner son 
approbation, assortie ou non de conditions, a la 
mise en place ou a la modification de toute 
méthode ou tout dispositif de prévention ou de 
lutte contre la pollution avant qu’un projet ne 
puisse étre mis £1 exécution (art. 8). Plus parti- 
culierement, le directeur doit approuver 
d’avance les emplacements d’élimination des 
déchets et les réseaux d’égout (art. 27 et 64). Le 
dépét de déchet_s est interdit sur tout terrain qui 
n’a pas été désigné comme décharge (art. 39 et 
40). Les dépots non autorisés peuvent faire 
l’objet d’une ordonnance d’enlevement et de 
remise en état du terrain. Si cette ordonnance 
n’est pas respectée, les travaux peuvent étre 
effectués par un tiers et les frais recouvrés 
aupres du contrevenant (art. 41 et 43). 
Le Ministre est investi de pouvoirs généraux 
étendus lui permettant d’assurer le respect des 
obligations relatives 51 l’environnement, et 
d’exempter une personne de l’application de la 
loi (art. 143 et 144). La loi interdit de déposer 
des détritus et de donner de faux renseigne- 
ments (art. 75 et 145). Le dépét de détritus est 
l’une des infractions faisant l’objet d’une peine 
distincte. Pour les infractions tombant dans la 
catégorie générale de peines, le contrevenant est 
passible d’une amende de 5 000 $ sur déclara- 
tion de culpabilité dans le cas d’une premiere 
infraction (art. 146). 

Mining Act, R.S.O. 1930, c. 268. 
Cette loi, dont l’application releve du ministere 
des Ressources naturelles, stipule notamment 
que les zones de résidus miniers non utilisées 
soient stabilisées en faisant appel £1 des métho- 

des telles que la plantation de végétation et son 
entretien (art. 161). 

The Pesticides Act, R.S.O. 1980, c. 36, 
modifiée. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Environnement, est l’équivalent provincial 
de la Loi sur lesnproduits antiparasitaires fédé- 
rale, a laquelle elle fait référence. Le contreve- 
nant est passible d’une amende de 5 000 $ par 
jour dans le cas d’une premiere infraction 
(art. 34). 

The Pits and Quarries Control Act, 
R.S.O. 1980, c. 378. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
des Ressources naturelles, prohibe l’exploitation 
non autorisée d’une sab_liere ou d’une carriere 

_ 

dans des zones désignécs. Un plan d’aménage- 
ment doit étre présenté a l’appui de la demande 
de permis pour obtenir l’approbation, assortie 
ou non de conditions (art. 4). Le contrevenant 
est passible d’une amende de 5 000 $ par jour, 
mais aucune poursuite ne peut étre intentée- 
sans le consentement du Ministre (art. 18). 

Wilderness Areas Act, R.S.O. 1980, 
c. 533. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
des Ressources naturelles, permet au Cabinet 
d’établir des reglements pour assurer l’entretien 
et la conservation de zones a l’état naturel dési- 
gnées et afin de prohiber, restreindre ou surveil- 
ler l’utilisation des terres qui s’y trouvent 
(art. 7). Les contrevenants sont passibles d’une 
amende de 500 $ sur declaration de culpabilité 
(art. 8). 

ile-du-Prince-Edouard 

Agricultural Chemicals Act, R.S.P.E.I. 
1974. c. A-4. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Agriculture et des Foréts, est l’équivalent 
provincial de la Loi sur les produits antiparasi- tgg fédérale, a laquelle elle fait reference. Le 
contrevenant est passible d’une amende de 
1 000 $, d’un emprisonnement de quatre-vingt 
dix jours ou des deux peines a la fois (art. 22). 

Environmental Protection Act, S.P.E.I. 
1975, c. 9, modifiée. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Environnement, prohibe la pollution ou 
l’altération non autorisée de la qualité de la 
terre (art. 9). Le Ministre a le pouvoir d’enqué- 
ter sur toute cause de pollution et a notamment 
le droit d’acces et d’examen sur toute terre 
(art. 5, 6 et 8). Il peut imposer des mesures cor- 
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rectrices» relativement a toute cause réelle ou 
potentielle de pollution et en recouvrer les frais 
aupres du responsable (art. 7). Quiconque 
enfreint la loi ou les normes édictées par regle- 
ment du Cabinet est passible.d’une amende de 
5 000 $ sur declaration de culpabilité (art. 22 et 
23). 

Photo 8. Mine é ciel ouvert a Timmins. 
NFB—PHOTOTHEOUE—ONF George Hunter 

Québec 
Loi sur les réserves écolgiques, L.R.Q. 
1977, c. R-26. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
des Terres et Foréts, habilite le Cabinet 91 con- 
stituer des réserves écologiques (art. 2) et a éta- 
blir des normes par reglement (art. 9). Les tra- 
vaux de nature a modifier ’ 

le terrain de la 
réserve sont prohibés, l’amende prévue étant de 
300 $ dans le cas d’une premiere infraction 
(art. 6 et 12). Les poursuites sont intentées par 
le procureur général ou par une personne qu’iI 
autorise par écrit zi cette fin (art. 14). 

Loi sur la qualité de l’environnement, 
L.R.Q. 1977, c. Q-2. 

Cette loi, dont l’application releve du ministere 
de l’Environnement, rend le Ministre responsa- 
ble de la préservation et de l’assainisser'nent de 
l’environnement, y compris du sol (art. 2). Nul 
ne peut contaminer l’environnement au dela des 
normes fixées par reglement ou au point de por- 
ter prejudice a la qualité du sol (art. 20). Ava_nt 
d’entreprendre l’exercice d’une activité suscepti- 
ble de polluer l’environnement, l’intéressé doit 
présenter une demande d’autorisation au direc- 
teur des services de protection de l’environne- 
ment, en y joignant les plans, les devis, les éva- 
luations et, dans certains cas précis, un plan de 
réaménagement du terrain. Avant de donner 
son approbation, le directeur peut exiger des



modifications ct imposer des conditions 
(art. 22-24). Dans les cas prévus par réglement 
du Cabinet, nul ne peut entreprendre des tra- 
vaux sans suivre la procédurc d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et 
obtenir l’autorisation du Cabinet, qui peut assu- 
jettir l’obtention d_u certificat d’autorisation aux 
modifications et aux conditions qu’il détermine 
(art. 31a et 31e). Certaines activités sont soumi- 
ses a la surveillance du directeur comme, par 
exemple, l’établiss_ement d’un systéme dc ges- 
tion des déchets (art. 54), on du Ministre 
comme, par exemple, les sources de rayonne- 
ment (art. 90). De plus, un régime special a été 
instauré afin de lutter contre la pollution dans 
la région de la Baie James et du Nord québecois 
(art. 166-248). Ce régime prévoit la creation de 
comités et de commissions d’évaluation et 
d’examen, qui ont pour tache d’étudier les pro- 
jets proposés et de faire des recommandations 
au directeur. Certaints projets comme les mines, 
les sabliéres et les carriéres et les systémes d’éli- 
mination des déchets (annexe A) doivent néces- 
sairement faire l’objet d’études d’impact sur 
l’environnement (art. 188 et 223), tandis que 
d’autres, qui ne sont pas exemptés (au titre de 
l’annexe B), peuvent également étre assujettis a 
la procédurc (art. 192-194, 227 et 228). 

De facon générale, en vertu de la loi, le Ministre 
peut exiger la divulgation d’informations et 

exercer des pouvoirs d’enquéte, de saisie et 

d’examen des lieux (art. 119, 120 et 123). Le 
directeur peut donner ordre d’installer des 
appareils visant £1 réduire ou £1 éliminer la pollu- 
tion, ordonner de cesser de polluer et, dans le 
cas d’une carriére ou d’une sabliére, exiger que 
soit établi un plan dc réaménagement du terrain 
(art. 25—27). Le Mi_nistre est habilité 5 ordon- 
ner les mesures correctrices nécessaires et 51 

recouvrer le cofit auprés du responsable, si ce 
dernier ne se soumet pas a l’ordonnanc,e ou s’il 
est condamné pour infraction a la loi (art. 113- 
115). Quiconque enfreint la loi, les réglements 
ou une ordonnance est non seulement passible 
des diverses amendes prévues, mais également 
d’une injonction que peut demander un résident 
ou une municipalité de la région contaminée, 
parce que la loi reconnait a chacun le droit a la 
protection de l’environnement (art. 19 et 106- 
109). 

