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AVANT:PROPOS

Cette thèse par articles comprend trois publications qui sont regroupées à la fin du

document. La thèse comporte d'abord une synthèse qui fait état du projet de recherche et

des hypothèses de travail ainsi que les résultats obtenus et la discussion de leurs

implications.
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(ce manuscrit sera soumis sous peu).
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Dissolved Organic Carbon in Surface Runoff and Tile-Drainage Water under Corn and

Forage. J. Environ. Qual. (ce manuscrit sera soumis sous peu).
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Conception du projet, contribution aux traitements des données et à
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nÉsunnÉ
Au Québec, plus de 9 millions de m3 de lisier de porc (LHM) sont épandus chaque année

sur les terres agricoles. L'application pendant plusieurs années de LHM et d'engrais

minéraux peut entraîner I'accumulation de phosphore (P) dans le sol ce qui peut

constituer un risque potentiel de contamination des eaux. Le cuivre (Cu) et le zinc (Zn),

présents dans les aliments fournis aux porcs, se retrouvent également dans le LHM. Ces

éléments peuvent donc également s'accumuler dans I'environnement. Par ailleurs,

I'application de LHM, la gestion des résidus de culture et le travail du sol peuvent avoir

un impact sur les teneurs en carbone organique dissous (COD) mesurées dans les eaux de

ruissellement et de drainage. En retour, le COD peut influencer la dynamique du P et du

Cu en favorisant la formation de complexes solubles, jouant ainsi un rôle de transporteur

pour ces éléments. Les objectifs de cette thèse sont de documenter I'impact de

l'application de LHM sur la dynamique du P, du Cu et du COD dans les sols amendés

ainsi que leurs répercussions possibles dans les eaux.

L'expérience s'est déroulée sur des parcelles traitées de façon similaire depuis 1989.

Chaque parcelle est équipée pour prélever les eaux de ruissellement et de drainage. Des

applications à taux élevé de lisier de printemps (LHM-S), d'automne (LHM-F) ou de

printemps * automne (LHM-SF) étaient comparées à des applications recommandées

d'engrais minéral (MF) dans des parcelles cultivées soit en mais, soit en fourrages.

Dans un premier temps, diverses formes de P du sol sous mais ont été carcctéisées après

une, six et huit années d'application consécutives. L'apport de LHM à doses élevées

pendant huit ans a provoqué une hausse significative du P total du sol à la profondeur

0-20 cm. Les effets des applications de LHM sur les formes labiles de P (P soluble à I'eau,

P* et P Mehlich-Ill, M3P) ont aussi été localisés à la profondeur 0-20 cm avec des teneurs

élevées de 11 mg kgl pour le P* et de 241 mgkg-l pour M3P. Le degré de saturation du

sol en P évalué par le rapport Po*/(Alo"+Feo*) atteignait jusqu'à 15 % à la profondeur 0-20

cm du sol après 6 à 8 ans d'application de LHM. Des valeurs de saturation entre 12 et I5%o

ont également été observées à la profondeur 80-100 cm pour les traitements LHM. En



gêneral,la période d'application du LHM a eu peu d'influence sur l'état à long terme du

sol en P. Après huit ans d'application de MF et de LHM, I'indice de risque de

contamination de I'eau par le P était dans la catégorie à risque moyen pour le traitement

MF et à risque élevé pour les traitements LHM.

Dans le deuxième volet de l'éfude, deux saisons de caractérisation des concentrations et

des charges de P dans I'eau de ruissellement et de drainage ont mis en évidence que les

variations des charges sont grandement dependantes de la quantité d'eau qui circule à

travers les parcelles. Les concentrations et les charges de P du traitement MF ont souvent

été plus faibles que celles mesurées pour les traitements LHM. Les concentrations des

formes particulaires dans l'eau de ruissellement ont été plus faibles sous fourrages que

sous mais car sous fourrages, une couverture végétale est présente en permanence et le sol

est moins souvent travaillé. Dans I'eau de drainage, des concentrations similaires ont été

obtenues entre les fourrages et le maïs malgré des apports différents. Par ailleurs, l'étude

de la relation entre certains paramètres de P du sol et les concentrations en P de I'eau de

ruissellement et de drainage a révélé que l'analyse du P du sol ne semble pas suffisante

pour prédire efficacement le risque de transfert du P du sol vers l'eau de surface et de

drainage.

La troisième partie de l'étude a montré que, bien que demeurant sous les normes

environnementales, la teneur totale en Cu el en Zn dans la couche de surface (0-5 cm) a

augmenté sous mais et sous fourrages suite à neuf années d'application de LHM. Le Cu

se trouvait majoritairement sous des formes résiduelles ou liées à la matière organique. Le

Zn était sous des formes résiduelles ou lié aux oxydes de Fe-Mn. Les concentrations des

formes échangeables, susceptibles d'être disponibles aux plantes, étaient faibles pour le

Cu (0,7 mg kg-t) mais relativement élevées pour le Zn (7,3 mg kg-t). L'accumulation de

Cu et de Zn sous des formes organiques et résiduelles dans le profil de sol suggère que

ces formes peuvent servir de réservoir pour ces métaux spécialement si les conditions du

milieu venaient à changer. Les résultats suggèrent également que le Cu et le Zn seraient

davantage maintenus sous des formes plus solubles en profondeur sous fourrages que

sous mais facilitant ainsi leur transport dans le profil de sol.
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Le quatrième volet porte sur I'analyse et la caractérisation des teneurs en COD mesurées

directement dans les eaux de ruissellement et de drainage lors d'une série d'événements

pluvieux durant l'automne 1998. Suite au broyage et à I'incorporation de résidus de

culture de mais, les concentrations en COD dans l'eau de ruissellement ont augmenté en

moyenne de 20 t 8 mg COD L-t à fi6 + 63 mg COD L-1. Les concentrations sont

revenues rapidement à des niveaux précédant I'incorporation, suggérant une dégradation

rapide des résidus dans le sol. Un relâchement de COD dans l'eau de ruissellernent suite à

des périodes de réhumectation du sol a égalernent été observé sous mais et fourrages. De

plus, des concentrations en COD dans I'eau de ruissellement similaires entre les deux

cultures, même si le taux d'application de LHM est plus élevé sous mais, suggèrent que le

LHM laissé en surface du sol est plus sujet aux pertes par ruissellement de surface sous

fourrages. Dans I'eau de drainage, des concentrations en COD significativement plus

élevées pour le traitement LHM-F suggèrent que le C organique issu d'une application

récente de LHM, n'a pas été tout retenu par le sol et a atteint les drains. Cet effet a été de

plus longue durée sous fourrages que sous maïs. L'écoulement préférentiel par les

biopores a semblé être une voie importante de pertes de COD sous fourrages avec des

concentrations en COD dans I'eau de drainage plus élevées que sous mais. Les analyses

de caractérisation du COD ont montré que les petites molécules (SM) (< 3 kD) sont

dominantes dans l'eau de ruissellement. Les apports de résidus de culture et de LHM ont

entraîné une augmentation des molécules de taille moyenne (MM) (3-100 kD).

Enfin, dans la cinquième et demière partie, les concentrations en P et en Cu dans les eaux

de ruissellement et de drainage ont été suivies durant la màne série d'événements

pluvieux de I'automne 1998. Les concentrations en P total (TP), P total dissous (TDP), P

total particulaire (TPP), P dissous réactif au molybdate (DRP) et en P dissous organique

(DOP) ainsi que les concentrations en Cu dissous et en Cu particulaire ont été

caractérisées dans les eaux de ruissellement et de drainage. Par la suite, des analyses de

corrélation ont été effectuées entre les concentrations en P, en Cu et le COD dans les eaux

de ruissellement et de drainage. L'absence de travail de sol combiné au fait que le lisier a

été laissé en surface sous fourrages a contribué à ce que les concentrations sous forme de

DRP et de Cu dissous aient été plus élevées que sous mais. Sous mais, I'incorporation des
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résidus a laissé le sol sans couverture végétale, ce qui a favorisé l'augmentation des

concentrations sous forme de TPP. Dans l'eau de drainago, une application récente de

lisier a entraîné une augmentation des concentrations de P sous toutes les formes et ce,

pour les deux cultures. Le même résultat a été observé pour les concentrations en Cu sous

mais seulement. Les concentrations en P sous forme particulaire sont derneurées faibles

pour les deux culfures. Des concentrations similaires des formes dissoutes dans I'eau de

drainage sous mais et sous fourrages suggèrent entres autres que les exsudats racinaires

riches en acides organiques sous fourrages ont maintenu le P et le Cu dans des formes

plus solubles que sous maïs. L'écoulement préférentiel a aussi pu contribuer aux pertes de

P et de Cu. Les résultats de cette campagne d'échantillonnage d'eau ainsi que celles des

deux années antérieures ont démontré que la norme pour la qualité de l'eau de surface de

0,03 mg TP L-l a été dépassée pour toutes les formes dans I'eau de ruissellernent et pour la

majorité des formes de P dans I'eau de drainage. En intégrant les données de P, de Cu et

de COD, il est possible de spéculer que le COD a joué un rôle important dans le transport

du P et du Cu. En effet, de très bonnes corélations ont été obtenues entre les formes

dissoutes de P, de Cu et le COD et en particulier la fraction fine de ce dernier dans l'eau

de ruissellement et de drainage. Les résultats ont aussi démontré que le COD a été mieux

corrélé aux formes de P et de Cu que le carbone organique particulaire (COP).

Les résultats de cette étude viennent ajouter des éléments d'information nouveaux au peu

de connaissances actuelles concernant l'accumulation, I'enrichissement et le transport du

P et du Cu dans les sols agricoles québécois suite à l'application de lisier de porc à haute

dose. L'ensemble des résultats obtenus apparût cohérent et met en évidence I'importance

de prendre en compte le type de culture, les doses d'application de lisier, le mode de

transport et l'évolution des propriétés du sol dans l'évaluation de l'impact des

applications de lisier sur la qualité de I'eau.

Daniel Cluis
Directeur de recherche

-?,, -6
Isabelle Rover
Etudiante Co-directeur de recherche
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1. INTRODUCTION

1.1 Phosphore dans le sol et dans loeau

1.1.1 Accumulation du P dans le sol

Aujourdhui, plusieurs régions du Québec font face à une surfertilisation en P. En 1990,la

surfertilisation en P et en K couwait 308 190 ha ou 60 'Â de la superficie sous

monoculture. Elle représentait la deuxième cause de dégradation des sols agricoles au

Québec (Tabi et al. 1990). La fertilisation importante des sols au-delà des besoins des

plantes peut entraîner une accumulation des teneurs en P du sol et augmenter les risques

de pollution de I'eau. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer

l'accroissement du P à des niveaux dépassant le seuil jugé acceptable pour

l'environnement. Tout d'abord, des décennies de fertilisation en P excédant les véritables

besoins en P des cultures ont contribué à augmenter considérablement les teneurs en cet

élément (Sharpley et al. 1994; Giroux et Tran 1996). Également, les recommandations

pour les doses d'application des fumures organiques, traditionnellement basées sur les

besoins en azote des cultures, ont contribué à I'accroissernent du P dans le sol (Sharpley

et al. 1994; Giroux et al. 1996; Pote et al. 1996). En effet les fumures organiques ont un

rapport moyen N:P de 3:1 alors que la plupart des plantes céréalières et fourragères

requièrent un rapport N:P de 8:l (Daniel et al. 1994).Il en résulte que la fertilisation par

les engrais de ferme basée sur les besoins en N excède les prélèvements des cultures en P

et contribue à l'accumulation du P dans le sol.

1.1.1.1 Effets d'une fertilisation minérale

Les fertilisants minéraux sont ajoutés au sol dans le but d'augmenter la fraction disponible

aux plantes. Le type d'engrais va grandement influencer la mise en disponibilité du P.

Suite à I'application des fertilisants, le P a tendance a être fixé par le sol et ainsi devenir

moins disponible. Sharpley et Smith (1983) ainsi que Wagar et al. (1986) ont rapporté

qu'il y a un transfert graduel des formes labiles vers les formes les plus stables. Le type de

sol et le mode d'épandage sont des facteurs qui vont influencer ce processus.
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Plusieurs études ont rapporté des accumulations en P dans le sol suite à I'apport répété de

fertilisants minéraux (Kao et Blanchar 1973; Sharpley et Smith 1983; Wagar et al. 1986;

Eghball et al. 1996). Généralement, ces augmentations ont été limitées à I'horizon de

surface. Cependant, Kao et Blanchar (1973) ont noté une accumulation de P total ainsi

que de P disponible dans les horizons Ap mais aussi dans les horizons en profondeur soit

entre 61 et 137 cm. Eghball et al. (1996) ont observé des accumulations en P disponibles

jusqu'à une profondeur de 90 cm pour des sols recevant une fertilisation minérale.

Au Québec, Beauchemin et Simard (2000) ont observé des concentrations en M3P

supérieures (à53 mg M3P kg-t) aux taux adéquats pour le mais et le soya pour 27 séries

de sols srx 27 recevant presque exclusivement des fertilisants minéraux. Tran et

N'dayegamiye (1995) ont observé que les fractions P labiles (résine, NaHCOI et NaOH)

ont augmenté suite à I'apport de fertilisants minéraux.

Il est également important de noter que la texture du sol, le type de culture, les pratiques

culturales ainsi que la nature, la dose et le mode d'application des fumures tout comme la

fertilité du sol au départ et sa capacité de fixation vont également influencer la

transformation et la mobilité du P dans le profil de sol (Hedley et al. 1982; Campbell et

a1.1986; Wagar et al. 1986; O'Halloran 1993).

l.l.l.2 Effets d'une fertilisation organique

Plusieurs études effectuées au Québec, au Canada et aux États-Unis ont démontré que

I'application répétée pendant plusieurs années de fertilisants organiques a résulté en un

enrichissement en P dans les sols (Sharpley et al. 1993; Mozaffai et Sims 1994; Simard

et al. 1995; Tran et N'dayegamiye 1995; Eghball et al. 1996; Novak et al. 2000; Whalen

et Chang 2001).