Saskatchewan 
Department_ of the Environment Agt, 
R.S.S. 1978, c. D-14. 

Cette loi, qui crée le ministére chargé de son 
application, autorise le Cabinet 21 établir des 
réglements sur l’élimination des déchets et sur 
les obligations, quant £1 la conservation et a la 
remise en état du sol, des personnes dont les 

activités sont de nature 5 détruire ou £1 modifier 
le sol en surface (art. 13). Le Ministre a le droit 
d’accéder £1 toute terre pour exercer ses pouvoirs 

di’inspection et d’e’nquéte (art. 15). Le Ministre 
peut émettre une ordonnance d’arrét pour met-

\ 
tre fin a une activité polluante et peut faire 
intervenir les tribunaux pour en assurer le res- 
pect, si le pollueur refuse de s’y conformer 
(art. 12). Quiconque contrevient aux réglements 
commet une infraction punissable par une peine 
qui varie selon le type de pollution et la durée 
d_e l’activité qui en est la source (art. 14). 

Litter Control Act, R.S.S. 1978, c. L- 
22. 

Cette loi, dont l’application reléve du rjriignistére 
de l’Environnement, interdit le dépot d_e déchets 
sur les terres privées, c’est-2‘:-dire qui appartien- 
nent £1 un tiers, et sur celles de la Couronne, 
sauf s’il s’agit d’une décharge autorisée (art. 3). 
Que des poursuites- aient ou non été intentées 
par suite de l’i'nfraction, le procureur général 
peut demander au tribunal d’émettre une 
injonction contre le, pollueur (art. 17). Sur 
décla_rat_ion de culpabilité, le contrevenant peut 
étre contraint d’en_lever les déchets et peut 
devoir payer, en outre, une amende (art. 4). 

Miriig, Smelting and Refining District 
ALB R.S.S. 1978, c. M-19. 
Cette loi est l’équivalentA de la Mining and 
Metallurgy Compensation Act du Manitoba. 

The Pest Control Products 
(Saskatchewan) Act, R.S.S. 1978, 
c. P-18. 

Cette loi est l’équivalent provincial de la Loi sur 
les roduits anti arasiitaires fédérale. Sur décla- 
ration de culpabilité, le contrevenant est passi- 
ible d’une amende de 1 000 $, d’un emprisonne- 
ment de quatre-vingt dix jours ou des deux 
peines a l_a fois (art. 25). 

Territoire du Yukon 
Area Development Ordinang, 
R.O.Y.T. 1971, c. A-4. 
Cette ordonnance permet au Commissaire du 
territoire de designer une zone d’amé'nagement 
et d’établir des réglements relatifs au zonage, a 
la concession des parcelles de terrain et 21 l’éli- 

mination des déchets et des eaux usées (art. 3 et 
4). En cas d’in,fraction, des mesures correctrices 
peuvent étre prises et le cofit imputé, par la 

suite, au responsable qui est également passible 
d’une amende de 200 $ sur déclaration de cul- 
pabilité (art. 6). 

Lands Ordinance, R.O.Y.T. 1971, 
c, L-3. 

Cette ordonnance s’applique aux terres de la 

Couronne qui relévent du Commissaire du terri- 
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toire. Celui-ci peut contraindre tout usager non 
. autorisé a cesser son exploitation (par exemple: 
d’une carriére), et a remettre le terrain dans un 
état satisfaisant (art. 3 et 26). Le Commissaire 
a le pouvoir de saisir la machinerie, le rnatériel, 
les rnatériaux et les effets laissés par l’usager 
sur le terrain (art. 28). Quiconque enfreint une 
ordonnance d’arrét est passible d’une amende 
de 250 $, d’un emprisonnement de trois mois ou 
des deux peines £1 la fois (art. 29). 

Sommaire 
I1 existe d’aut_res lois, relatives 2‘: des questions 
communes a la plupart des provinces et des ter- 
ritoires, qui traitent des terres de facon moins 
directe, habituellement dans le cadre d’un plan 
d’ensemble.: Ainsi, les lois sur la santé publique 
habilitent les fonct_ionn_ai_re's de la santé a exer- 
cer une surveillance sur les décharges et les 

réseaux d’égout. Les lois sur les ressources 
miniéres et pétrolieres régissent la prospection, 
l’exploitation et l’abandon des terrains et les 

exigences relatives 51 l’obtention des perrnis. Les 
lois sur les municipalités accordent a ces dernié- 
res le pouvoir de réglementer certaines ques- 
tions 51 l’intérieur de leurs frontiéres, par voie de 
reglement, par exemple sur le zonage des 
décharges et des dépotoirs. Les lois sur l’aména- 
gement du territoire, meme si elles s’occupent 
surtout des zones urbaines, exigent que l’on se 
conforme a des plans officiels. Les lois sur les 
parcs restreignent l’usage que l’on peut faire de 
terres se trouvant en deca des limites d’un parc, 
comme par exemple l’aménagement de terrains 
de camping ou l’enfouissernent des déchets. La 
liste qui précede ne se prétend pas exhaustive. Il 
serait possible de cerner encore davantage 
l’influence du pouvoir législatif sur la protection 
des terres en tenant compte de tous les textes 
réglementaires, décrets et ordonnances, et de 
tous les énoncés de politique et de lignes direc- 
trices des ministéres. 

LE DROIT CRIMINEL 
I1 peut étre utile, pour protéger l’environne- 
ment, de se prévaloir du Code. criminel” lorsque 
l’accusé contrevient avec régularité a d’autres 
lois qui ne stipulent que des amendes. Si une 
personne peut étre préte a déduire de ses profits 
les amendes nominales qui lui sont imposées, les 
considérant comme des dépenses inévitables 
pour pouvoir poursuivre les activités (et qui sont 
souvent moins cofiteuses que l’installation de 
matériel anti-pol,lu_t_ion), une poursuite et une 
éventuelle condamnation pour une infraction 
criminelle peuvent exercer sur elle davantage 
d’influence en raison de leurs incidences psycho- 
logiques et sociales. Dans les circonstances 
appropriées, le E peut étre un moyen effi- 
cace d’assurer le respect des normes et des poli- 
tiques dc l’environnement.



Il faut bien souligner, toutefois, que comme le 2 

Code criminel ne vise pas spécifiquernent l_a pro- 
tection de l’environnement et qu’il existe 
d’autres lois, federales et provinciales, de cette 
nature, les tribunaux peuvent etre moins enclins 
a appliquer le C_odg aux dommages £1 l’environ- 
nement. Mais il peut en etre autrement lorsque 
le contrevenant a un comportement suffisam- 
ment antisocial pour etre qualifié de criminel, 
s’il persiste, par exemple, a causer des domma- 
ges on a agir au mepris des consequences de ses 
actes. S’il est vrai que les cours criminelles sont 
plus accessibles et plus expeditives que leur con- 
trepartie au civil, il ne faut pas pour autant les 
utiliser abusivement pour regler des litiges 
d’ordre privé d’intéret mineur. Elles sont le lieu 
désigne pour le reglement des litiges mettant en 
jeu les valeurs sociales. Pour les l_itig_cs plus per- 
sonnels, l’action civile convient le plus souvent 
puisque, rappelons-le, le C;ode n’a pas a l’origine 
ete concu dans un but d’indemnisation, meme si 
une cour criminelle peut assortir la probation ou 
la non-imposition d’une peine de l’obligation de 
remettre un bien en état. 

Compte tenu de ces reserves, les d_ispositio_n_s 

suivantes du Code peuvent s’appl1quer a c_er- 

tains actes préjudiciables a l’environnement. 