Tran et N'dayegamiye (1995) ont noté un maintien de la fraction P organique (P") dans les

sols en surface (0-20 cm) suite à I'ajout pendant plusieurs années de fumier de bovin. Ils

ont aussi observé une augmentation des formes de P inorganiques (Pi) labiles (P résine et

P NaHCOT) et Pi modérément labile (NaOH). Simard et al. (1995) ont aussi rapporté une
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augmentation des formes labiles (résine + NaHCOI + NaOH-Po) dans I'horizon A alors

que la fraction P résiduel étaitla fraction la plus importante dans les horizons B et C. Des

augmentations en P total et en P disponible ont été rapportées uniquement dans la couche

0-30 cm pour des sols recevant du fumier de volaille (Sharpley et al. 1993). Kuo et Baker

(1982) ont noté que la majoité du P sous forme totale était demeurée dans la couche 0-30

cm après plus de vingt ans d'application de lisier.

D'autres recherches ayant étudié f impact de plusieurs années d'application de fumure

organique sur la dynamique du P ont observé des enrichissernents en-dessous de 30 cm

dans le profil de sol. Après onze années d'application annuelle de lisier de porc, King et

al. (1990) ont observé des augmentations en P disponible jusqu'à une profondeur de 75

cm. Le contenu en P disponible à la profondeur de 60 cm dans des sols à textures variant

de loam à argile de I'Alabama était six fois plus élevé dans les sols amendés pendant 15 à

28 ans avec du lisier de volaille que pour les sols non amendés (Kingery et al. 1994).

Novak et al. (2000) ont noté des augmentations significatives en P extrait par Mehlich-Ill

jusqu'à une profondeur de 107 cm dans un loam limoneux ayant reçu du lisier de porc

depuis plus de 10 ans. 
'Whalen 

et Chang (2001) ont observé des accumulations en P

disponible et totaljusqu'à une profondeur de 150 cm sur des sols de I'Alberta ayant reçu

du fumier de bovin pendant plus de seize ans.

Campbell et Racz (1975) ainsi que Eghball et al. (1996) ont observé que les formes de P

organique et inorganique ont augmenté plus rapidement et plus profondément dans le

profil de sol dans des sols amendés avec du fumier de bovin que dans des sols recevant

une fertilisation minérale. Il est généralement reconnu que les formes organiques sont

plus mobiles dans le sol que les formes inorganiques (Hannapel et al. 1964; Frossard et al.

1939). La fertilisation organique serait donc plus à craindre car elle entraîne une

augmentation de la proportion des formes organiques de P mais aussi de P inorganiques

labiles (Sharpley et Smith 1985; McDowell et Sharpley 2001).
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1.1.2 Degré de saturation en P du sol

Le degré de saturation en P du sol représente la proportion des sites de fixation déjà

occupés par le P. L'accumulation en P des sols peut résulter en une augmentation du

degré de saturation des sols en P. Le degré de saturation représente ainsi I'intensité de

l'accumulation du P dans le sol (Beauchemin et al. 1996). Dans I'approche Hollandaise,

le degré de saturation peut être évalué par le rapport P.*/PSC où Po* : quantité de totale

dePsorbé(ext ra i tà l 'oxa late)etPSC:o(Alo"+Feo") !0 ,5(Alo*+Feo*)(Schoumanset

al. 1987). Le niveau critique de saturation des sols, au-dessus duquel le risque de transfert

du P vers l'eau augmente, est de 25 o/o (Breeuwsma et Reijerink 1992). Au Québec, un

niveau critique de saturation de 10 %o a été proposé en utilisant le rapport de la quantité de

P extrait par la solution Mehlich-Ill à la quantité d'Al extrait par la même solution

(Giroux et Tran 1996). Selon ces derniers, le niveau d'entretien pour fins agronomiques

souhaitable du P du sol se situe entre 5 et 10 oÂ de safi,xation en P. En Hollande, le degré

de saturation en P est utilisé comme indicateur environnemental de lessivage alors que le

seuil critique développé par Giroux et Tran (1996) s'appuie sur la couche labourée

uniquement et les besoins agronomiques des plantes. L'aspect mobilité en profondeur

n'est pas considéré, ni les noflnes de qualité de I'eau. Sharpley (1995) rapporte qu'une

concentration de 250 pg L-r de DRP contribue à un taux de saturation de 10 o/o sur

differents types de sols (0-10 cm) ayant des pH variant entre 5 et7,9. Des sols fortement

saturés en P peuvent entraîner une augmentation des concentrations en P des eaux

environnantes au-delà du critère de qualité de l'eau de surface. En effet, une relation entre

le degré de saturation en P des sols et I'eutrophisation existe (Pote et al. 1996; Leinweber

et al. 1997). Le degré de saturation en P des sols est également considéré cofllme un bon

indicateur pour évaluer le risque de lessivage du P vers les eaux de drainage (Beauchernin

et Simard 2000, Hooda et al. 2000). Certains facteurs peuvent influencer le taux de

saturation des sols en P. Leinweber et al. (1997) rapportent que les sols les plus

vulnérables à une saturation en P sont ceux qui présentent une faible capacité de fixation

tout en ayant des concentrations élevées en Po* et qui ont des nappes phréatiques peu

profondes. Ils estiment aussi que des sols qui supportent de fortes densités animales sont

plus vulnérables à une saturation en P. Le type de sol, la capacité de sorption du sol, la

pente, I'hydrologie du sol ainsi que les critères de qualité de I'eau de surface influencent
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également la saturation en P des sols (Beauchemin et al. 1996; Beauchemin et Simard

2000). Une revue exhaustive des différentes méthodes d'évaluation du degré de saturation

ainsi que des principaux facteurs qui affectent sa dynamique a été présentée par

Beauchemin et Simard (1999).

1.1.3 Mécanismes de transport du P

Le problème de contamination des eaux en P a été associé surtout au transport du P des

sols agricoles vers les cours d'eau (Lemunyon et Gilbert 1993; Sharpley et al. 1994;

Beauchemin et al. 1998; Sims et al. 1998; Sharpley et al. 2001). Les mécanismes de

transport de surface du P des sols vers les eaux sont I'erosion et l'écoulement de surface

aussi appelé ruissellement de surface (Sharpley et al. 1994). Le mécanisme de transport

souterrain est l'écoulement par lessivage ou par écoulement préférentiel par les fentes de

retrait, par les macropores laissés vides par les racines mortes ou par les trous de vers de

terre (Simard et al. 2000; McDowell et al. 2001; Sharpley et al. 2001). Au Québec,

Beauchemin et al. (1998) ont suggéré que l'écoulement préferentiel par les fentes de

retrait des argiles ou par les macropores représentait un mécanisme important des pertes

de P dans l'eau de drainage des27 séries de sols agricoles sous étude.

Les pertes de P des terres agricoles peuvent être sous forme de P dissous (DP) et de P

particulaire (PP). Lorsque la pluie entre en contact avec le sol, elle favorise la désorption,

la dissolution et I'extraction du P du sol, des résidus de cultures et des fertilisants

minéraux et organiques appliqués en surface. Ce DP est ensuite ernporté dans I'eau de

ruissellement et peut être réadsorbé sous forme de PP par les sédiments en suspension

dans I'eau. Le DP est constitué presque exclusivement d'orthophosphate (PO+-P) qui est

immédiatement disponible pour les algues. Le DP inclut également differentes quantités

de formes organiques et colloïdales, mais ces formes ne sont pas considérées comme étant

immédiaternent biodisponibles (Sharpley 1993). Le PP inclut le P adsorbé par les

particules minérales ou organiques érodées durant le ruissellement et peut constituer la

majeure partie du P transporté vers les eaux dans la plupart des sols agricoles cultivés

(Sharpley et Menzel 1937). La proportion de PP biodisponible est beaucoup plus variable

que celle rapportée pour le DP. En effet, Sharpley et al. (1992) ont évalué que la fraction
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de PP biodisponible transportée par ruissellement pouvait varier entre 10 et 90 oÂ. Le DP

ne représente qu'une faible proportion des pertes totales en P mais cette forme est

significativement plus dommageable par unité de P que le PP (Miller 1990).

1.1.3.1 Interaction P sol - eau de ruissellement

Les teneurs en P dans le sol qui dépassent les quantités nécessaires à la croissance des

plantes peuvent avoir une répercussion sur I'eau. En effet, il est rapporté par Sharpley

(1995) que le DP dans les eaux de ruissellement de dix sols fraîchement amendés de lisier

de volaille était positivement corrélé à la quantité de P disponible extrait par Bray 1 ou

Mehlich-Ill. Pote et al. (1996) ont démontré par ailleurs que le P extrait à I'eau distillée, à

I'oxalate d'ammonium et par des bandes imprégnées de Fe était corrélé avec le DP réactif

(DRP) dans I'eau de ruissellement pour un loam limoneux amendé soit avec du lisier de

porc ou du lisier de volaille. Hooda et al. (2000) ont également observé des résultats

similaires pour des sols recevant des fertilisants minéraux et des fumures organiques.

Les pertes de P sous formes dissoute et particulaire par ruissellernent de surface sont

dependantes du degré d'accumulation de P à la surface du sol (Pote et al. 1996; Hooda et

al. 1999), de la résistance à l'érosion (stabilité structurale) (Miller 1990), de la présence

d'une couverture végétale qui réduit la vitesse d'écoulement et la capacité d'infiltration de

I'eau (Nash et al. 2000). N'dayegamiye et Angers (1990) ont démontré que I'application de

fumures organiques favorise la stabilité structurale.

Il est égalernent important de noter que le temps, le taux et le mode d'application des

fumures organiques et des fertilisants minéraux (Edwards et Daniel 1993; Gangbazo et al.

1996; Hooda et al. 1999) ainsi que l'intensité des pluies (Edwards et Daniel 1993; Nash et

al. 2000) qui suivent leur application influencent les pertes de P vers les eaux. Il a eté

démontré que les pertes de P peuvent augmenter si la période séparant I'application de

fertilisants et une pluie est courte (Nash et al. 2000).

Les pratiques de conservation des sols peuvent réduire les pertes par ruissellement durant

la saison de croissance. Les pertes de P dans les eaux de ruissellernent d'un sol où des
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pratiques de conservation sont adoptées, sont moindres que dans les sols avec un labour

conventionnel (Lemunyon et Gilbert 1993; Hansen et al. 2000). Dans la culture de mars,

le travail du sol au chisel a permis de réduire les pertes de P de 72 oÂ alors que le semis

direct sur billons permanents a entraîné des diminutions de 64 oÂ pour le P (Bernard

1991). Hansen et al. (2000) ont par contre démontré que les pratiques de conservation

entraînaient des pertes par ruissellement plus importantes que le travail conventionnel

durant les périodes de fonte des neiges. En revanche, les pertes de DRP et de TDP (P total

dissous) peuvent être plus grandes en travail réduit du sol en production de mais,

comparativement à un labour conventionnel (Sharpley et Menzel1987; Gaynor et Findlay

1995) et le cas des plantes fourragères pourrait être pire (Daniel et al. 1994). En effet, les

sols sous fourrages possèdent un réseau de biopores important (Ehlers 1975) et les pertes

de P dues à l'écoulement préferentiel peuvent être considerables. Par ailleurs, parmi les

différentes formes de P, la forme DRP est considérée comme étant la forme la plus

rapidement disponible pour les algues (Sonzogni et al. 1982). Il est également rapporté

que l'application de fertilisants laissés en surface entraîne des pertes de DRP plus grandes

que si les fertilisants sont incorporés (Sharpley et al. 1992; Turtola et Jaakkola 1995;

Gangbazo et al. 1996). La nature et létat physique du sol, la pente du terrain, lhydrologie

du sol ainsi que le climat peuvent aussi influencer les pertes de P vers I'eau (Gburek et al.

2000).

1.1.3.2 Interaction P sol - eau de drainage

Quelques études ont démontré le lien entre les accumulations de P en surface du sol et les

concentrations en P dans I'eau de drainage. Heckrath et al. (1995) ont observé une

corrélation positive entre les concentrations en P de I'eau de drainage d'un sol argileux

alcalin et les concentrations en P dans la couche de labour lorsque ces dernières

excédaient 60 mg P-Olsen kg-1. En revanche, Hooda el al. (1997) n'ont mesuré aucune

relation entre les concentrations en P de différents types de sols et les concentrations en P

dans I'eau de drainage. Par contre, lorsque le degré de saturation en P du sol était utilisé,

les corrélations étaient meilleures (Hooda et al. 1997). Beauchemin et al. (2003) ont

également observé de bonnes corrélations entre les concentrations en P de I'eau de

drainage de sols intensivement cultivés et le degré de saturation du sol en P. Par contre,
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ils notent la difficulté de prédire avec précision les concentrations en P dans I'eau de

drainage à partir des concentrations en P des sols même si ces demiers sont groupés en

fonction de leur capacité de fixation.

Plusieurs facteurs peuvent affecter la migration du P vers les drains (Beauchemin et al

2003). Outre le débit et l'écoulement préférentiel (Stamm et al. 1998; Simard et al. 2000),

le type de fertilisation (Simard et al. 2001), le type de culture (Bolton et al. 1970),la

gestion des sols incluant le travail du sol (Gaynor et Findlay 1995) et le type de sol

(Turner et Haygarth 2000) peuvent influencer les pertes de P vers les drains. Le drainage

artificiel peut contribuer à augmenter le transport souterrain du P (McDowell et al. 2001).

1.1.4 Indice de risque de contamination de I'eau par le P

Les impacts de la pollution diffrrse par le P sur la qualité des cours d'eau sont importants

tant pour la vie aquatique que pour la qualité de l'eau potable. Par exernple, la migration

du P des terres agricoles vers les eaux de surface peut avoir comme conséquence,

I'eutrophisation. Celle-ci se définit comme étant une augmentation du niveau de fertilité

des eaux naturelles qui cause la croissance accélérée des algues et des plantes aquatiques.

Les effets négatifs associés à l'eutrophisation des eaux sont importants et ont des

répercussions tant au point de vue environnemental qu'économique. Une diminution de la

concentration en oxygène dissous, une augmentation de la sédimentation, une plus grande

turbidité, de l'écume à la surface de I'eau, des odeurs nauséabondes et des problànes

d'insectes sont autant d'effets néfastes pouvant être rencontrés. La diminution de

I'oxygène est un des principaux effets négatifs car elle peut limiter sérieusement la

croissance et la diversité des organismes aquatiques. Sous des conditions extrêmes, elle

peut aussi entraîner la mort des poissons (Pierzynski et al. 1994). Des coûts importants

sont rattachés au maintien de la qualité de l'eau tant pour la consommation humaine que

pour les activités récréatives et de navigation de plaisance.

I1 est donc important d'avoir un indicateur qui permet de déterminer le risque de

migration du P des terres agricoles vers les eaux de surface. Cet indicateur devra être relié

aux diverses caractéristiques du sol et du relief ainsi qu'aux méthodes agronomiques
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employées pour éviter des problèmes de contamination et d'eutrophisation. Un index de

risques de contamination de l'eau par le P a été développé aux États-Unis (Lemunyon et

Gilbert 1993) et a également été adapté au Québec (Bolinder et al. 1998; MEFQ 1998).

L'utilisation de ces indices permet d'identifier les zones à risques de contamination

(Sharpley et al. 1994). Ainsi, il est possible de mettre en place un processus

d'intervention spécifique visant à diminuer le potentiel de risque de contamination.

Brièvement, les principaux facteurs qui influencent les mouvements du P peuvent être

divisés en deux grandes catégories : les facteurs de transport et les facteurs de source. Les

facteurs de transport comprennent les mécanismes par lesquels le P se déplace dans un

système donné. Ces mécanismes sont l'érosion, le ruissellement de surface et

l'écoulement souterrain sous forme d'écoulement préférentiel. Deux paramètres

importants sont associés à l'écoulement préférentiel, soit d'une part,la texture du sol qui

est liée à la macroporosité et au potentiel de fendillement des sols et d'autre part, la

distance entre les drains car le P perdu par écoulement préferentiel peut être intercepté par

le réseau de drainage artificiel. Les principaux facteurs qui agissent sur les sources sont la

teneur en P du sol, le degré de saturation en P du sol, le bilan du P ainsi que les doses et

modes d'application des engrais minéraux et organiques. L'indice de risque est basé sur la

procédure suivante: les valeurs de risques de transfert sont pondérées en fonction des

caractéristiques du site et la somme de celles-ci permet d'obtenir un indice global

(Bolinder et al. 1998). Cinq catégories de risques sont définies : très faible, faible, moyen,

élevé et très élevé.

I1 a été rapporté que I'indice est particulièrement élevé dans les régions où les analyses

révèlent de fortes teneurs en P et où la capacité du sol à retenir le P est faible (Bolinder et

al. 2000; Gburek et al. 2000; Heathwaite et al. 2000). Bien que des améliorations soient

nécessaires, il n'en demeure pas moins que cet indice peut s'avérer un outil très utile pour

identifier les sites vulnérables aux pertes de P. Il est également important que l'indice

demeure flexible afin de tenir compte des différences entre les régions quant aux

caractéristiques des sols et au climat.
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1.2 Cuivre et Zn dans le sol

1.2.1 Formes de Cu et de Zn dans le sol

Les formes chimiques des métaux dans le sol sont nombreuses. On distingue les formes

suivantes : (a) ions solubles (ionique ou complexé), O) ions retenus sur les sites

d'échange, (c) ions retenus sur les sites d'adsorption spécifique, (d) ions emprisonnés par

les oxydes et hydroxydes de Fe-Mn-Al, (e) ions retenus par les résidus biologiques et les

organismes vivants (matière organique), (f) les ions liés à I'intérieur des feuillets des

minéraux primaires et secondaires (Mclaren et Crawford 1973; Sposito et al. 1982; Lake

et al. 1984; Shuman l99l). Les formes d'intérêts sont les formes solubles et échangeables

car elles sont considérées comme la fraction biodisponible (Shuman 1991). Les formes

disponibles réferent à la quantité de l'élément dans le sol qui est statistiquernent corrélée

avec les concentrations absorbées et assimilées par les plantes (Baker 1990).

1.2.2 Extraction du Cu et duZn dans le sol

Plusieurs méthodes ont été utilisées afin d'étudier les différentes formes de métaux dans

les sols : les extractions chimiques simples, partielles ou séquentielles, le fractionnement

basé sur la grosseur des particules par élutriation, la filtration à travers des membranes

présentant des pores de dimensions variées, par différentes techniques de

chromatographie, par des électrodes sélectives et par des calculs thermodynamiques

(Lake et al. 1984; Verloo et Eeckhout 1990; Himer 1992).

La separation précise des métaux du sol dont le Cu et le Zn, selon les différentes formes

est difficile avec les procédures analytiques utilisées en ce moment. Contrairement aux

analyses totales qui évaluent seulement la quantité totale d'un élément dans le sol, les

extractions chimiques séquentielles ont l'avantage de fournir des renseignements sur la

biodisponibilité et la mobilité des métaux (Lake et aI. L984). Elles permettent également

de vérifier les changements ou la redistribution des formes suite à une perturbation

particulière, par exemple, une contamination ou une application de lisier ou de boues

(Shuman l99l; Himer 1992). La procédure est basée sur I'utilisation séquentielle

d'extractifs spécifiques commençant avec des extractifs doux et se terminant avec des

réactifs plus puissants. Plusieurs schémas d'extraction séquentielle ont été proposés dans
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la littérature (Mclaren et Crawford,1973; Silviera et Sommers 1977; Tessier et al.1979;

Sposito et aL. 1982; Li et Shuman 1996). Calvet et al. (1990) a fait une revtre de differents

schémas d'extraction utilisés.

Cependant, ces méthodes de fractionnement ne définissent que des divisions arbitraires

entre les différentes formes de métaux puisqu'un extractif n'est pas complètement sélectif

pour une forme particulière (Lake et al. 1984; Hirner 1992). Emmerich et al. (1982)

ajoutent que les formes extraites par une solution spécifique ne sont pas des formes

précises mais plutôt des formes de métaux semblables pouvant être extraites par une

solution spécifique. Ces derniers soutiennent que les termes "échangeables" ou

"carbonates" employés par plusieurs auteurs, n'impliquent pas que le métal extrait soit

uniquement sous cette forme mais désigne plutôt la forme extractible par cette solution.

Beckett (1989) mentionne qu'il n'y a aucune raison justifiant qu'un extractif doive

nécessairement dissoudre des composés chimiquement sernblables (e.g. les carbonates) de

deux ou plusieurs éléments.

Les extractions séquentielles présentent quelques inconvénients. Outre la non-sélectivité

des extractifs, une réadsorption du métal dans des formes moins solubles ainsi qu'une

précipitation du métal durant I'extraction sont possibles (Tessier et al. 1979). La diversité

des solutions extractives utilisées est un problème plus important car elle rend la

comparaison des résultats difficile. Parfois, des différences peuvent survenir lorsque le

même extractif est employé. En effet, le taux et I'efficacité de I'extraction sont influencés

par le type d'échantillon, par la grosseur des particules, par la durée et les conditions de

I'extraction et par le rapport sol:volume de la solution extractive (Sterritt et Lester 1980

cités par Lake et al. 1984).

1.2.3 Effets doune fertilisation organique sur la teneur en Cu et en Zn
dans le sol

Des quantités importantes de Cu et de Zn peuvent être ajoutées à la ration des porcs pour

stimuler la croissance, augmenter le gain de poids, améliorer la conversion alimentaire et

diminuer certaines maladies (Mullins et al. 1982; Miller et al. 1986; Payne et al. 1988).

1 l
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Or, plus de 80-95 o/o de ces éléments ajoutés à la ration des porcs sont excrétés par les

animaux (Unwin 1977 cité par Parkinson et Yells 1985). Des applications repétées de

lisier de porc peuvent donc causer l'accumulation de Cu et de Zn dans le sol (L'Herroux

et al. 1997). Ces accumulations peuvent avoir des conséquences sur la productivité des

sols, sur la qualité de l'eau et en bout de ligne, elles peuvent entraîner des concentrations

indésirables dans la chaîne alimentaire, d'où f importance d'étudier les formes de Cu et

deZndans le sol.

Des augmentations significatives des concentrations en Zn extactible au DTPA dans la

couche de surface (0-15 cm) ont été rapportées pour des sols sous fourrages et sous des

cultures annuelles qui ont reçu des applications annuelles de lisier de porc pendant trois et

cinq ans respectivernent (Qian et aI.2003). Les mêmes observations ont été notées pour

les concentrations en Cu mais seulement pour les cultures annuelles. Payne et al. (1988)

ont également observé des augmentations significatives en Cu et enZn extraits au DTPA

dans l'horizon A de sols de texture variant entre un loam sableuxo un loam limoneux et un

loam argileux qui ont reçu des applications annuelles de lisier de porc enrichi en Cu

pendant huit ans. Ils ont égalernent observé des augmentations des concentrations en Cu

et enZn dans I'horizon B (27-41crn) pour le loam sableux seulement. Ils ont attribué ce

deplacement au fait que l'horizon A avait un contenu faible en argile et en oxyhydroxydes

de Fe et Mn diminuant ainsi la sorption du Cu et duZnpar ce sol.

Des sols recevant des applications répétées de lisier de volaille pendant plusieurs années

ont montré des concentrations élevées en Cu et en Zn disponibles (Kingery et al. 1994;

van der 
'Watt 

et al. 1994). Des extractions séquentielles ont démontré que le Cu était

présent majoritairement dans la fraction organique alors que la fraction des oxydes étaitla

plus importante pour le Zn pour des sols recevant des applications annuelles de lisier de

volaille depuis plus de 25 ans (Han et al. 2000). Ces derniers ont également noté que

l'application de lisier de volaille a augmenté les concentrations en Cu et en Zn des

fractions labiles et modérément labiles. Qian et al. (2003) ont observé que les fractions

labiles de Cu étaient tres faibles suite à des applications annuelles (3 et 5 ans) de lisier de

porc sous fourrages et sous des cultures annuelles.
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1.2.4 Facteurs contrôlant la sorption etlou mobilité des métaux dans le
sol

La concentration en Cu et en Zn dans la solution du sol est gouvernée par plusieurs

processus interreliés incluant les réactions d'adsorption/désorption, la formation de

complexes inorganiques et organiques, les réactions de précipitation/dissolution et les

réactions d'oxydo-réduction (Evans 1989; Sposito 1989).

Le terme sorption est un terme général qui englobe à la fois les processus d'adsorption et

de précipitation. Ces processus sont reconnus coûrme étant les deux mécanismes les plus

importants expliquant le comportement des métaux dont le Cu et le Zn dans la solution du

sol (Swift et Mclaren l99l). L'adsorption se définit comme étant I'accumulation nette

d'une matière à I'interface entre la phase solide et la phase liquide du sol (Sposito 1989).

Ce processus est important car il contrôle la concentration des ions métalliques et des

complexes dans la solution du sol et exerce ainsi une influence majeure sur leur

absorption par les racines des plantes. L'adsorption du Cu et du Zn peut se faire à la

surface des colloïdes du sol qui peuvent être divisés en trois groupes: (i) les minéraux

argileux formés le plus souvent d'une structure en feuillet de silicate (phyllosilicate);

(ii) les oxydes et hydroxydes de Fe, Mn et Al et (iii) la matière organique. Ces trois

groupes de colloides diffèrent selon leur structure et leur composition mais aussi au

niveau de I'origine et de la nature de leurs charges électriques. Les minéraux argileux et

les phyllosilicates sont dominés par des charges permanentes dues à des substitutions

isomorphiques à I'intérieur des feuillets. Les minéraux argileux peuvent également avoir

des charges variables. Les oxydes et les hydroxydes sont dominés par des charges

dépendantes du pH qui proviennent de la protonation et de la déprotonation à la surface

des groupes comme par exemple, les hydroxyles. Les charges de la matière organique

proviennent principalement de la dissociation des groupes carboxyliques et possiblernent

phénoliques. Ce sont aussi des charges dependantes du pH. De plus, la matière organique

possède des groupes fonctionnels qui ne se dissocient pas mais qui sont capables de

former des complexes et d'interagir avec les ions (Swift et Mclaren 1991).

l 3
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L'adsorption peut être de deux types: adsorption spécifique ou adsorption non-spécifique.

L'adsorption spécifique fait référence à la formation de complexe dans lequel un lien

covalent ou ionique ou la combinaison des deux est formé entre un métal et un ligand.

L'adsorption non-spécifique implique quant à elle, que le complexe formé entre un cation

hydraté et un ligand résulte de liens élechostatiques (Evans 1989; Sposito 1989). Les

complexes formés de liens covalents sont plus stables que les complexes formés de liens

électrostatiques car ces demiers possèdent au moins une molécule d'eau interposée entre

le groupe fonctionnel et I'ion. Selon Alloway (1990) I'adsorption non-spécifique serait

équivalente à l'échange cationique. Cet échange dépend de la valence et du degré

dhydratation des cations. L'adsorption spécifique est fortement dépendante du pH et est

aussi reliée à I'hydrolyse des ions.