Engagement — Si le juge de paix devant 
lequel les parties comparaissent estime que le 
demandeur a des motifs raisonnables de crain- 
dre qu’une autre personne nlendommage sa pro- 
priete, il peut ordonner que le defendeur con- 
tracte un engagement, c’est-£1-dire signe une 
promesse ecrite de ne pas troubler l’ordre public 
ni d’ennuyer le demandeur pour une période 
d’au plus douze mois. Par ailleurs, le juge de 
paix peut faire emprisonner le defendeur pour 
la meme durée, s’il refuse de contracter ou de 
respecter 1’engagement (art. 745). 

Substances volatiles Quiconque autre 
qu’un agent de la paix occupe a l’exer'cice de ses 
fonctions depose, jette ou lance, ou fait deposer, 
jeter ou lancer dans, sur ou pres d’un endroit 
quelconque une substance volatile malfaisante, 
susceptible de causer des dommages a des biens, 
est coupable d’une infraction punissable sur 
declaration sommaire de culpabilite ct passible 
d’une amende de 500 $, d’un emprisonnement 
de six mois ou des deux peines a la fois (art. 174 
et 722). 

Nuisance publique — Quiconque, en accom- 
plissant un acte illegal ou en omettant d’accom- 
plir une obligation légale, met en danger la pro- 
priete ou nuit a l’exe'rcice ou a la jouissance 
d’un droit commun et, de ce fait, met en danger 
le public en general, ou cause prejudice a 
quelqu’un en particulier, est coupable d’unei 
infraction punissable par deux ans d’emprison- 
nement (art. 176). 

Méfait — Commet un mefait, quiconque 
volontairement accomplit un acte ou omet de 
s’acqu-itter d’un devoir et, de ce fait, détruit ou 
détériore un bien, le rend dangereux, inutile, 
inoperant ou inefficace, ou en empeche, inter- 
rompt on gene l’emploi, la jouissance ou 
l’exploitation legitime. Les peines dont il est 
passible varient selon le type de propriete (biens 
publics ou prives), mais si la vie des gens est 
menacée, il est passible de Femprisonnement a 
perpétuité (art. 387). '

' 

Negligence criminelle — Est coupable de 
negligence criminelle quiconque, en faisant 
quelque chose, ou en omettant de faire quelque 
chose qu’il est de son devoir d’accomplir, mon- 
tre une insouciance déréglée ou temeraire a 
l’egard de la vie ou de la sécurité d’autrui. S’il 
cause des lesions corporelles a quelqu’un ou s_a 

mort, il est passible d’un emprisonnement de dix 
ans dans le premier ca_s et de l’emprisonnement 
£1 perpétuité dans l’autre (art. 202-204). 

Qu’une obligation légale decoule d’un texte de 
loi ou de la common law, il faut d’abord en faire 
la preuve avant que le tribunal ne puisse deter- 
miner si l’ac_cuse s’est comporté de facon repre- 
hensible a un degré tel qu’il faille le condamner, 
par exemple s’il a manifesté une insouciance 
dereglee ou temeraire dans le cas de la negli- 
gence criminelle. Certaines peines édictées par 
le Ldg peuvent paraitre trés severes, mais il 

importe de comprendre que pour prouver la plu- 
part des infractions, il faut démontrer que 
l’auteur de l’acte dommageable avait l’intention 
de commettre un crime ou qu’il a agi sans se 
soucier du prejudice qui resulterait vraisembla- 
blement de ses actes ou omissions. En conse- 
quence, si l’infractio'n elle-meme ne peut etre 
prouvée, aucune accusation de tentative 
(art. 24), de complot (art. 423) ou d’avoir con- 
seillé (art. 422) de commettre une infraction ne 
peut etre portée parce qu’.il faudrait dans ce cas 
également prouver au préalable l’intention de 
faute. ' 

L’instance criminelle commande un degre dc 
preuve plus élevé que l’inst_ance civile, c’est-a- 
dire qu’il faut prouver au dela de tout doute rai- 
sonnable, mais une condamnation ne signifie 
pas necessairement qu’il y aura reparation du 
dommage subi. Par ailleurs, comme les pres- 
criptions du Code sont destinées a préserver les 
valeurs sociales, toute personne, et non pas seu- 
lement la victime, peut en demander l’applica- 
tion. Certaines objections peuvent cependant 
etre soulevées tant dans les litiges fondes sur 
une loi que dans ceux qui reposent sur la com- 
mon law. Ces objections ont essentiellement 
trait £1 la bonne ou a la mauvaise foi de la per- 
sonne qui intente la poursuite. Si le tribunal 
estime que l’action constitue un abus de proce- 
dure ou qu’elle est frivole et vexatoire, il peut 
rejeter la cause sans jamais se prononcer sur la 
faute ni sur la reponsabilité a l’egard des dom- 
mages causes a l’environnement. 
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LES POURSUITES PRIVEES 

Il n’es’t pas necessaire d’attendre que le gouver- 
nement intente des poursuites contre l’auteur 
d’actes dommageables a l’environnement; dans, 
certains cas, le simple citoyen peut en prendre 
l’initiative“. Le droit de poursuivre n’est limite 
que lorsque le texte legislatif qui crée l’infrac- 
tion le stipule: lorsque des autorités administra- 
tives doivent d’abord exercer leur pouvoir di_s- 

cretionnaire, lorsqu’un organisme designe est 
seul h_abilite a poursuivre, lorsqu’il faut obtenir 
la permission du procureur general ou lorsque 
les poursuites privees sont expressement interdi- 
tes. Les po'ursuites privees se revelent utiles, 
particulierement lorsque les autorités gouverne- 
mentales sont dans l’impossibilité d’agir ou 
refusent de le faire, quel que soit leur motif, 
pour faire respecter la loi qu’elles administrent. 

La maniere h,abi_tuel_le de verifier s’il y a eu 
infraction £1 un texte legislatif consiste a inten- 
ter des poursuites sommaires. Toutes les provin- 
ces ont adopte, pour faire aplbliquer leurs lois 
stipulant des infractions, leurs propres lois sur 
les poursuites sommaires ou les délits de compe- 
tence provinciale, lesquelles s’inspirent grande- 
ment du Code criminel. Qu_iconque a «des 
motifs raisonnables et probablesn“ de croire 
qu’une infraction a ete commise, meme s’il n’en 
n’a pas ete lui-meme temoin ni lese, peut faire 
une denonciation_, c’est-a-dire porter une accu- 
sation. Pour ce faire, le denonciateur se présente 
a un juge de paix (on a un -magistrat ou au gref— 
fier de la cour, selon le ressort duquel releve 
l’infraction), de preference dans le district judi- 
ciaire les plus proche de l’endroit oil a ete com- 
mise l’infraction, et atteste sous serment et par 
ecrit la veracite de 1’accusation. En des termes 
precis, i_l declare qu’une entreprise ou une per- 
sonne nommément designee (l’accusé) a com- 
mis certains actes en contravention dfun ou de 
plusieurs articles d’une loi donnee, a une ou des 
dates précises et a un endroit précis. Il est sou- 
vent preferable de reprendre la formulation 
meme des articles vises. Le juge de paix peut 
alors, a son gre, citer l’accuse a comparaitre en 
cour 5 un moment precis pour répondre de 
l’accusation. Dans ce cas, la citation est norma- 
lement signifiée a l’accuse par un agent de la 
paix ou un sherif. 

Au proces, le denonciateur peut se charger 1ui- 
meme de la poursuite ou se faire representer 
(habituellement par un avocat dont il a retenu 
les services). En tout temps au cours des proce- 
dures, le procureur general peut cependant 
intervenir pour suspendre l_a poursuite ou pour 
se substituer au poursuivant. Dans le cas d’un 
acte criminel (le seul qui puisse toucher l’envi- 
ronnement etant la nuisance publique aux ter- 
mes du Code criminel), le procureur general 
adopte habituellement comme politique de 
prendre part aux procedures.