L'adsorption des cations tels le Cu et le Zn a eté corrélée aux propriétés du sol tel que le

pH (Basta et al. 1993), le potentiel d'oxydoréduction (Kabata-Pendias et Pendias 1992),

le contenu en argile (Cavallaro et McBride 1984), les oxydes de Fe et Mn (Shuman

I99L\, le contenu en matière organique (Elliot et al. 1986), Ia capacité d'échange

cationique (Shuman 1976),la composition et la force ionique de la solution du sol (Naidu

et al. 7997) ainsi que le contenu en carbonates, phosphates et sulfures (Evans 1989). Les

relations de cause à effet entre les differentes propriétés du sol et les mécanismes de

sorption etlou mobilité du Cu et dt Zn sont parfois difficiles à déterminer car toutes les

propriétés de sol sont aussi intercorrélées. De façon générale, l'adsorption du Cu et du Zn

augmente avec I'augmentation du pH, le contenu en matière organique, le contenu en

argile et la capacité d'échange cationique (Evans 1989; Li et Shuman1996).

Le Cu et le Zn peuvent former des complexes avec des ligands inorganiques et

organiques. Ces complexes peuvent être chargés positivement ou négativement ou être

neutres et peuvent donc être faiblernent ou fortement adsorbés par la matrice du sol

(Benjamin et Leckie 1982). Géneralernent, l'adsorption des complexes diminue s'ils sont

chargés négativement ou s'ils sont neutres. L'adsorption des complexes sur la phase

solide du sol dépend des propriétés du métal présent, du type et de la quantité de ligands

présents, des propriétés de surface du sol, de la composition de la solution du sol, du pH
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et du potentiel d'oxydo-réduction (Benjamin et Leckie 1982). Les complexes organiques

solubles ont le potentiel de se déplacer dans le profil de sol, ce qui affecte la mobilité des

métaux (Li et Shuman 1996; Logan et al. 1997). De façon générale, I'ordre de stabilité

des complexes organiques avec les métaux se définit ainsi : Hg t Co > Ni > Pb > Co > Zn

> Cd (Logan et al. 1997).

La compétition entre les cations sur les sites d'échange peut égalernent affecter la

mobilité des métaux. Mclean et Bledsoe (1992) a montré qu'en ajoutant des

concentrations élevées de phosphates à des argiles, I'adsorption du Cu eI duZn diminuait.

Les phosphates ont été fortement adsorbés à la surface du sol bloquant ainsi

physiquement les sites d'adsorption spécifique pour le Cu et le Zn.

Des études récentes ont montré que les particules colloïdales migrant à travers les

biopores comme par exemple, les trous de vers de terre, les vides laissés par les racines et

la faune du sol ainsi que les fentes et les fissures dans le profil de sol, peuvent

significativement augmenter la mobilité des métaux tels le Cu et le Zn puisque ces

derniers peuvent se lier aux particules colloidales et être transportés avec celles-ci

(Ouyang et aI.1996; Richards et al. 1998; Karathanasis 1999). Un travail du sol effectué à

chaque année tel qu'un labour ou un passage au rotoculteur pour incorporer des boues ou

autres fumures peut favoriser le déplacement latéral des métaux tels que le Cu et Ie Zn

(Williams et al. 1987). I1 est donc possible que les métaux puissent se déplacer en dessous

de la couche d'incorporation.

De façon générale, le Cu est retenu par les mécanismes d'échange et d'adsorption

spécifique. Le Cu présente une grande affinité pour les ligands organiques solubles et la

formation de ces complexes peut augmenter la mobilité du Cu (Cavallaro et McBride

1918). Quant au Zn, il est adsorbé par les minéraux argileux, les carbonates et les oxydes

et hydroxydes de Fe et Mn. La précipitation est un mécanisme important de rétention du

Zn dans le sol dû à la grande solubilité des composés de Zn. Le Zt forme également des

complexes avec des ligands inorganiques et organiques qui peuvent affecter les réactions

d'adsorption à la surface du sol (Shuman 1991).
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1.3 Dynamique du carbone organique dissous dans le sol et dans I'eau
1.3.1 Définition et source du COD

La matière organique dissoute se définit de manière expérimentale comme étant des

molécules organiques de poids et de structures differentes et inférieures à 0,45 pm

(Kalbitz et al. 2000), présentes en solution aqueuse. La fraction dissoute que l'on mesure

sous forme de carbone organique dissous (COD) ne représente qu'une faible proportion de

la matière organique du sol mais elle représente la fraction la plus mobile et joue ainsi un

rôle important dans differents processus chimiques et biologiques des sols mais aussi dans

I'eau (Qualls et Haines 1991; Zsolnay 1996; Chantigny 2003).

Le COD a pour origine la solubilisation de la litière, de l'humus du sol, de la biomasse

microbienne ou des exsudats racinaires (Thurman 1985; Qualls et Haines l99l;Kalbitz et

al. 2000). Les fertilisants organiques sont également une source de COD (Zsolnay 1996).

Seulement une faible proportion de COD a été identifiée. Ce sont principalement des

acides organiques, des sucres et des acides aminés (Herbert et Bertsch 1995). En

conclusion, le COD est composé d'une myriade de composés présents en petite quantité

(Qualls et Haines 1991).

Plusieurs études sur les concentrations en COD ont été effectuées sur les sols forestiers

mais peu d'information est disponible pour les sols agricoles. Pour ces derniers, les

termes carbone organique soluble ou carbone organique extrait à I'eau (V/EOC) ont été le

plus souvent utilisés car ils proviennent d'une extraction de sol avec soit de I'eau ou soit

un sel. À noter que dans le cadre de cette revue de littérature, le terme géneral COD sera

utilisé à moins de faire réference à des études particulières où les termes carbone

organique soluble ou WEOC sont utilisés. Herbert et Bertsch (1995) ainsi que Zsolnay

(1996) ont dressé une liste des concentrations typiques en COD que l'on peut retrouver

dans la solution du sol. Ces concentrations varient principalement en fonction du type, de

I'utilisation et des pratiques de gestions des sols. Les concentrations en COD dans l'eau

(surface, rivière, souterraine) varient erfte 2 et 50 mg t-t lspitell er 1987; Moore et Dalva

2001).
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1.3.2 Facteurs contrôlant la dynamique du COD

Les principaux facteurs qui contrôlent la concentration en COD de la solution du sol

résultent de la décomposition de la litière, du lessivage des substances de la litière ainsi

que de la formation de substances humiques solubles. Ces processus sont principalement

effectués par les microorganismes. Les processus abiotiques impliquent entre autres

I'adsorption et la désorption, la précipitation et la dissolution, la complexation et la

décomplexation (Cronan et Aiken 1985; Kalbitz et al. 2000).

Le type d'utilisation ainsi que les pratiques de gestion des terres sont les principaux

facteurs qui affectent la dynamique du COD. Qualls et al. (2000) ont observé que les

concentrations en COD étaient plus élevées sous couvert forestier où une coupe à blanc

avutété pratiquée que sous un couvert forestier où aucune coupe n'étalrt pratiquée. Par

contre, Meyer et Tate (1983) ont observé f inverse. Dans des sols agricoles, la

concentration en WEOC diminue lorsque des prairies sont converties en sols cultivés

(Gregorich et al. 2000). Cronan et al. (1999) ont noté que les concentrations moyennes de

COD étaient plus élevées dans les bassins versants dominés par un couvert forestier que

par ceux dominés par une agriculture extensive. Au contraire, Siernens et al. (2003) ont

rapporté des concentrations en COD plus élevées dans un agro-écosystème que dans un

écosystème forestier. Le type de culture utilisé ainsi que les rotations des cultures,

l'application de chaux, la fertilisation minérale ou organique ainsi que les pratiques

culturales et le drainage influencent également la dynamique du COD. Chantigny (2003)

a fait une revue exhaustive concernant I'influence de I'utilisation ainsi que des pratiques

de gestion des sols sur la matière organique dissoute. Plusieurs études ont rapporté une

augmentation des concentrations en WEOC suite à l'application de matériels organiques

tels les résidus de culture (Franchini et al. 2001; McCarty et Bremner 1992) ou de

fumures organiques ou de boues (Zsolnay et Gôrlitz 1994; Rochette et Gregorich 1998;

Chantigny et al. 2000; Chantigny et al.2002).Il a été noté qu'en absence de travail de sol,

les concentrations en V/EOC de la couche de surface (0-7.5 cm) étaient plus élevées que

sous un sol cultivé selon les pratiques conventionnelles (Linn et Doran 1984).

L'incorporation des résidus, au contraire, semble avoir augmenté le contenu en WEOC

I 7
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d'un sol cultivé sous mais (Gregorich et al. 2000). Ces auteurs ont suggéré que le travail

de sol a stimulé la dégradation biologique des résidus.

Plusieurs études ont rapporté que les concentrations en COD diminuaient en profondeur

dans le profil de sol (McDowell et Wood 1984; Qualls et Haines 1991; Hope et al. t994).

La diminution de la concentration en COD dans le profil de sol est due au fait que le C est

surtout concentré en surface. Elle peut aussi être due à l'adsorption des acides organiques

dans l'horizonB qui peut être parfois très riche en fer et en aluminium. Ce phénomène est

la base du processus de podzolisation (McDowell et Wood 1984; Hughes et al. 1990). La

capacité du sol à adsorber le COD est également reliée au contenu en matière organique

et en argile ainsi qu'au pH (Jardine et al. 1989; Riffaldi et al. 1998).

Des facteurs environnementaux tels que le climat (Currie et al. 1996), la température

(Kawahigashi et al. 2003),I'humidité du sol (Christ et David 1996),les précipitations

(Hongve 1999),la texture et la topographie (Chantigny 2003) ainsi que l'hydrologie du

sol (Hinton et al. 1997; Siernens et al. 2003) peuvent égalernent influencer les

concentrations en COD. Il est rapporté que les concentrations en COD des lessivats des

sols forestiers varient selon les saisons (Currie et al. 1996; Michalzik et Matzner 1999;

Kaiser et al. 2001) et qu'elles sont plus élevées en été qu'en hiver (Cronan et Aiken 1985)

en relation avec l'activité biologique (Curie et al. 1996).

Le COD peut être ensuite introduit dans l'eau de surface par deux mécanismes

principaux : par érosion ou ruissellement de surface (Meyer et Tate 1983; Zsolnay 1996).

Les interactions physico-chimiques avec le sol ainsi que I'activité microbienne vont

influencer grandernent I'introduction du COD dans les eaux (Cronan et Aiken 1985; Hope

et aI. 1994) tout comme plusieurs facteurs énumérés ci-haut.

1.3.3 Rôle du COD dans le transport des métaux et du P

Plusieurs études ont fait mention du rôle du COD dans divers processus. Brièvement, le

COD peut jouer le rôle de substrat pour les microorganismes et être impliqué dans le

processus de dénitrification (Zsolnay 1996). I1 est impliqué dans la stabilisation des
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colloTdes du sol ainsi que les agrégats (Stevenson 1994).Il peut jouer un rôle important

dans la formation des sols (Dawson et al. 1978) et les processus de podzolisation (Hughes

et al. 1990; Zsolnay 1996).I1 est également un composant du cycle du C. Le COD peut

également jouer un rôle majeur dans le transport des polluants (Thurman 1985; Japenga et

al 1992; Hesterberg et al. 1993; Stevenson 1994; Dolfing et al. 1999; Cancès et al. 2003).

Cette sous-section traitera principalement de son rôle dans le transport des polluants et

plus particulièrement le Cu et le P.

Par la formation de complexes, le COD peut contrôler la solubilité, le transport et la

toxicité des métaux. Les substances humiques ont la capacité de réagir avec les cations et

peuvent contrôler le comportement des métaux dans l'environnement (Logan et al. 1997).

Leurs réactions sont complexes et sont dépendantes du matériel humique, du métal ainsi

que du pH. I1 existe deux types de liens entre le métal et les substances humiques. Ces

deux voies ont des implications environnementales différentes concemant la mobilité et la

migration du métal. Ces deux voies indiquent que : 1) les ions métalliques peuvent former

des complexes organiques solubles ayant ainsi un potentiel de contaminer les eaux de

surface et souterraines et de retenir le métal en solution, et 2) des complexes insolubles

peuvent aussi être formés ce qui peut réduire la disponibilité du métal (Temminghoff et

al. 1997; Logan et al. 1997; McBride et al. 1999).

Il est reconnu que le Cu introduit par I'addition de fumure organique va former des

complexes organiques stables avec les composants organiques du sol (Payne et al. 1988;

Hesterberg et al. 1993). En effet, plusieurs études ont noté le rôle du COD dans le

transport du Cu dans les sols suite à l'application de fumier de bovin (del Castilho et al.

1993), de lisier de porc (Giusquiani et al. 1998) ou de volaille (Moore et al. 1998) ou de

boues (McBride et al. 1999).

Les substances humiques qui contiennent du Fe eVou de 1'Al ont la capacité d'adsorber

les orthophosphates et le lien COD-P-AI-Fe peut se former (Levesque et Schnitzer 1967;

Bloom 1981; Gerke et Hermann 1992). White et Thomas (1978) ont démontré que les

acides humiques d'une tourbière acide adsorbaient peu de phosphate jusqu'à ce qu'ils

T9
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soient conditionnés avec une solution concentrée de chlorure d'aluminum (AlCl3). Le pH

ainsi que la présence de Fe et de Ca influencent également la quantité de P adsorbé

(Gerke et Hermann 1992). Beckett et Chittleborough (1994) cité par Haygarth et al.

(1.997) ont noté I'importance de la matière organique dissoute ainsi que les particules

d'argile dans le transport du P dans le sol. Haygarth et al. (1997) ont postulé qu'il était

possible que le P puisse s'attacher aux particules et aux colloïdes incorporés ou précipités

dans des complexes, favorisant ainsi sa mobilité. Des corrélations significatives ont été

rapportées entre les fractions COD et DOP (P organique dissous) dans le sol (Ron Yaz et

al. 1993; Chardon et aï. 1997). De plus, il est rapporté que I'apport d'acides organiques

par le fumier pourrait entraîner la solubilisation des phosphates et la diminution de la

capacité de sorption du sol en raison de leur compétition sur les sites d'échange (Bolan et

al. 1994; Cajuste et al. 1996). Fleming et Cox (2001) ont également rapporté que les

pertes de P dans un bassin versant suite à l'application de fumure organique sont souvent

associées avec une perte de C sous forme dissoute ou particulaire. De plus, les pertes de P

peuvent aussi être influencées par la quantité et le type de C ainsi que par les cations,

spécialement le Ca suite à l'application de fumier de bovin et de volaille (McDowell et

Sharpley 2003). Toutes les formes de P, solubles, adsorbées, précipitées ou organiques

sont susceptibles d'être transportées du sol vers les eaux (Pierzynski etal.1994).

1.3.4 Extraction du COD

Le COD peut être extrait selon deux principes : des méthodes d'extraction in situ qui

permettent ainsi d'obtenir directement la solution du sol ou par des méthodes d'extraction

en laboratoire à partir d'un échantillon de sol et d'un extractant. La solution du sol peut

être collectée in situ au moyen de plusieurs techniques, mais les plus utilisées sont des

bougies en céramique poreuse souvent appelées lysimètres (Hughes et al. 1990;

McDowell et al. 1998; Qualls et al. 2000), des piézomètres (Glatzel et al. 2003) ou des

cases lysimétriques (Delprat et al. 1997). La différence principale entre les lysimètres et

les bougies est que les prerniers rendent compte des flux alors que les dernieres peuvent

permettre de comprendre les phénomènes qui ont lieu à une profondeur donnée, à

l'interface solide / liquide (Qualls et Haines 1991).
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L'extraction chimique au laboratoire consiste à placer le sol au contact d'un réactif sur

une table d'agitation, à centrifuger et à filtrer le sumageant. L'extractartt le plus

couramment utilisé est l'eau distillée. Des solutions de sels minéraux à faible force

ionique sont aussi employées (sulfate de potassium, sulfate de calcium, etc.). Le carbone

soluble des sols agricoles est obtenu, la majoité du temps, par une extraction chimique à

l'eau distillée ou au KzSO+ (Rochette et Gregorich 1998; Chantigny et al. 2002). Une

autre méthode de laboratoire consiste à placer le sol dans une colonne à travers laquelle

on fait percoler le réactif d'extraction (Andersson et al. 2000; Khomutova et aL.2000).

Par contre. cette méthode est assez lourde à mettre en æuwe.

1.3.5 Caractérisation du COD

Plusieurs approches ont été proposées pour caractériser le COD. Le choix d'une approche

dépend de la problématique et des objectifs. Sommairement, il existe quatre approches

(Qualls et Haines l99l; Herbert et Bertsch 1995). La première est I'analyse de

groupernents fonctionnels où deux techniques principales en permettent l'identification.

Ce sont la résonance magnétique nucléaire (RIvtN) du r3C et la spectroscopie infrarouge.

La RMN permet de distinguer les chaînes de carbone aliphatique, aromatique ou

carboxylique (Guggenberger et Zech 1993; Leinweber et al. 1995) alors que la

spectroscopie infrarouge permet d'identifier les fonctions : OH, COOH, CO, C:C

(Thurman 1985). La deuxième approche est f identification de molécules spécifiques soit

par l'analyse des polysaccharides (Guggenberger et Zech 1993) ou par l'analyse d'acides

organiques (Baziramakenga et al. 1995). Les monosaccharides ainsi que les acides

organiques sont analysés par chromatographie gazeuse ou liquide. La troisième approche

est f identification de catégories biochimiques par la spectrométrie de masse qui donne

une idée du mode de formation, de la structure, de la mobilité et de la qualité du COD

(Guggenberger et Zech 1993; Leinweber et al. 1995). La quatrième et dernière approche

est f identification de groupes de composés en fonction de leurs propriétés chimiques ou

physiques en effectuant soit un fractionnement en fonction de la taille moléculaire ou un

fractionnement en fonction des propriétés ioniques. Le fractionnement en fonction de la

taille moléculaire peut se faire selon deux principes : par technique de chromatographie

d'exclusion stérique (perméation sur gel) ou par séparation à I'aide de membranes

2 l
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(ultrafiltration) (Bufle et al. 1978). La technique d'ultrafiltration a surtout été utilisée pour

fractionner les eaux naturelles (Meyer et al. 1987; Kùchler et aI. 1994). Cette méthode

prend en compte tout l'échantillon et la biodégradabilité a étê reliée aux encombrements

moléculaires (Meyer et al. 1987) de telle sorte que les petites molécules sont souvent

associées à une forte biodégradabilité, alors que les grosses molécules sont associées à

une faible biodégradabilité (Thurman 1985; Qualls et Haines 1991). Le fractionnement

ionique s'effectue sur colonne contenant differentes résines ioniques et non ioniques

(Leenheer et Huffrnan 1979). Le fractionnement est basé sur les propriétés ioniques à

differents pH, et permet de différencier six grandes familles: acides hydrophobes et

hydrophiles, bases hydrophobes et hydrophiles et molécules neutres hydrophobes et

hydrophiles. La séparation entre fractions hydrophobes et hydrophiles repose de maniere

empirique sur le fractionnement sur résine non ionique XAD-8 puis sur résines d'ions

(Qualls et Haines 1991).

Étant donné qu'un des objectifs de notre étude était de mettre en évidence I'impact des

pratiques culturales, comme I'application de résidus de cultures et de lisier de porc sur la

nature du COD, le fractionnernent en fonction des tailles moléculaires a été retenu pour

caractériser le COD dans l'eau de ruissellement et de drainage car cette méthode donne

un aperçu de la structure générale des molécules et de leur biodégradabilité. Nous avons

considéré que ce tlpe de fractionnement était mieux adapté à une approche globale de la

constitution et de l'évolution du COD dans notre système. Cette méthode a l'avantage de

séparer des volumes importants de solution comparativement aux techniques de

chromatographie sur gel et ne met pas l'échantillon en contact avec des bases ou acides

forts (separation sur résine XAD). Cette méthode a également I'avantage d'être peu

coûteuse et rapide. Cependant, la taille moléculaire est une caractéristique intrinsèque aux

molécules et le pH influe sur çette propriété. Il est donc nécessaire de travailler à des pH

identiques pour tous les échantillons. Aussi, les micropores des membranes n'étant pas

uniformes, le seuil de coupure représente les molécules retenues à 90-95 Yo ou plus. Les

tailles moléculaires en sont donc légèrement sous-estimées.



2. PROBLEMATIQUE

Au Québec, la production porcine est I'une des plus importantes industries

agroalimentaires. Elle se classe au premier rang pour les produits alimentaires exportés,

toutes catégories confondues, et au second rang pour les ventes agricoles. La production

porcine québécoise génère annuellement plus de 9,0 millions de m3 de lisier de porc. La

valeur fertilisante du lisier est connue depuis longtemps, tant comme source d'éléments

nutritifs nécessaires à la croissance des plantes que comme amendement organique

pouvant améliorer les qualités biologique et physique des sols. Malgré ses caractéristiques

avantageuses, le lisier doit être utilisé de façon raisonnée. Dans les zones à forte

concentration d'élevage, une dégradation de la qualité de I'eau a été observée. En effet,

les teneurs en phosphore (P) des rivières et des cours d'eau excèdent très souvent le

niveau critique pour la qualité de l'eau de surface établie au Québec à 0,03 mgL-r (MEQ

1993). L'accroissement du nombre d'animaux contribue également à intensifier le

problème de surplus de lisier. En effet, il est rapporté que le nombre d'animaux est 50 fois

plus grand que ce qu'il était 40 ans auparavant.

Actuellement,l'épandage sur les terres permet aux agriculteurs de recycler les éléments

nutritifs contenus dans le fumier et le lisier à des fins de fertilisation. Au Québec, le temps

propice pour l'épandage est court et ce, principalement en raison d'hivers longs. Ainsi, de

grandes quantités de lisier sont appliquées sur les terres en quelques mois. L'application

de lisier basée sur les besoins azotés des cultures sur des sols déjà riches en P contribue à

intensifier les risques de contamination en P des eaux de surface.

Ces épandages répétés de grandes quantités de lisier et de fumier ont souvent pour

conséquence de provoquer des accumulations importantes de P dans les sols. Dans le cas

où les sites d'adsorption du P du sol sont saturés, le P peut être transporté vers les cours

d'eau (Beauchemin et al. 1998). La contamination des cours d'eau peut conduire alors à

I'eutrophisation de ceux-ci où souvent le P est le facteur limitant la croissance des algues.

Les risques varient cependant selon les types de sol, les types de culture, I'historique de la

fertilisation phosphatée, les caractéristiques hydrogéologiques du bassin versant et bien
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d'autres facteurs. La problématique de I'accumulation du P dans les sols suite à

l'application de lisier de porc et de son incidence sur la qualité de I'eau sont encore peu

étudiées au Québec. Il importe donc de connaître f influence de I'accumulation du P et de

l'état de saturation des sols en P sur la qualité de I'eau dans des conditions contrôlées au

Québec pour établir des relations crédibles de cause à effet. Ces connaissances faciliteront

la prise de décisions relatives aux nonnes environnementales qui peuvent protéger la

qualité de I'eau sans affecter indûment les entreprises agricoles. I1 est important d'évaluer

les effets des applications de lisier sous culture de mais et de fourrages qui sont les deux

plus importantes culfures en superficie au Quebec. Ces cultures représentent également

une proportion importante des milieux récepteurs potentiels pour les lisiers. Les indices

de risques de contamination de I'eau par le P développés aux États-Unis (Lemunyon et

Gilbert 1993) et adaptés au Québec (Bolinder et al. 1998; MEFQ 1998) sont très utiles

pour identifier les facteurs responsables et les zones à risques de contamination (Sharpley

et al. 1994) afin d'améliorer la gestion environnementale des déjections de porc.

Par ailleurs, I'application de grandes quantités de lisier peut entraîner I'accumulation de

cuiwe (Cu) et de zinc (Zn) dans le sol. Cette accumulation peut avoir des conséquences

négatives sur la productivité des sols et des plantes et sur la qualité de I'eau. En bout de

ligne, elle peut entraîner des concentrations indésirables de Cu et Zn dans la chaîne

alimentaire. Malgré ces risques, très peu de travaux à ce jour ont examiné le risque

associé à I'accumulation ainsi qu'aux formes de Cu et de Zn dans les profils de sols du

Québec suite à plusieurs années d'application de lisier de porc.

De même, il est bien connu que les pratiques agricoles influencent les teneurs en carbone

dans le sol mais très peu d'études au Québec ont tenté d'en évaluer les effets sur le COD.

Parmi ces pratiques, l'impact de I'application de lisier de porc sur les teneurs en COD,

mesurées directernent dans les eaux de surface et de drainage, a été très peu documenté.

Or les concentrations en COD mesurées dans les eaux de surface et de drainage semblent

jouer un rôle important sur la mobilité du P et du Cu dans le profil et vers les eaux de

surface et de drainage,
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Dans ce contexte, il est primordial d'accroître nos connaissances sur la dynamique du P,

du Cu et du COD dans les sols et dans l'eau pour faciliter l'établissement de normes

adaptées au contexte québécois pour protéger les sols et la qualité de I'eau.

La présente recherche a eu pour objectif d'étudier la dynamique du P, du Cu et du COD

dans les sols et dans l'eau suite à l'application de lisier de porc sous culture de mais et de

plantes fourragères. Le projet d'étude est divisé en cinq chapitres. Le premier concerne

l'accumulation des formes de P dans les profils de sols. Le second traite de Ia

caractérisation des concentrations et des charges de P dans I'eau de ruissellement et de

drainage durant deux saisons d'échantillonnage. Le troisième traite de l'accumulation et

des formes de Cu et de Zn dans le sol suite à l'application de lisier de porc. Le quatrième

chapitre aborde l'effet des pratiques culturales sur la concentration et la caractérisation du

carbone organique dissous dans les eaux de surface et de drainage. Enfin, le cinquième et

dernier aspect concerne les relations entre le COD et le P et le Cu dans les eaux de surface

et de drainase.
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3. OBJECTIFS ET ITYPOTHÈSES DE TRAVAIL

3.1 Effets drapplication à long terme de lisier de porc sur le statut en P
dtun sol limoneux sous culture de mais

Au cours des dernières années, plusieurs études ont été effectuées sur la valorisation du

lisier de porc. Ces études ont mis en évidence les effets bénéfiques de son utilisation. Par

contre, d'autres études ont également démontré certains effets néfastes. Par exemple,

l'application répétée de lisier de porc peut entraîner l'augmentation de la concentration en

P des sols et accroître le risque de contamination des eaux par le P.

Dans le cadre de ce projet, notre objectif était d'étudier I'effet à long terme (8 années) de

I'application de lisier de porc à taux élevé à différentes périodes (application au printemps

(LHM-S) ou à l'automne (LHM-F) ou fractionné entre les deux (LHM-SF)) sur l'état du

sol en P sous culture de mais. Les traitements lisier étaient comparés à un traiternent

minéral (MF). Prernierement, nous avons émis I'hypothèse selon laquelle les applications

repétées de lisier de porc peuvent provoquer des accumulations importantes de P dans le

sol en surface mais aussi en profondeur. La deuxième hypothèse est que les

concentrations en P dans le sol augmentent davantage suite à une application récente

(précédant la période d'échantillonnage des sols effectuée à l'automne) de lisier de porc

(LHM-F) que suite à une application moins récente de lisier (LHM-S) ou qu'une

application fractionnée (LHM-SF).