Les poursuites privées peuvent comporter deux 
désavantages, le premier, et non le moindre, 
étant le risque de devoir payer les dépens de la 
cause. Méme si certains frais peuvent étre 
recouvrés” dans les poursuites sommaires, il 

s’agit de sommes minimales. Inversement, le 
poursuivant ne peut étre requis de payer des 
frais supplémentaires que s’il est débouté, et il 

en est bien sfir entierement dispensé s’il a gain 
de cause“. 

L’autre désavantage n’est pas de nature a 
préoccuper la personne qui poursuit de bonne 
foi. Mais quiconque prend l’initiative d’intenter 
des poursuites par malveillance, sans avoir de 
motif raisonnable et probable de croire qu’une 
infraction a été co_mmise, risque de se retrouver 
lui-méme défendeur dans un procés au civil 

pour «poursuite abusive». 

LES RECOURS c1V1Ls 
Le droit écrit a pour objectif général d’énoncer 
et de permettre d’appliquer des normes de vie 
en société. Lorsqu’il y a violation d’une loi, le 
contrevenant est habituellement condamné a 
l’incarcération ou mis a l’amende, laquelle est 
presque toujours“ versée a la Couronne. Mais 
les dispositions juridiques ne remédient que 
dans une trés faible mesure a l’atteinte que 
subit une personne dans ses droits ou dans ses 
intéréts comme individu plutét que comme 
membre de la société. Ces droits civils ou privés, 
opposables a l’auteur d’un acte dommageable, 
sont garantis par l_a common law (ou par le 

Code civil au Québec). Il est bien entendu possi- 
ble qu’un acte ait a la fois des conséquences sur 
les plans légal et civ'il. 

La common law donne ouverture a certains 
recours qui sont, selon le cas: 
L’action en dom- 
mages-intéréts: 

—pour recouvrer des sommes 
d’argent; 

Le jugement —pour obtenir une declaration 
déclaratoire: judiciaire de droits; 
L’injonction: —en vue d’interdire des actes 

précis par ordonnance judi- 
ciaire temporaire ou perma- 
nente; 

—afin d’obtenir une ordonnance 
judiciaire en vertu de laquelle 
une obligation légale d’ordre 
public doit étre accomplie; on 
pcut rarement se prévaloir de 
ce recours parce que la plupart 
des lois rendent le pouvoir 
d’agir purement discrétion- 
naire. 

Le mandamus 
(ordonnance de la 
cour): 

La common law crée essentiellement cinq types 
de droits relatifs a l_a terre auxquels les recours 
susmentionnés peuvent s’appliquer: la nuisance, 
l’entrée abusive, les droits de riverain, la négli- 
gence et la re's’po'nsabilité stricte. 

Nuisance — La common law distingue deux 
types de nuisance: publique et privée. ll s’agit 

dans les deux cas d’atteinte aux droits de pro- 
priété, en l’occurrence le droit d’utiliser et de 
jouir d’une propriété fonciére (bien-fonds)”, ou 
d’un droit y afférent (comme le droit du loca- 

, 
taire). La loi tolére une certaine atteinte, mais 
lorsqu’il s’agit d’atteintes abusives, c’est-a-dire 
suffisamment particuliéres, directes et impor- 
tantes, les tribunaux peuvent intervenir. 

La nuisance est publique lorsqu’elle est r'épan- 
due, en ce sens qu’elle affecte les membres de la 
collectivité comme groupe, tous plus ou moins 
de la meme facon, quoique a des degrés divers. 
Dans de telles circonstances, c’est la collectivité 
qui subit le préjudice et la poursuite doit étre 
intentée par le procureur général, lequel agit au 
nom de la population en général, ou avec sa per- 
mission; le recours est habituellement l’injonc- 
tion. Mais une personne qui veut obtenir répa- 
ration peut intenter des poursuites distinctes 
pour un dommage que lui seul aurait subi: une 
atteinte particuliére a ses droits individuels”. 

Dans une affaire ancienne, peu commune en ce 
qu’elle trait_ait de dommage a la propriété per 
se, la propriété résidentielle du demandeur avait 
été dépréciée par pollution a l’arsenic. Le tribu- 
nal a émis contre la raffinerie une injonction et 
l’a condamnée a verser une indemnisation mal- 
gré qu’elle cut fait valoir que tous les voisins du 
demandeur avaient subi le méme préjudice. Le 
tribunal a statue que chaque propriétaire fon- 
cier a des droits de deux ordres: ceux qui lui 

sont reconnus comme membre de la collectivité 
et ceux qui lui donnent droit a une indemnisa- 
tion a titre de propriétaire de bien-fonds ayant 
subi un dommage particulier.‘° Le tribunal a 
sans doute fondé sa décision sur la distinction 
selon laquelle un dommage physique a des bien- 
fonds constitue un dommage «particulier». 
La nuisance est privée si elle affecte les droits 
d’une personne en particulier". Le plus souvent, 
il s’agit d’un acte qui a des conséquences sur le 
bien-fonds du demandeur seulement. Pour que 
le tribunal puisse conclure qu’il y a eu nuisance, 
il n’est pas nécessaire de prouver un dommage 
physique a la propriété; tout au plus suffit-il 
d’établir qu’il y a eu perte d’usage ou de jouis- 
sance. En consequence, si la plainte porte que 
des particules de matieres se sont déposées sur 
le terrain, le droit d’ester en justice prend nais- 
sance a partir du moment of: la propriété a été 
recouverte de facon déraisonnable. Il n’est 

méme pas nécessaire que la nuisance provienne 
d’un bien-fonds voisin; l’auteu_r en est respo'nsa- 
ble, qu’il soit propriétaire ou non. Ainsi, une 
entreprise d’épandage par avion a été tenue res- 
ponsable d’avoir laissé des produits chimiques 
tomber sur le mauvais terrain“. 

Certains moyens de défense demeurent inopé- 
rants dans une action pour nuisance: ainsi, il ne 
sert a rien de plaider que le demandeur a acquis 
son droit de propriété aprés que la nuisance se 
soit manifestée; que l’acte ou l’opé'ration cau- 
sant la nuisance a été bénéfique a la population 
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en général; que tout le soin et toute la compé- 
tence possibles ont été mis en oeuvre pour éviter 
la nuisance; que c’était le seul endroit o1‘1 l’opé- 
ration pouvait avoir lieu; que la nuisance résulte 
d’une série d’actes indépendants qui ne pou- 
vaient en étre la cause individuellement; ou que 
méme si l’opération a engendré une nuisance,- 
elle constituait un usage raisonnable de la pro- 
priété ou elle a été effectuée“. 

I] y a, cependant, deux moyens de defense qui 
sont acceptés: que la nuisance a persisté au su 
du demandeur pendant au moins vingt ans, 
c’est-a-dire le délai de prescription; ou que le 

défendeur a agi sous l’autorité de la loi. Mais ce 
dernier m_oyen n’a d’effet que lorsque la disposi- 
tion habilitante, qu’elle soit tirée d’une loi, d’un 
réglement, d’un permis ou de tout autre acte 
ayant force de loi, stipule spécifiquement que 
l’opération doit se dérouler de la maniere dont 
se plaint précisément le demandeur ou exempte 
le défendeur des conséquences de l’opération. 
Pour que ce mode de defense soit admis, il faut 
établir que la nuisance était inévitable, sinon les 
droits privés doivent étre protégés“. 

Entrée abusive — La nuisance se distingue 
de l’e'ntrée abusive en ce que la premiere cause 
un préjudice a la propriété de facon indirecte et 
que la seconde porte sur une action directe, 
l’entrée physique“, intentionnelle ou non“. I1 

pcut y avoir entrée abusive lorsque, par exem- 
ple, de la pierre, de la terre, de l’eau“7 sont 
déposées sur le terrain d’autrui sans sa permis- 
sion. Il pcut également y avoir entrée abusive si 
quelque chose est enlevé du terrain d’autrui 
sans sa permission, y compris une partie du ter- 
rain lui-méme, de la surface ou du sous-sol. Le 
propriétaire foncier a droit, entre autres, au 
support vertical. Si quelqu’un fouille sous 1e ter- 
rain d’autrui et en cause de ce fait l’affaisse- 

ment, le propriétaire touché peut, en plus 
d’intenter une action pour entrée abusive per se, 
recouvrer de l’intrus le cofit des réparations et le, 
montant de la dé'préciation subie“. 