En derniere partie, nous avons évalué I'indice de risque de contamination des eaux par le

P du sol. La première hypothèse est que l'indice de risque est plus élevé pour les

traitements LHM que le MF. La seconde hypothèse est que I'application de lisier à

I'automne donne un indice de risque plus élevé qu'une application de lisier au printemps.

Pour déterminer cet indice de risque, un bilan complet du P total dans le sol a aussi été

calculé.
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3.2 Effets d'application à long terme de lisier de porc sur les
concentrations et les charges en P dans l'eau de ruissellement et de
drainage

Le volet précédent porte sur la caractérisation du P dans le profil de sol limoneux

Coaticook. L'objectif du présent volet est de caractériser les concentrations et les charges

en P dans l'eau de ruissellement et de drainage du même sol au cours de deux années

d'échantillonnage, soit après sept (1996) et huit (L997) années d'application consécutives

des traitements. La première hypothèse est que les concentrations et les charges de P sont

plus élevées pour les traitements LHM que pour le traitement MF dans l'eau de

ruissellement et de drainage pour les deux cultures et ce, pour les deux années

d'échantillonnage. La deuxième hlpothèse est que les concentrations en P dans l'eau de

ruissellernent sous mais sont plus élevées que celles retrouvées sous fourrages alors que

dans l'eau de drainage, les concentrations en P sont similaires entre les deux cultures

(voir section 3.5).

En dernière partie de ce volet, nous voulions vérifier si la concentration en P de l'eau de

ruissellement et de drainage pouvait être corrélée aux concentrations en P de la couche de

sol cultivé. Les pmamètres utilisés ont été la teneur en P soluble à l'eau (Pun), la teneur en

P extractible au Mehlich-Ill (M3P), le degré de saturation exprimé pat le rapport :

M3P/I\43A1 (P/Al) et le degré de saturation exprimé par le rapport : Po*/(Feo*+Alo*)

(DSPS".). D'après certains résultats mentionnés dans la littérature, notre hypothèse de

recherche est que le P* et le M3P sont bien corrélés aux formes de P analysées dans l'eau

de ruissellement et de drainage car l'accumulation des formes labiles de P dans le profil

de sol conduirait à des pertes de P dans I'eau.

3.3 Fractionnement du Cu et du Zn dans le profil de sol suite à 9
années d'application de lisier de porc

Dans ce troisième volet, nous nous soûrmes intéressés aux concentrations en cuivre (Cu)

et en zinc (Zn) dans le sol après neuf années d'application de lisier de porc (LHM) à taux

élevé (Chapitre 9). Nos objectifs étaient d'évaluer f impact de neuf années d'apport

annuel de LHM et de la période d'application de ce lisier sur les concentrations en Cu et
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en Zn dans le sol. Nous voulions également vérifier quelles étaient les formes les plus

importantes sous lesquelles le Cu etle Zn se retrouvaient dans le sol suite à l'application

de LHM. Nous avons énoncé deux hypothèses. La première est que I'application de LHM

entraîne une accumulation importante des teneurs totales en Cu et enZn dans le sol. La

seconde est que le Cu se trouve préferablement dans les fractions organiques alors que le

Zn est plutôt lié aux oxydes de Fe-Mn dans le sol et que les concentrations des formes

échangeables demeurent faibles malgré des apports répétés de LHM.

Nous avions également corlme objectif de vérifier si des accumulations en Cu et en Zn

avaient lieu en profondeur dans le sol fiusqu'à 60 cm) sous mais et sous fourrages. Peu

d'études ont évalué les différentes formes de Cu et de Zn dans le profil de sol suite à

l'application de lisier de porc. Notre hypothèse est que les accumulations de Cu eI de Zn

sont restreintes à la couche de surface.

3,4 Carbone organique dissous dans I'eau de ruissellement et de
drainage sous mais et fourrages

L'étude de ce quatrième volet traite de l'évaluation de l'apport à long terme de lisier de

porc (LHM) ainsi que l'application de résidus de maïs sur la concentration en carbone

organique dissous (COD) dans I'eau de ruissellement et de drainage sous mais et sous

fourrages (Chapihe 10). Peu d'études au Québec ont permis d'évaluer les concentrations

en COD mesurées directement dans les eaux de ruissellement et de drainage d'un systàne

stable (plus de 9 ans en culture) recevant des applications annuelles de lisier de porc.

En première partie de l'étude, nos objectifs étaient d'évaluer les effets de I'incorporation

des résidus de maïs et du temps d'application du LHM sur les concentrations en COD

dans l'eau de ruissellement et de drainage. La première hypothèse de recherche est que

f incorporation des résidus de récolte augmente les concentrations en COD dans l'eau de

ruissellement sous maïs. La deuxiàne hypothèse est que l'application de LHM à

I'automne (LHM-F) augmente davantage les concentrations en COD que les autres

traiternents (MF et LHM-S) dans I'eau de ruissellement et de drainage sous mais et sous

fourrages. La troisième hypothèse de recherche est que les concentrations en COD dans
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l'eau de ruissellement sous maïs sont supérieures à celles retrouvées sous fourrages alors

que les concentrations en COD dans l'eau de drainage sont similaires entre les deux

cultures. Nous avons formulé cette hypothèse après avoir considéré que sous mais, le taux

d'application de LHM est supérieur à celui sous fourrages et qu'un écoulement

préférentiel par les biopores pourrait augmenter les concentrations de COD dans l'eau de

drainage sous fourrages comparativement au maïs.

Par ailleurs, en dernière partie de ce volet, nous voulions mettre en évidence I'impact des

applications de résidus de cultures et de lisier de porc sur la nature du COD. Pour ce faire,

nous avons caractérisé les molécules de COD en fonction de leurs tailles moléculaires. I1

a êtê rapporté que I'incorporation de résidus de mais apportait du carbone de haut poids

moléculaire au sol (Delprat et al. 1997) et que les acides gras volatils provenant de LHM

étaient dégradés rapidernent dans le sol (Chantigny 2003). Nos hypothèses de recherche

pour ce volet sont que l'incorporation de résidus de culture sous mais apporte des

molécules de taille moyenne (MM) ou de grosses molécules (LM) dans I'eau de

ruissellement alors que l'apport de lisier sous maïs et sous fourrages apporte de petites

molécules facilernent désradables dans I'eau de ruissellernent et de drainase.

3.5 Relations entre les différentes formes de Po de Cu et le COD dans
l'eau de ruissellement et de drainage

Plusieurs études ont été effectuées sur l'évaluation des concentrations de P dans les eaux

de ruissellement mais encore peu de données sont disponibles quant aux concentrations

de P dans les eaux de drainage suite à des applications de lisier de porc (LHM) sur les

sols. En outre, très peu d'information sont disponibles concernant les concentrations de

Cu dans I'eau de ruissellement et encore moins dans l'eau de drainage dans les sols

agricoles recevant des fumures organiques. De plus, très peu d'études se sont intéressées

aux corrélations entre le COD et les formes de P et de Cu dans les eaux de ruissellement

et de drainage suite à I'application de lisier de porc sous des cultures de maïs et de

fourrages.
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L'objectif general de cette partie était d'évaluer les impacts de I'incorporation de résidus

de culture et du temps d'application du LHM sur les concentrations des differentes

formes de P et de Cu analysées dans les eaux de ruissellement et de drainage

échantillonnées durant I'automne 1998 soit après neuf années d'application consécutives

de LHM pour les deux cultures sous étude. La première hypothèse est que l'incorporation

de résidus de récolte augmente les concentrations de P des formes particulaires dans l'eau

de ruissellement sous mais. La deuxième hypothèse est que les concentrations en P et en

Cu sont plus élevées pour le traitement LHM-F que pour les traitements LHM-S et MF

dans l'eau de ruissellement et de drainage sous mars et sous fourrages. Un écoulement

préferentiel par les biopores ainsi qu'une activité racinaire plus importante sous fourrages

que sous mais pourraient augmenter les concentrations de P et de Cu dans I'eau de

drainage sous fourrages comparativement au mais même si le taux d'application de LHM

sous mais est supérieur à celui sous fourrages. L'hypothèse de recherche suivante a donc

été émise: les concentrations de P et de Cu dans I'eau de ruissellement sous maïs sont

supérieures à celles retrouvées sous fourrages alors que les concentrations de P et de Cu

dans l'eau de drainase sont similaires entre les deux cultures.

L'objectif de la seconde partie étant d'analyser les corrélations entre le COD et les

differentes formes de P et de Cu mesurés dans I'eau de ruissellement et de drainage.

Notre hypothèse est que le COD est significativement corrélé aux formes solubles de P et

Cu, ce qui indiquerait un rôle possible du C soluble dans le transport de ces éléments.
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Cette section décrit de façon générale,le site expérimental utilisé pour la réalisation des

expériences de cette thèse ainsi que la description des analyses et dosages du P, du Cu, du

Zn et du COD. Un résumé des analyses statistiques est également présenté.

4.1 Description du site

Le site est situé au Centre de recherche sur le bovin laitier et le porc d'Agriculture et

Agroalimentaire Canada à Lennoxville. La présente étude fait partie d'un projet plus

vaste qui a debuté à la fin de 1989. Ce site est donc considéré de longue durée car chaque

année les parcelles ont été traitées de la même façon et ce, depuis 1989. La température

annuelle de cette région est de 6,2 oC et les moyennes annuelles de précipitations sont de

1017 mm. Le centre de recherche dispose d'une station météorologique, située à moins de

200 m du site du projet, où sont enregistrées les principales données climatiques. Avant le

début du projet, le site était une prairie composée de fléole (Phleum pratense L.) et de

trefle rouge (Trifulium pratense L.). Le sol est un loam limoneux Coaticook, un podzol

humo-ferrique. Les principales caractéristiques physiques et chimiques sont décrites aux

Tableaux 1 des Chapitres 8 et 9.

Le dispositif expérimental est un plan complèternent aléatoire avec deux types de cultures

et quatre traitements répétés deux fois. On retrouve donc 8 parcelles en maïs-grain (Zea

mays L.) et 8 parcelles composées d'un mélange de fléole (Phleum pratense L.), de trèfle

rouge (Trifulium pratense L.) et de trèfle blanc (Trifulium repens L.) qui sera identifié

dans le document comme fourrages. Les traitements sont composés 1) d'un fertilisant

minéral (MF) appliqué seul au printemps, ou du lisier de porc (LHM) appliqué soit 2) au

printemps (LHM-S), 3) à I'automne (LHM-F) ou 4) fractionné entre le printemps et

l'automne (LHM-SF). En moyenne, pour toutes les années couwant ce projet, le MF a été

appliqué entre le 18-25 mai aux taux recommandés de 1 80 kg N hal et de 7 à 34 kgP ha-t

pour le mais, et de 55 kg N ha-r et de 7 à 34 kgP ha-r pour les fourrages (Association des

fabricants d'engrais du Québec 1987). L'application du LHM était basé sur le contenu

total en N et devait combler le double des besoins azotés du mais (360 kg N ha t) et des
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fourrages (110 kg N hat). Les parcelles de LHM ont également reçu des fertilisants

minéraux (N et P) aux même taux et aux mêmes dates que le traitement MF. Ces taux

élevés de LHM et d'application de MF supplémentaire ont été choisis au début de

l'expérience (1989) pour refléter les pratiques d'application de LHM adoptées par les

producteurs à ce moment. En moyenne, le taux d'application a été de 98 m3 hal pour le

mais et de 30 m3 ha-t pour les fourrages. Tel que mentionné précédemment, le LHM est

épandu selon trois scénarios : en totalité au printemps (LHM-S) (18-25 mai), en totalité à

l'automne (LHM-F) après la récolte de maïs (1-30 octobre) ou fractionné à part égale

entre le printernps et I'automne (LHM-SF) aux mànes dates que mentionnées ci-haut. Le

MF et le LHM sont appliqués au printernps entre 12 et 48 heures avant le semis. Le lisier

est incorporé avec le MF dans les premiers 10 cm du sol par un passage de rotoculteur

moins d'une heure après l'application au printemps et dans un délai maximal d'une

journée pour l'application à l'automne. Par contre, le lisier est laissé en surface sous

fourrages. Sous mais, les résidus de culture sont également incorporés avec le lisier lors

de l'application d'automne après la récolte. Le LHM provenait d'une ferme

d'engraissement. La composition chimique et physique du lisier a été variable entre les

années. Une description du lisier est donnée à la section < Field Experiment > du Chapitre

8 ainsi qu'aux Tableaux 2 des Chapitres 9 et 10.

Ce site possède un système de récolte des eaux qui permet de mesurer les volumes d'eaux

de ruissellement et de drainage de chaque parcelle. Ainsi des échantillons d'eau peuvent

être prélevés tout au long de I'année lors des événements pluvieux. La figure 4.1 montre

une photo du site. Les parcelles sont décrites en détail à la section < Field Experiment >

du Chapitre 10.

4.2 Échantillonnage et caractérisation des sols

Des échantillons de sol ont été prélevés à I'automne 1990, à l'automne 1995, à I'automne

1997 et à l'automne 1998 soit une, six, huit et neuf années consécutives d'application de

MF et de LHM. Le sol de chaque parcelle a été écharfiillonné par couche (0-5, 5-20,20-

40,40-60,60-80 et 80-100 cm) à I'aide d'un échantillonneur Giddings. Trois carottes par

parcelle étaient prélevées et la densité apparente de chaque échantillon était déterminée.
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Chaque échantillon était donc composé de 3 sous-échantillons de la même parcelle. Les

échantillons étaient ensuite séchés àl'ur, tamisés à 2 mm et mélangés ensemble pour fin

d'analyses. Les échantillons de sol de l'automne 1990 avaient été prélevés par le

personnel du Centre de recherche de Lennoxville. Ces échantillons avaient été séchés à

I'air et conservés à un endroit sec pour éviter que les échantillons prennent I'humidité.

Ces échantillons ont également été utilisés pour fins d'analyses. Les échantillons de sol de

1990,1995 et 1997 ont été utilisés pour étudier le statut du P dans les sols (Chapitre 8)

alors que les échantillons de sol de 1998 ont été utilisés pour déterminer la dynamique du

Cu et duZn dans le sol (Chapitre 9).

4.2.1 Analyse du P dans le sol

Le tableau 4.2.1 décrit les différentes formes de

méthodes utilisées. La description détaillée des

Chapitre 8.

P qui ont été mesurées ainsi que

méthodes utilisées est présentée

les

au

Tableau 4.2.1. Description des formes de P mesurées dans les sols après uneo six et

huit années d'application consécutives de MF et de LHM

Propriétés Méthodes Références

P,,

M3P

Pot

P total

P soluble à I'eau

P extrait par la solution Mehlich-Ill

P extractible à I'oxalate acide d'ammonium

après digestion des extraits avec

H2SOa+H2SeO3+H2O2

digestion du sol avec HzSOa+H2SeO3*H2O2

modification de Sissin gh (197 l)

Tran et Simard (1993)

Ross et Wang (1993)

Rowland et Grimshaw (1985)
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4.2.2 Analyse du Cu et du Zn dans le sol

Les sols de 1998 échantillonnés jusqu'à une profondeur de 60 cm ont subi un

fractionnement séquentiel dans le but de déterminer les formes de Cu et de Zn dans le sol

après neuf années d'application annuelle de MF et de LHM. La méthode utilisée était

celle de Tessier ef al. (1979). Les formes échangeables, liées aux carbonates, aux oxydes

de Fe-Mn, à la matière organique et les formes résiduelles ont été déterminées. Le

fractionnement séquentiel permet de différencier les formes labiles et disponibles des

formes non labiles et non disponibles aux cultures. La description détaillée du

fractionnement du Cu et du Znest donnée au Chapitre 9.

4.3 Échantillonnage et caractérisation de I'eau

4.3.1 Analyse du P dans I'eau

Aucoursdesmoisdemarsàdécembredesannées 1996à1997 (oblecti f  3.2) ainsique

durant l'automne 1998 (15 octobre au 12 décembre) (objectifs 3.4 et 3.5), les

concentrations en P dans les eaux de ruissellernent et de drainage ont été mesurées après

chaque événement de pluie important. Les eaux de ruissellement et de drainage ont été

prélevées dans des bouteilles de polypropylène de 250 mL. De façon à minimiser les

risques de contamination, tout le matériel utilisé en laboratoire était préalablement neffoyé

à l'acide nitrique 15 %o, nncé à plusieurs reprises avec de I'eau Nanopure. Les

échantillons d'eau de ruissellement étaient d'abord filtrés à travers un filtre de taille de

3,0 pm (Filtre MF-Millipore en esters de cellulose) avant d'être filtrés à travers un filtre

de taille de 0,45 pm. Une pré-filtration à 3,0 pm était nécessaire car les échantillons

étaient trop chargés et le temps de filtration avec un seul filtre de taille de 0,45 prm était

beaucoup trop long. Des échantillons de blancs étaient également ajoutés à chaque série

de filtration. Les échantillons de l'eau de drainage ont été filtrés à travers un filtre de

taille de 0,45 pm. Tous les échantillons étaient filtrés la journée même du prélèvement et

étaient par la suite réfrigérés à 4oC avant les analyses qui s'effectuaient en moins de deux

jours. Lorsque cela n'était pas possible, les échantillons étaient congelés à -10 oC. La

figure 4.3.1 illustre les formes de P dosées dans les eaux de ruissellement et de drainage

selon une modification de la méthode proposée I'AOAC (1995) (Beauchemin et al. 1998).

J I
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4.3.2 Analyse du Cu dans I'eau

Les échantillons d'eau de ruissellement et de drainage ont été analysés afin de déterminer

leur teneur en Cu durant la campagne d'échantillonnage de I'automne 1998. Deux formes

de Cu sont rapportées dans cette expérience, la forme dissoute et la forme particulaire. Le

Cu dissous est la fraction qui passe à travers un filtre de taille de 0,45 pm. Par différence

entre la fraction brute et la fraction dissoute, on obtient la fraction particulaire. Par la

suite, les formes de Cu dans les eaux de ruissellement et de drainage ont été mesurées à

l'aide d'une foumaise au graphite (GFAA, model As-60, Perkin-Elmer, Ûberlingen,

Germany). Les résultats des concentrations en Cu dissous et particulaire sont présentés à

la section 5.4.

4.3.3 Analyse et caractérisation du COD dans l'eau

À l'automne 1998, les échantillons d'eau de ruissellement et de drainage prélevés ont été

analysés afin de déterminer leur teneur en carbone organique dissous (COD) et en

carbone organique particulaire (COP). Les échantillons d'eau étaient filtrés au préalable à

travers un filtre de taille de 0,45 lrm pour obtenir la fraction COD. La fraction COP est

obtenue par difference entre la fraction brute et la fraction dissoute. Le contenu en COD

et en COP des échantillons d'eaux de ruissellement et de drainage a été déterminé par

oxydation à I'aide d'un Dohrmann (Model DC-180). Parla suite, les échantillons de COD

ont été caract&sés en fonction de leur taille moléculaire. Le Chapitre 10 présente les

détails de la méthodologie de dosage et de caractérisation du COD.

4.4 Analyses statistiques

Pour chaque analyse statistique effectuée, la normalité des variables a d'abord été

vérifiée. Il a parfois été nécessaire d'effectuer une transformation logarithmique pour

rencontrer le postulat de normalité. Pour analyser les formes de P dans le profil de sol

(Chapitre 8), les formes de P et de Cu (section 5.5) ainsi que les formes de C organique

(Chapitre 10) dans l'eau de ruissellement et de drainage, une analyse de variance avec

mesures répétées a été effecfuée pour tester les differences entre les traitements selon les

dates d'échantillonnage en utilisant la procédure MIXED de SAS (SAS Institute Inc.

1999). Toutes les analyses ont été effectuées par culture étant donné que les taux
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d'application de LHM et de MF étaient différents selon les cultures, tout comme les

pratiques agronomiques effectuées sur les parcelles. Pour évaluer les differences entre les

traitements pour les formes de Cu et de Zn dans le profil de sol (Chapitre 9), des

contrastes orthogonaux ont été effectués. Les analyses ont également été effectuées par

culture ainsi que par profondeur. Un niveau de signification de l0 % a été considéré

significatif étant donné le nombre limité de degré de liberté. Toutes les analyses ont été

réalisées à l'aide du logiciel SAS (SAS Institute Inc. 1999).

4.4.1 Corrélations entre les formes de P dans le sol et dans I'eau

Des corrélations linéaires ont été mesurées entre differents paramètres de P du sol et les

différentes formes de P dans I'eau de ruissellement et de drainage. Les analyses ont été

effectuées par culture. Un niveau de signification de l0 oÂ a été considéré significatif. Les

analyses de corrélation ont été réalisées à l'aide du logiciel SAS (SAS Institute Inc.

19e9).

4.4.2 Corrélations entre les formes de C, de P et de Cu dans l'eau

Pour déterminer les relations entre les différentes formes de C (COD, COP) et les

différentes formes de P et de Cu, des analyses de corrélation linéaires ont été effectuées.

Les concentrations des formes dissoutes de P (TDP, DRP et DOP) et de Cu (Cu dissous)

ont été corrélées aux concentrations en COD dans I'eau de ruissellement et de drainage.

Les concentrations des formes particulaires de P (TPP) et de Cu (Cu part.) ont été

corrélées aux concentrations en COP dans l'eau de ruissellement et de drainage. Les

analyses ont été effectuées par culture. Un niveau de signification de 5 oÂ a été considéré

significatif. Les analyses de corrélation ont été réalisées à I'aide du logiciel SAS (SAS

Institute Inc.1999).
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J. RESULTATS ET DISCUSSION

5.1 Effets d'application à long terme de lisier de porc sur le statut en P
dtun sol limoneux sous culture de mais

Les résultats de ce projet ont démontré que I'apport de lisier de porc à taux élevé pendant

huit ans sur une monoculture de mais (Zea Mays L.) a entraîné une augmentation

significative (P S 0,10) du P total du sol ainsi que des formes plus labiles de P (P soluble

à I'eau: P* et P Mehlich-Ill: M3P) comparativement au MF dans la couche de sol

0-20 cm (Figures l-3, Chapitre 8). Les teneurs en P labile (P* et M3P) ont dépassé les

valeurs adéquates de fertilité ainsi que le besoin en P de la culture dans la couche 0-20 cm

(Figures I et2, Chapitre 8). Des teneurs allant jusqu'à 11 mg kg-lpour le P* et de241mg

kg-r pour M3P ont été trouvées pour des parcelles traitées avec le lisier de porc (LHM-S,

LHM-F, LHM-SF). Ces teneurs élevées confirment les résultats obtenus pour d'autres

agrosystèmes québécois (Simard et al. 1995; Beauchemin et Simard 2000). Le degré de

saturation du sol en P évalué par le rapport Po*/(Alo"+Feo*) (DSPS.*) a atteint 15 oÂ àla

profondeur 0-20 cm du sol après six à huit ans d'application de lisier de porc (Figure 4,

Chapitre 8). Les teneurs élevées en P*, M3P, P total ainsi que des taux élevés de DSPS.*

trouvés dans la couche de surface des parcelles traitées avec le lisier de porc (LHM-S,

LHM-F, LHM-SF) sont inquiétants car le sol concerné possède une pente de 6 Yo ce qui

pourrait faciliter le transfert du P par les eaux de ruissellement. Même si des

concentrations élevées de P* peuvent suggérer un potentiel élevé de lessivage du P

(Beauchemin et al. 1997),les augmentations de P* ont été limitées à la couche 0-20 cm.

Les résultats de cette étude ont également démontré que la période d'application du lisier

(LHM-S ou LHM-F ou LHM-SF) a eu peu d'effet sur le statut à long terme du P total

dans le sol (Tableaux 3 à 6, Chapitre 8). Par contre, les teneurs moyennes de P*, de M3P

et de DSPS.* ont augmenté de 1990 à l99l et ce, pour toutes les profondeurs (Tableaux 3,

4 et 6, Chapitre 8) alors que l'augmentation des concentrations pour le P total a seulement

été noté pour la profondeur 0-20 cm (Tableau 5, Chapitre 8).
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Nos résultats ont également mis en évidence que des taux élevés de saturation en P

(12-15 oÂ) ont été trouvés en profondeur dans la couche 80-100 cm pour les traitements

LHM. Ces taux élevés de saturation, combinés avec le fait que les parcelles sont

artificiellement drainées, suggèrent un risque de contamination de I'eau de drainage (Sims

et al. 1998).

En utilisant nos mesures de P total, les taux de saturation du sol de même que le bilan

complet (P ajouté, P exporté et P bilan) du P total de chaque traitement (Tùleav 2,

Chapitre 8), nous avons calculé I'indice de risque de contamination des eaux par le P. Nos

résultats ont révélé un risque moyen (indice variant de 109 à216) pour le traitement MF.

L'indice de risque se retrouve dans la catégorie élevée (indice variant de 217 à 432) pour

l'ensemble des trois traitements lisier (LHM-S, LHM-F et LHM-SF) après six à huit ans

d'application de lisier de porc. Même si I'indice de risque de contamination du P a été

similaire pour tous les traiternents lisier, la valeur numérique du risque a été plus élevée

pour le traitement LHM-F que pour le traitement LHM-S (Tableau 7, Chapitre 8). Cette

difference provient principalement du fait que la classe de risque associée à la période

d'application du lisier est plus élevée pour les applications d'automne que pour des

applications de printernps (MEFQ 1998). Des informations supplémentaires concernant

les mécanismes de transport du P sont nécessaires pour être en mesure de faire une

évaluation complète du risque de contamination des eaux par le P.

5.2 Effets d'application à long terme de lisier de porc sur les
concentrations et les charges en P dans l'eau de ruissellement et de
drainage

Les données présentées dans cette section illustrent sommairement les concentrations et

les charges des differentes formes de P dans l'eau de ruissellernent et de drainage. Ces

formes ont été mesurées durant deux années d'échantillonnage (1996 et 1997) sur les

parcelles de longue durée qui ont servi à déterminer le statut en P dans le sol (Chapitre 8).

Cette partie se veut avant tout une description brève et générale des résultats obtenus.

Considérant la quantité importante de données, seuls les principaux résultats des

concentrations et des charges des différentes formes de P sont présentés (Annexe A). Afin



Chapitre 5, Résultats et discussion

d'éviter le dédoublement d'explications, les conclusions générales des concentrations et

des charges des differentes formes de P dans I'eau de ruissellement et de drainage

présentées dans cette section sont peu commentées puisque se sont les mêmes que celles

présentées dans la section 5.5. Précisons que les teneurs en P total (TP), P total dissous

(TDP), P total particulaire (TPP), P dissous réactif au molybdate (DRP) et P organique

dissous (DOP) (Section 4.3.1) ont été déterminées dans les eaux de ruissellernent alors

que seules les formes TDP, DRP et DOP ont été mesurées dans I'eau de drainage.

5.2.1 Eau de ruissellement

Le volume d'eau de ruissellernent a été plus important sous mais que sous fourrages pour

les deux années d'échantillonnage, mais l'écart entre les deux cultures a été moins grand

en 1997 qu'en 1996 (Annexe A, Figure 1). De plus, les volumes d'eau de ruissellement

ont été plus importants en 1996 qu'en 1997.Il faut se rappeler que la saison 1996 a été

plutôt pluvieuse comparativement à la saison 1997. En 1996, sous mais, des

concentrations très élevées en TP et en TPP ont été mesurées pour le traitement LHM-F

dans l'eau de ruissellement (Annexe A, Figure 2). De façon générale sous mais, les

concentrations en TP et TPP ont été les plus importantes pour tous les traitements alors

que les concentrations des formes dissoutes (TDP, DRP et DOP) ont été les plus faibles

(Annexe A, Figure 2).