Si 1’on suppose que le propriétaire du terrain a 
également droit aux minerais qui s’y trouvent, i1 
peut recouvrer la valeur du minerai extrait, 

moins les dépenses qu’a engagées l’intrus pour 
leur extraction, si ce dernier a agi de bonne 
foi”. De la méme maniére, le propriétaire fon- 
cier peut obtenir reparation si d’autres mate- 
riaux, comme du sable ou du gravier, ont été 
enlevés de sa propriété. Dans ce cas, I’indemni- 
sation est évaluée en fonction de la dépréciation 
du terrain, et non du cofit de sa remise en état. . 

Mais si l’intrus s’est appropreiié les matériaux 
pour son propre usage, le montant des domma- 
ges-intéréts peut étre augmenté de la valeur que 
les matériaux représentent pour lui5°. 

Droits de riverain — Les droits de riverain 
découlent d’un droit détenu sur une propriété en 
bordure de laquelle (ou sur laquelle) se trouve 
un plan d’eau. Ces droits sont _distinct's des 
droits sur les eaux souterraines. Si l’atteinte aux



eaux souterraines équivaux a une négligence ou 
a une nuisance, le propriétaire a un droit 
d’action. C’est notamment ce qui arrive lorsque 
des puits profonds sont asséchés sans égard aux 
conséquences de l’aba_issement 'de la nappe 
phréatique sur les terres environnantes: diminu- 
tion du support, compression des strates et, ulti- 
mement, affaissement“. 
Les droits dc riverain ne sont pas liés a la pro- 
priété du lit des eaux”, lcquel appartient habi- 
tuellement a la Couronne en vertu de la com-- 
mon law ou de la loi écrite s’il n’y a pas eu 
concession expresse aux propriétaires des terres 
adjacentes. Le droit fondamental consiste 21 gar- 
der l’eau dans le méme état sans que personne 
ne puisse, sans autorisation, en modifier la 
quantité ou la qualité”, tout en permettant aux 
propriétaires riverains d’en faire un usage rai- 
sonnable pour leurs propres fins. Sur le plan de 
la dégradation du sol, la valeur véritable des 
droits de riverain ne réside pas dans la qualité 
de l’eau, a moins que des polluants véhiculés par 
elle ne soient déposés sur le terrain, mais bien 
dans le fait que la présence réelle de l’eau, c’est- 
2‘:-dire sa quantité, peut influer sur l’utilisation 
du terrain. 

Le propriétaire riverain a le droit de protéger 
son terrain contre l’érosion par des barriéres ou 
des remblais. I1 peut empécher (au moyen d’une 
injonction par exemple) l’enlévement non auto- 
risé, du lit du cours d’eau, dc sable ou de gravier 
formant une barriére naturelle et empéchant 
l’eau d’empiéter sur le terrain“. Lorsque des 
eaux navigables empiétent sur des terres pri- 
vées, ces derniéres passent a la Couronne dans 
la mesure ofi elles forment dorénavant le lit 

d’un cours d’eau navigable”. Pour protéger ses 
biens, le propriétaire riverain doit cependant 
avoir recours a des mesures ra_isonnables qui ne 
sont pas de nature a causer un préjudice £1 

d’autres terres. Bien que le propriétaire puisse 
exercer raisonnablement ses droits au drainage 
dans un cours.d’eau naturel sans étre tenu léga- 
lement responsable des conséquences subies en 
aval“, un ouvrage fait par la main de l’homme 
peut engager sa responsabilité. Lorsque le débit 
naturel de l’eau qui traverse une propriété est 
artificiellement augmenté ou bloqué (causant 
ainsi l’inondation de terres en amont) au détri- 
ment d’un autre propriétaire foncier, l’auteur dc 
l’ouvrage est responsable du dommage causé”, ' 

méme si le cours d’eau en question ne coule que 
de facon intermittente, par exemple lors du 
ruissellement printanier”. Est également res- 
ponsable des dommages quiconque détourne 
sans autorisation, par un ouvrage quelconque, 
un cours d’eau de son lit naturel vers les terres 
d’autrui ou il ne coul_ait pas auparavant”. 

Négligence — La négligence est la terminolo- 
gie utilisée pour désigner les poursuites civiles 
engagées par suite d’un préjudice résultant de 
ce que la société considére comme une conduite 
inférieure a la norme"’°. La faute est une compo- 
sante essentielle de la négligence; le poursuivant 

doit en faire la preuve, sans quoi il sera débouté 
contrairement 51 ce qui se produirait dans une 
poursuite pour nuisance. ‘La preuve de négli- 
gence s’articule autour de cinq éléments fonda- 
mcntaux: l’obligation de soin, le manquement a 
cette obligation, le préjudice causé, le lien cau- 
sal entre le manque de soin et le préjudice subi 
et la conduite de la partie lésée. 

(i) Obligation de soin — C’est une obligation 
légale, imposée a toute personne qui 
s’engage dans une activité, de se confor- 
mer aux régles de conduite normalement 
acceptées par la collectivité relativement a 
cette activité. Non seulement le devoir 
doit-il exister, mais il doit aussi étre dfi a 
la personne ayant subi le préjudice. 

(ii) Manquement a 1’obligation — La partie 
responsable du préjudice doit avoir 
apporté moins de soin que ce qu’exi- 
geaient les circonstances; la question est 
de savoir ce qu’une «personne raisonnable» 
aurait fait, dans la meme situation, pour 
éviter de causer un préjudice en se livrant 
a c_ette activité. 

(iii) Préjudice — Un dommage doit avoir été 
causé, sans quoi aucune indemnisation ne 
peut étre évaluée n_i accordée. Il est toute- 
fois possible qu’une conduite n’entrainant 
aucun préjudice ait des conséquences sur 
le plan légal. 

(iv) Lien causal — Le dommage doit résulter 
d’un préjudice direct et prévisible attri- 
buable au manque de soin. Il doit étre 
direct en ce sens qu’aucune négligence 
imputable :1 un tiers, susceptible d’en étre 
la cause réelle, ne doi_t entrer en ligne de 
compte. II se peut cependant qu’il y ait 
plus d’une partie négligente, agissant indé— 
pendamment l’une de l’autre, chacune 
étant dans ce cas responsable du dom- 
mage dans la mesure de sa contribution. 
Le dommage doit avoir été prévisible du 
moins quant £1 sa nature; il n’es't cepen- 
dant pas nécessaire de pouvoir en prévoir 
l’importance pour en étre entiérement res- 
ponsable. Mais si le risque de causer un 
dommage était trop faible pour étre envi- 
sagé, |’auteur du dommage peut étre 
libéré de toute responsabilité. 

(v) Conduite de la partie lésée — Si la per- 
sonne lésée savait qu’elle courait le risque 
de subir un dommage ct a accepté de Ie 
faire, elle ne peut se plaindre du dommage 
survenu, ayant volontairement donné son 
consentement éclairé. Si le préjudice subi 
différe de celui auquel elle avait accepté 
de s’exposer, elle peut obtenir réparation. 
Si la personne lésée a également fait 
preuve dc négligence, contribuant ainsi 2‘: 

son propre préjudice, elle ne pourra recou- 
vrer du défendeur que des dommages—inté- 
réts proportionnels au degré de responsa- 
bilité de ce dernier. 
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I1 peut y avoir négligence dans toute situation 
of: i1 existe entre les parties une relation impli- 
quant une obligation de soin, et un manquement 
a celle—ci. Ce manquement peut prendre des for- 
mes diverses: action négligente, lorsque par 
exemple un organisme gouvernemental érige sur 
une riviére une barriére contre l’érosion ayant 
un vice dc construction qui la fait céder sous 
l’effet conjugué des glaces et des vagues, et que 
les matériaux qui la formaient se retrouvent 
.épars sur la rive d’un terra_in appartenant a un 
tiers qui ne peut plus l’utilis,er :21 des fins récréa- 
tives“; négligence par omission, par exemple 
dans le cas ou une municipalité n’inspecte pas, 
pendant six ou sept ans, une bouche d"accés 
d’égout ct qui, de ce fait peut étre considérée 
comme ayant matériellement augmenté les ris- 
ques d’accident, comme le débordement des 
égouts sur la propriété du demandeur a cause dc ’ 

débris logés dans l’égout collecteur de la ville“; 
enfin, la négligence par fausse représentation, 
par exemple lorsqu’un agronome chevronné a 
l’emploi d’un fabricant recommande un herbi- 
cide censément inoffensif pour les plantes sans 
préciser que dans certaines conditions un résidu 
domm_ageable reste dans le sol (dans ce cas, la 
récolte du demandeur a été a toutes fins utiles 
exterminée)". Une fois tous les éléments prou- 
vés, les moyens de défense (autres que celui de 
«1’acceptation volontaire du risque» précédem- 
ment noté) qui peuvent totalcment relever la 
partie négligente de sa rcsponsabilité - l’acci- 
dent inévitable, le cas de force majeure et le fait 
dc guerre - sont peu nombreux et l’on peut rare- 
ment s’en prévaloir. 
Responsabilité stricte — Dans le cas de la 
responsabilité stricte, contrairement a la négli- 
gence pour laquelle il faut prouver la faute, la 
partie qui améne sur sa propriété ou sur celle 
qu’elle occupe a une fin particuliére“, quelque 
chose qui entraine une utilisation non naturelle 
du terrain, par exemple une société pétroliére 
qui fait passer un pipeline sur des terres privées, 
est tenue légalement responsable du dommage 
qui résulte du fait que cette «chose» s’échappe. 
Il n’est pas nécessaire que la chose soit dange- 
reuse en soi, comme un acide, mais il peut s’agir 
d’une concentration élevée d’une ‘substance rela- 
tivement inoffensive dans des conditions norma- 
les, comme 1’eau, qui se retrouve en quantité 
telle que cela constitue un usage non naturel du 
terrain. Le principe de la responsabilité stricte a 
été énoncé dans une ancienne cause ou il était 
question d’un réservoir d’eau qui s’était rompu 
et avait inondé une mine voisine“. Mais cc prin- 
cipe ne s’applique que lorsque la substance res- 
ponsable du dommage est apportée sur la pro- 
priété d’o1‘1 elle s’échappe, et non si elle s’y 
tro'u've a l’état naturel“. I1 semble que non seu- 
lement la personne qui apporte la substance sur 
le terrain et la laisse s’échapper soit tenue res- 
ponsable, mais également celle qui a pris l’ini- 

t_iative de la faire apporter, comme dans le cas 
du responsable de la vaporisation d’une récolte 
et de l’agriculteur qui l’a 1’employé°7.



Photo 9. Récolte du raisin dans la vallée du Niagara. 
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ll importe de poursuivre tous les responsables 
éventuels; le tribunal, quelles que soient ses 

sympathies envers la partie lésée, ne pourra 
condamner que les responsables véritables. 

Dan_s une affaire de responsabilité stricte, la 

cour d’appel a renversé la décision de premiere 
instance qui avait accordé au demandeur une 
indemnisation pour les sept années pendant les- 
quelles il ne pourrait profiter de son jardin 
parce qu’un poste d’essence en avait pollué le 
sol. La poursuite avait été intentée contre la 

société pétroliére propriétaire du poste, mais la 
Cour d’appel a statue qu’il aurait plutét fallu 
poursuivre le locataire, lequel était responsable 
des opérations“. Dans une autre affaire de res- 
ponsabilité stricte, le tribunal a laissé entendre 
que l’i_njonction et l’action en dommages—inté- 
réts pour perte d’usage d’un bien-fonds n’étaient 
pas les seuls recours d’une personne dont le ter- 
rain a été pollué (dans ce cas, il s’agissait égale- 
ment d’une fuite d’essence), mais qu’il était 

également possible d’obliger la partie responsa- 
ble 2:. nettoyer le sol”. On peut présumer que 
lorsque la substance pol_luante ne peut étre enle- 
vée, comme ce fut le cas du radon :31 Port Hope 
en Ontario, le sol pollué doit étre remplacé. 

Les objections et les recours civils au Québec ne 
relévent pas de la common law, mais sont codi- 
fiés. En conséquence, le précédent et la jurispru- 
dence prennent moins d’importance d_a_ns cette 
juridiction que dans le reste du Canada. La 
codification ne fait que changer la source du 
droit civil; les droits sont, essentiellcment, trés 
semblables a ceux des juridictions de common 
law. La partie lésée a également droit a 

l’indemnisation et, ‘en vertu du Code de procé— 
dure civile du ‘Québec, d’obtenir les ordonnan- 
ces judiciaires d’injonction (art. 751-761), de 
jugement déclaratoire (art. 453-456 et 462) et 
de mandamus (art. 834-837 et 844-845). Le 
Code civil édicte l’obligation fondamentale 
selon laquelle une personne capable de discerner 
le bien du mal est responsable du dommage 
qu’elle cause a autrui par sa faute (art. 1053).» 
En conséquence, comme dans l’action pour 
négligence en common law, la partie lésée doit 
prouver la faute et établir qu’elle était la cause 
raisonnablement directe du dommage. Dans la 
mesure oii‘ le dommage constitue la perte de 
jouissance et d’usage du droit du demandeur sur 
la propriété, 1’article 1053 peut également servir 
de base 51 une poursuite pour nuisance. En effet, 
cette disposition se prete a une interprétation 
suffisamment large pour inclure la plupart des 
actions en dommages-intéréts pour atteinte au 
droit de propriété. 

Des droits de riverain généraux, par ailleurs, 

sont énoncés dans une autre partie du Code civil 
(art. 501-503). Ces dispositions stipulent que Ie 
propriétaire en aval a droit a la réception d’eaux 
qui s’écoulent de facon naturelle sans que le 

propriétaire en amont ne fasse rien qui y porte 
préjudice; que le propriétaire en aval ne doit pas 
élever de digue qui empéche cet écoulement 
(art. 501); et que le cours normal des eaux ne 
doit pas étre dévié (art. 503). Une action spé— 
ciale peut étre intentée lorsque ces obligations 
n’ont pas été respectées; par l’action négatoire, 
le demandeur cherche 21 faire cesser le préjudice 
porté a ses droits. Cette action comporte l’avan- 
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tage de ne pas donner ouverture an moyen de 
défense dont le défendeur peut se prévaloir con- 
tre une injonction, soit que l’appréciation des 
prejudices permet d’établir que le demandeur 
peut obtenir reparation suffisante par une 
indemnisation seu1ement7°, tandis que l’injonc- 
tion causerait une grave atteinte a l’auteur du 
dommage, dans le cas par exemple ou il serait 
forcé de fermer l’exploitation commerciale qui 
est a l’origine du dommage. Rien n’empéche, 
cependant, la partie lésée, qu’elle soit au Qu_é- 
bec ou dans une juridiction de common law, de 
se prévaloir de plusieurs recours a la fois pour le 
dommage subi. 
Quels que soient les droits et les recours prévus 
en common law 01,: en vertu des codes québé- 
cois, ils sont sujets a modification pa_r la loi. 

Ainsi, en Ontario par exemple, depuis l’adop- 
tion de la Trespass to Property Act“ celui qui 
fait une entrée abusive peut également étre mis 
a l’amende. A l’inverse, la loi peut restreindre et 
meme abolir des droits ou des recours civils 

dans certaines situations. Ainsi, une modifica- 
tion apportée en 1926 a la Loi des citésvet 

du Québec interdit l’émission d’injonc- 
tions contre les industries établies depuis plus de 
cinq ans qui sont autorisées par arrété munici- 
pal a exercer leurs activités dans la 

collectivité”. Le délai pour intenter une action 
constitue une autre limite imposée a la partie 
lésée dans 1’exercice de ses recours; cette pres- 
cription commence habituellement a courir a 
partir de la date ou le dommage a été causé. 
L’article 2261 du Code civil indique que les 

actions découlant de l’article 1053 doivent étre 
intentées dans un délai de deux ans. tandis que 
les provinces de common law disposent de lois 
sur la prescription qui fixent des délais géné- 
raux et particuliers, comme par exemple la loi 

ontarienne" qui fixe a six ans le délai de pres- 
cription pour entrée abusive. En outre, certaines 
lois édictent des délais de prescription applica- 
bles aux actions qui en découlent, comme la I_.gi 
sur la responsabilité nucléaire” qui fixe a trois 
ans le délai dans le cas des dornmages 21 la pro- 
priété. 

11 y a des avantages et des inconvénients qui se 
rattachent au recours a l’action civile plutét 
qu’aux mesures visant a faire respecter les nor- 
mes établies par la loi. Le premier avantage, 
celui de Pindemnisation, a été élargi par la 

reconnaissance judiciaire de la possibilité 
d’avoir recours a l’action civile dans le cas de la 
violation d’une loi. Lorsqu’u_ne catégorie de per- 
sonnes (par opposition 91 la population en géné- 
ral), dont la partie lésée, n’a pas été protégée 
comme il se doit et que la violation est la cause 
réelle du dommage, une action civile en dom- 
mages-intéréts peut étre intentée contre 
l’auteur, qu’il y ait eu on non négligence de sa 
part“. Meme si l’action se fonde sur les seuls 
droits civils (découlant de la common law ou du 
Code civil), la preu've de la violation de la loi-, 

dans la mesure ofi elle constitue la cause réelle



du dommage, etablit une presomption de negli- 
gence de la part de l’auteur du dommage”, ce 
qui aide la partie lesee a prouver sa cause. 
Cependant, il incombe toujours au poursuivant 
de prouver ses allegations, tant dans le cas de 
l’action civile que dans celui de la violation 
d’une loi. Mai_s il reste que le degre de preuve 
exigible dans une action civile est moindre que 
la «preuve au dela de tout doute raisonnable» 
exigible en droit criminel. Dans les procedures 
civiles, il suffit d’etablir la «preponderance de la 
preuve»: en d’autres termes, il faut établir qu’il 
est probable que la demande est justifiee. 
L’action civile a pour inconvenients principaux 
que le prononcé du jugement se fait habituelle- 
ment attendre assez longtemps et qu’elle est 
relativernent cofiteuse, particulierement si le 

demandeur perd sa cause et est condamné a 
payer une partie ou la totalite des frais du 
defendeur. Qui plus est, dans certain cas, les 
cours civiles peuvent meme refuser d’entendre 
une cause si le demandeur n’est pas le proprie- 
taire du bien-fonds vise, au motif, s’il s’agit par 
exemple d’un locataire, qu’il n’a pas £1 1’égard 
du bien-fonds l’intere_t suffisant pour Aobtenir 
reparation par suite des dommages causes audit 
bien. 

LE DROIT INTERNATIONAL 
La pollution n’a pas de frontiere, mais il n’y a 
toujours pas a l’heure actuelle un ensemble dc 
régles universelles qui soit destiné a proteger 
l’environnement". Cependant, quatre principes 
de responsabilité a l’egard de l’environnement 
ont recu une certaine reconnaissance de la part 
des nations. Les trois premiers: l’obligation de 
ne pas polluer l’Etat voisin, l’obligation de ne 
pas utiliser des espaces d’interet commun au 
detriment d’autres Etats et l’obligation de com- 
penser le dommage cause a d’autres Etats, ont 
été enchasses dans la declaration relative a 
l’environnement humain de la Conference de 
Stockholm de 1973 (qui a été adoptée plus tard 
par l’Assemblee generale des Nations-Unies). 
Le quatriéme, l’obligation de consultation dans 
certaines circonsta_nces lorsqu’_i_l y a risque de 

_ 

dommage, a été adopte separement”. L’app1ica- 
tion de ces principes depend de la bonne volonté 
des Etats puisqu’auc,un organisme de surveil- 
lance n’a ete cree. 

Traditionnellement, le «droit des gens», qu’il 
s’agisse de la coutume (basee sur des pratiques 
acceptees internationalement et sur des senten- 
ces arbitrales) ou de conventions internationales 
ecrites (resultant habituellement de negocia- 
tions bilaterales ou de la signature de conven- 
tions multilaterales) n’a pas recu l’application 
xsouhaitee, particulierement en ce qui concerne 
les individus. En effet, pour qu’un citoyen puisse 
fai_re entendre sa plainte a l’encontre d’un pays 
étranger par la Cour internationals de justice, 
par exemple, il doit d’abord convaincre son pro- 
pre gouvernement national de prendre fait et 

cause pour lui, parce que seuls les Etats, et non 
leurs ressortissants, peuvent devenir partie a un 
litige de cette nature. En consequence, il semble 
que le gouvernement canadien puisse presenter 
a la Cour a la fois sa propre demande d’indem- 
nisation pour les dommages qu’il a subis, 
comme sa reclamation pour frais de nettoyage, 
par exemple, et la demande de l"un dc ses res- 
sortissants pour le prejudice qui lui a été cause 
personnellement. Mais il ne s’agit pas d’un droit 
absolu; les deux Etats doivent convenir de saisir 
la Cour internationale de justice pour qu’elle 
puisse entendre l’affaire.

' 

Il est maintenant clair qu’en droit international, 
un pays n’est pas tenu responsable seulement 
des actes commis par son gouvernement ou ses 
mandataires. L’Etat engage egalernent sa res- 
ponsabilité si, par faute de controle, ses ressor- 
tissants (qu’il s’agisse de personnes physiques 
ou morales) causent un prejudice a un autre 
Etat. La decision cle sur ce point, rendue par 
suite de plaintes deposees par des agriculteurs 
americains pour les dommages qui avaient ete 
causes a leurs terres par une fonderie de Colom- 
bie-Britannique, enonce la regle comme suit: 

«(traduction) ...aucun Etat n’a le droit d’utili_ser 
son territoire, ou de permettre qu’il soit utilise, 
de maniere a causer un dommage... au territoire 
d’un autre Etat ou aux biens ou personnes qui 
s’y trouvent, lorsque les consequences sont gra- 
ves et que le dommage est prouve de maniere 
claire et convaincante.»3° 

Cette affaire a la particularite d’etre la seule ou 
le Canada et les Etas-Unis d’Amerique aient 
accepte de soumettre une question relative a 
l’environnement, autre qu’un litige portant sur 
les eaux territoriales, a la Commission mixte 
internationale dans l’exercice de sa competence 
optionnelle en vertu de 1’article X du Traite des 
eaux limitrophes de 1909. 

Lorsque la pollution provient d’une source pri- 
vee aux Etats-Unis (par opposition :1 une source 
gouvernementale), les Canadiens n’ont nul 
besoin d’attendre que leur gouvernement se 
charge d’obtenir pour eux des dommages-inte- 
rets. Dans une affaire, trente-sept residants de 
l’Ontario ont intente une action collective 
devant une Cour federale americaine pour les 
dommages que trois compagnies du Michigan 
avaient causes a leurs personnes et a leurs biens 
en polluant li’atmosphere‘“. Le tribunal a statue 
qu’il_s avaient un interet suffisant, en vertu de la 
common law, pour intenter une action pour nui- 
sance (ils en sont par la suite Venus in un regle- 
ment hors Cour“). I1 semble que, lorsqu’une loi 
etrangére prevoit une indemnisation pour des 
dommages resultant d’un acte «intérieur», ce qui 
est le cas par exemple de l’Atomic Energy Act 
de 1954 des Etas-Unis, un citoyen canadien 
pourrait produire une reclamation de son propre 
chef devant les tribunaux de ce pays, meme si 
sa demande etait, en tout ou en partie, faite a 
l’encontre du gouvernement étranger lui-meme 
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on d’un organisme qui reléve de lui. Mais, si la 
responsabilité du pays étranger, qu’elle soit 
absolue ou non, decoule d’une convention inter- 
nationale (comme, par exemple, la Convention 
sur la responsabilité internationale pour les 
dommages causes par des obiets spatiaux, 1972, 
Article II) et que les tribunaux de 1’Etat signa- 
taire ne permettent pas a la partie lesee 
d’actionner de son propre chef, la demande de 

. 
dommages—interets du ressortissant ne pourrait 
etre introduite que par son gouvernement en 
vertu des régles ordina_ires du droit internatio- 
nal. 

LES TENDANCES FUTURES 
DU DROIT DE L’ENVIRON- 

NEMENT 
Depuis plusieurs annees, dans ce domaine, on 
met l’ac‘cent sur la determination et la reduction- 
des repercussions sur l’environnement des pro- 
jets de grande envergure. Les provinces inte- 
grent actuellement dans leurs lois sur la protec- 
tion de l’environnement, ou adoptent comme loi 
distincte, des dispositions imposant une evalua- 
tion des repercussions sur l’environnement prea- 
lable £1 toute autorisation de projet; a titre 
d’exemple, citons l’Environmenta1 Assessment E qui a été adoptée par la legislature de 
Terre-Neuve en 1980. 

Une aut_re nouveaute legislative est probable- 
ment destinee a obtenir une reconnaissance plus 
large, c’est le principe du «pollueur payeur» qui, 
désormais, s’applique non seulement aux amen- 
des, mais egalement aux operations de net- 
toyage necessaires tant dans le cas de la pollu- 
tion causee par des activites normales que dans 
celui des accidents. Da_ns 1’Environmental Pro- 
tection Act de l’Ontario, de nouveaux articles 
ont été ajoutes qui donnent au Ministre des 
pouvoirs accrus de proposer des mesures correc- 
trices dans le cas des «deversements accidentels» 
(art. 72-112). Au lieu d’etre paralysé par le 
delai d’appel, dont se prevalent les pollueurs a 
l’encontre d’ordonnance_s de nettoyage pendant 
que la pollution continue de faire ses ravages 
(comme ce fut le cas lors d’un deversement de 
P.C.B.“), le Ministre peut ordonner a toutes les 
personnes suivantcs ou a l’une d’e_nt_re elles de 
prendre des mesures correctrices: le proprietaire 
de l’agent polluant, la personne qui en a le con- 
tréle; Ia personne dont la propriete est polluee 
ou risque de l’etre; la municipalite dans laquelle 
ou pres de laquelle le deversement a eu lieu, qui 
a été polluee ou qui risque de l’etre; tout pouvoir 
public; toute personne qui en subit l’effet nocif 
ou qui risque de le subir; et toute personne dont 
l’interventio'n est necessaire pour le combattre 
(art, 85), Ces articles relatifs aux deversements 
n’ont cependant pas encore ete proclames, bien 
‘qu’ils aient ete adoptes en 1979. 

Au cours de la derniére decennie, la population 
s’est davantage sensibilisee au probléme de la 
pollution et a compris qu’il etait important de



protéger son environnement. A cel_a s’est ajoutée 
une volonté populaire de plus en plus manifeste 
d’assurer une protection effective de l’environ- 
nement en général, non seulement au profit de 
la personne qui -a subi directement un préjudice, 
mais également au profit de tous ceux qui ont 
subi un dommage par suite d’un incident. 
.Iusqu’z‘1 maintenant, le concept du droit £1 

Faction collective a été restreint par interpreta- 
tion judiciaire £1 une catégorie précise de per- 
sonnes ayant un intérét commun, qui sont repre- 
sentées par l’une d’elles, qui ont toutes subi le 
méme préjudice et cherchent, en consequence, a 
obtenir la méme reparation. Au Canada, il y a 
dc plus en plus de gens qui voient en l’action 
collective le recours juridiq'_ue le plus expéditif, 
le plus approprié et le moins coiiteu_x don_t on 
puisse disposer. Cette tendance, conjuguée au 
perfectionnement de la technologie et au catac- 
tére de plus-en plus onéreux du systéme judi- 
ciaire, rend l’action collective plus intéressante 
ct plus pratique comme moyen de traiter, a 
l’échelle individuel_le, des problemes de pollution 
de grande envergure. 

Il est clair que la sensibilisation de la population 
et les pressions qu’elle a faites ont beaucoup 
contribué a l’élaboration du droit de l’environ- 

nement, tant par les corps législatifs que par les 
cours de justice. La population étant plus aver- 
tie et plus active, les homrnes et femmes p‘oliti- 
ques réagissent davantage; des lois plus dures 
sont adoptées et proclamées, des. réglements 
irnposant des controles stricts sont édictés et mis 
en application; moins d’exceptions sont propo- 
sées ou permises et davantage de poursuites sont 
promises et- intentées. Un groupe de pression 
forrné de citoyens organisés, tenaces et avertis 
peut gagner l”appui d’un homrne o'u d’une 
femme politique autant qu’un groupe de pres- 
sion formé d’entreprises et a meme, peut-étre, 
plus de chances parce qu’il représente des voix 
en temps d’élection. Les juges sont également 
influencés par ce qu’ils estiment étre les valeurs 
sociales admises au sein de la population; la 
gravité dc l’infraction serefléte habituellement 
par l’impositi_on d’une peine plus sévére. 

Le droit n’évolue pas ni ne fonctionne en vase 
clos; ce sont les valeurs généralernent adm_ises 
qui dictent les nlormes légales. Tant que la 

population insistera sur la responsabilité a 
l’égard de l’environnern_er_1t_, les législateurs et 

ceux qui veillent 5 faire appliquer la loi accor- 
deront a celui-ci, en contrepartie, la reconnais- 
sance et la protection de la loi. 
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES CITATIONS: 
Lois, ordonnances et réglements: 

S.C. Statuts du Canada 
S.«R.C. Statuts révisés du Canada 
L.N.-B. Lois du Nouveau-Brunswick 
L.R.N.-B. Lois révisées‘ du Nouveau-Bru_nswick 
R.O.N.W.T. Ordonnances révisées des Territoires du Nord- 

Ouest 
L.R.Q. Lois refondues du Québec 
R.O.Y.T. Ordonnances révisées du Territoire du Yukon 

30 & 31 Victoria — Cette référence indique l’année du régne 
pendant laquelle le statut britannique a été adopté. 

C.R.C. Codification des reglements du Canada 
c. Chapitre (lois et réglements); contre (causes) 
art. Article 
par. Paragraphe 
al. alinéa 

Recueils de jurisprudence: 

A.C. Appeal Cases (British series) 
B.C.R. British Columbia Reports 
C.C.C. Canadian Criminal Cases 
C.E.L.N, Canadian Environmenta_l Law News 
D.L.R. Dominion Law Reports 
D.R.S. Dominion Report Service 
L.R. Law Reports (British series) 
M.P.R,. Maritime Provinces Reports 
N.B.R. New Brunswick Reports 
N.S.R. Nova Scotia Reports 
O.A.R. Ontario Appeal Reports 
0.R_. Ontario Reports 
O.W.N. Ontario Weekly Notes 
R.C.S. Recueils de la Cour supréme 
S.C.R. Canada Supreme Court Reports 
U.C.C.P. Upper Canada Common Pleas Reports 
U.C.Q.B. Upper Canada Queen’s Bench Reports 
W.W.R. Western Weekly Reports 

Tribunaux: 

C.A. Cour d’appel 
C. de comté Cour de comté 
C.D. Cour d_e district 
C.F. Div. de Cour fédérale, Division de premiere 
prem. inst. instance 
C.L. Chamvbre des Lords (britannique) 
C.P. Conseil privé de la Reine (Britannique) 
C. prov. Cour provinciale 
Div. de la Chanc. Division de la Chancellerie 
H.C. Haute Cour 
H.C.OJ. Haute Cour de Justice 

Sauf indication contraire, le jugement a été rendu par la cour supérieure de la province. 
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