Sous fourrages en 7996,1'écart des concentrations entre TP-TPP et les formes TDP, DRP

et DOP est beaucoup moins marqué que sous mais (Annexe A, Figure 2). De plus, les

concentrations en TDP, DRP et DOP sont plus élevées que celles observées sous mais. Ce

résultat suggère que la présence de lisier laissé à la surface du sol sous fourrages favorise

l'augmentation des concentrations des formes dissoutes comparativement au sol sous

maïs où le lisier est incorporé. Il est également possible que les formes particulaires soient

interceptées par les fourrages. En revanche, la combinaison d'un travail du sol plus

fréquent sous maïs (incorporation du lisier et des résidus) et le fait que le sol reste sans

couverture végétale après la récolte favorisent à la fois les pertes de particules de sol et

l'augmentation des concentrations sous formes particulaires (TPP) dans l'eau de
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ruissellement. De plus, les concentrations ont largement dépassé la norme de 0,03 mg TP

L-l pour limiter l'eutrophisation des eaux de surface.

En 1997,les concentrations de P dans l'eau de ruissellement sous mais et sous fourrages

(Annexe A, Figure 3) ont été plus faibles que celles rapportées en 1996. En 1997, les

concentrations en TP et en TPP du traitement MF sous maïs et sous fourrages tendaient à

être plus faibles que celles observées pour les autres traitements (Annexe A, Figure 3).

Les concentrations de toutes les formes de P ont également dépassé la norme de 0,03 mg

TP L-t pour la qualité de l'eau de surface.

Les charges moyennes de P dans I'eau de ruissellement ont également été calculées. En

considérant les volumes d'eau qui circulent à travers les parcelles, il est possible

d'évaluer la quantité totale des pertes de P dans l'eau. Sous mais, les charges moyennes

dans l'eau de ruissellement en 1996 ont été largement supérieures à celles observées en

1997 (Anrrexe A, Figure 4). Cette différence s'explique entre autres par le fait que les

volumes d'eau de ruissellement ont été plus élevés en 1996 qu'en 1997. En 1996, des

charges moyennes en TP jusqu'à 96 gha-r ont été trouvées sous mais alors qu'en lgg7,

elles n'ont pas été plus élevées que 15 g ha 1.

Sous mais en 1996,les charges moyennes en P tendaient à être plus élevées pour le

traiternent LHM-F que celles observées pour les auhes traitements. En 1997 sous mais,

les charges moyennes en TP et TPP du traitement MF étaient légerement plus faibles que

celles trouvées pour les autres traitements. Sous fourrages, les charges moyennes de P de

1996 on| été supérieures à celles trouvées en 1997 (Annexe A, Figure 5). La charge

moyenne maximale a été mesurée pour le traitement LHM-SF en 1996 (34 gTP ha-r) et

en 1997 (12 gTP ha t). Sous fourrages, les charges moyennes de TP, TPP et de TDP du

traitement LHM-SF de 1996 et de 1997 tendaient à être plus élevées que celles observées

pour les autres traitements alors que les charges moyennes des formes DRP et DOP

étaient similaires entre tous les traitements (Annexe A, Figure 5).



Chapitre 5, Résultats et discussion

Dans l'ensemble, nos résultats ont montré que les concentrations des formes particulaires

(TPP) étaient plus élevées sous maïs que sous fourrages où le sol est couvert en

permanence par la végétation et non travaillé. En revanche, les concentrations des formes

dissoutes ont été plus élevées sous fourrages car le lisier est laissé en surface alors que

sous mais, le lisier est incorporé (voir section 5.5). De façon générale,les concentrations

et les charges de P sous maïs avec des applications de lisier à I'automne (LHM-F)

tendaient à être plus élevées que celles trouvées pour les autres situations. Sous fourrages,

les charges des formes de P du traitement LHM-SF tendaient à être plus élevées que

celles trouvées pour les autres traitements.

5.2.2 Eau de drainage

En l996,les volumes d'eau de drainage sous mais et sous fourrages ont été similaires

alors qu'en 1997,Ies volumes d'eau sous mais étaient plus élevés (Annexe A, Figure 6).

De plus, tout comme dans l'eau de ruissellement, les volumes d'eau de 1996 pour les

deux cultures ont été plus importants que ceux trouvés pour 1997.

Sous maïs en 1996,les concentrations des formes TDP et DRP dans l'eau de drainage

tendaient à être plus élevées pour les traitements LHM-SF et LHM-F que celles trouvées

pour les traitements LHM-S et MF (Annexe A, Figure 7). Sous fourrages, seules les

concentrations en TDP du traitement LHM-SF étaient plus élevées que celles des autres

traiternents (Annexe A, Figure 7).

En l99l,les concentrations en TDP du traitement MF sous maïs étaient plus faibles que

celles trouvées pour les autres traitements (Annexe A, Figure 8). De plus, les

concentrations en DRP et en DOP du traitement MF tendaient à être plus faibles que

celles des autres traitements. Sous fourrages, les concentrations en TDP et en DRP du

traitement LHM-SF étaient plus élevées que celles des autres traitements. Pour les deux

années d'échantillonnage, les concentrations de toutes les formes de P sous fourrages

étaient similaires ou légèrement supérieures à celles observées sous mais même si le taux

d'application de LHM était plus élevé sous mais que sous fourrages (voir section 5.5).

Les formes de P accumulées dans le sol pourraient expliquer ces observations (données
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non présentées). Ces dernières peuvent influencer le transport du P dans le profil de sol.

On remarque égalernent que la forme DOP a été plus importante dans l'eau de drainage

que dans l'eau de ruissellement et ce, pour les deux cultures. Les concentrations des

formes TDP, DRP et DOP dans l'eau de drainage ont également dépassé la norme de 0,03

mg TP L-l pour la qualité de l'eau de surface.

Sous mais, les charges moyennes de P dans I'eau de drainage en 1996 ont été supérieures

à celles observées en 1997 (Annexe A, Figure 9). Les charges moyennes de TDP et de

DOP du traitement LHM-SF tendaient à être plus élevées que celles observées pour les

autres traitements en 1996. La màne observation a été faite en T997 pour les charges

moyennes de TDP seulement (Annexe A, Figure 9).

Tout comme sous maïs, les charges moyennes de différentes formes de P sous fourrages

en 1996 ont été supérieures à celles trouvées en 1997 (Annexe A, Figure 10). En 1996, les

charges moyennes des formes TDP et DOP des trois traitements LHM étaient supérieures

à celles observées pour le traitement MF alors que pour 1997, avcune différence n'a été

observée entre les traitements. De plus, les charges moyennes des formes de P trouvées

dans l'eau de drainage de 1997 ont été légèrement supérieures que celles calculées pour

l'eau de ruissellement et ce, pour les deux cultures. La mâne observation a été notée pour

les charges moyennes de P sous fourrages en T996. Les quantités d'eau qui ont circulé à

travers les parcelles ont été beaucoup plus élevées dans I'eau de drainage que dans I'eau

de ruissellernent (Annexe A, Figures 1 et 6).

Différents mécanismes peuvent être intervenus concernant I'observation de concentrations

plus élevées sous fourrages que sous mais dans I'eau de drainage (voir section 5.5). Outre

les formes de P accumulées dans le sol, les formes dissoutes de P sous fourrages peuvent

aussi avoir migré par lessivage à travers la matrice du sol. D'autres explications possibles

peuvent être reliées à une activité racinaire plus importante sous fourrages que sous mais

ainsi qu'à un transport par écoulement préferentiel par les biopores sous fourrages. Les

résultats ont aussi montré I'importance de calculer les charges pour évaluer les pertes de

P. En effet, les charges moyennes ont été plus élevées dans l'eau de drainage que dans
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l'eau de ruissellement pour les fourrages même si les concentrations des formes de P dans

I'eau de ruissellement étaient plus élevées que dans l'eau de drainage.

En général, les concentrations et les charges moyennes du traitement LHM-SF tendaient à

être plus élevées que celles observées pour le traitement MF et ce, pour les deux cultures.

Par contre, il est difficile de trouver des tendances qui se répètent d'une année à I'autre au

niveau des traitements. Les volumes d'eaux qui circulent à travers les parcelles ont varié

entre les années et ont, du même coup, fait varier les concentrations et les charges.

5.2.3 Corrélations entre les formes de P dans le sol et dans l'eau

Des analyses de corrélation ont été effectuées entre les différentes formes de P dans l'eau

de ruissellement et de drainage et les différentes formes de P dans la couche 0-20 cm de

sol (Annexe A, Tableaux I et 2). Les formes de P du sol utilisées ont été la teneur en P

soluble à l'eau (P.), la teneur en P extractible au Mehlich-Ill (M3P), le degré de

saturation exprimé par le rapport : M3PAvI3AI (P/Al) et le degré de saturation exprimé par

le rapport : Po*/(Feo*+Alo.) (DSPS"*).

Dans l'eau de ruissellement sous maïs en 1996, des corrélations significatives ont été

obtenues entre M3P et DRP et TDP (Annexe A, Figure 11). Ce résultat, bien que partiel

laisse supposer que I'accumulation de M3P dans le sol peut conduire à I'augmentation du

P dans l'eau de ruissellement. Par ailleurs, les résultats ont démontré qu'en général, très

peu de corrélations sont significatives entre les différentes formes de P dans le sol et dans

l'eau de ruissellement (Annexe A, Tableau 1). Dans l'eau de drainage sous fourrages en

1996, de bonnes corrélations ont été obtenues entre les concentrations en P* du sol et les

concentrations des formes DRP et TDP (Annexe A, Figure l2). Ce résultat suggère que

I'accumulation de P* dans le profil de sol peut conduire à des pertes de P soluble dans

l'eau de drainage. Le DSPS.* était aussi corrélé avec les différentes formes de P dans

l'eau de drainage pour les deux cultures (Annexe A, Tableau 2). De façon générale, les

corrélations étaient légèrement meilleures en 1996 qu'en 1997 (Anrrexe A, Tableaux

I et2).
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En résumé, très peu de corrélations significatives ont été trouvées entre les formes de P

dans le sol et les formes de P dans l'eau de ruissellement ou de drainage et ce, pour les

deux cultures. De plus, les corrélations significatives entre les formes de P dans le sol et

dans l'eau ont été observées seulernent pendant une année ce qui suggère que l'utilisation

d'un seul paramètre dérivé de l'analyse de sol pour prédire le risque de transfert du P du

sol vers l'eau de ruissellement et de drainage n'est pas suffisant. Il faut donc utiliser

d'autres facteurs pour améliorer la prédiction du risque de transfert du P du sol vers les

eaux.

5.3 Fractionnement du Cu et du Zn dans le profil de sol suite à 9
années d'application de lisier de porc

Les expériences réalisées au cours de ce projet ont montré que l'application de lisier de

porc à taux élevé a contribué à augmenter significativement les teneurs totales en Cu et en

Zn dans la couche de surface (0-5 cm) sous mais et sous fourrages après neuf années

d'application (Figures 1-4, Chapitre 9). Les teneurs totales en Cu et en Zn ont eté

supérieures à celles rapportées dans d'autres études faites au Québec et au Canada sur le

lisier de porc. Cependant, elles sont demeurées à f intérieur des critères

environnementaux (CCME 2002). Cependant, il faut continuer à analyser les sols car des

apports annuels importants de lisier de porc peuvent à long terme causer des

accumulations qui pourraient dépasser les critères environnementaux.

Les extractions séquentielles permettent de préciser le potentiel de mobilité des métaux,

leur disponibilité dans le sol et donc de cerner I'impact que le métal peut avoir sur la

qualité des sols et de I'eau. Très peu d'études ont été effectuées au Québec sur le

fractionnement du Cu et du Zn dans les sols suite à I'application de lisier de porc. La

procédure de fractionnement définit des formes échangeables, liées aux carbonates, liées

aux oxydes de Fe-Mn, liées à la matière organique et des formes résiduelles. En assumant

que la disponibilité est reliée à la solubilité,la disponibilité diminue selon les formes (en

ordre décroissant): échangeables

résiduelles.
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Les résultats de cette étude ont démontré que la majorité du Cu se trouvait dans les

formes résiduelles suivies des formes liées à la matière organique (Figures l-2, Chapitre

9). I1 est admis que le Cu introduit par des fumures organiques forme des complexes

organiques avec les composés organiques du sol (Japenga et al. 1992). Quant au Zn,les

formes les plus importantes observées ont été les fractions résiduelles et reliées aux

oxydes de Fe-Mn (Figures 3-4, Chapitre 9). Les concentrations en Cu des formes

échangeables ont été faibles pour les deux cultures alors que les concentrations en Zn des

formes échangeables ont été relativement élevées. Des teneurs en Zn de 7,3 et de 5,7 mg

kg-l ont été trouvées sous mais et fourrages, respectivement. Les formes échangeables

sont celles qui sont les plus susceptibles d'être disponibles aux plantes.

Nos résultats ont également mis en évidence que I'application de lisier de porc à taux

élevé a résulté en une accumulation de Cu et de Zn principalernent dans la couche de sol

0-5 cm. Cependant, des accumulations, bien que plus faibles, ont également été observées

en profondeur pour le Cu etle Zn sous les deux cultures (Tableaux 4-7, Chapitre 9). Des

accumulations en Cu sous formes échangeables et liées à la matière organique ont été

mesurées à la profondeur 40-60 cm pour les fourrages. Ces résultats peuvent être

expliqués par le fait que les formes échangeables sont très labiles et peuvent se déplacer

dans le profil de sol. Les complexes organiques formés avec le Cu peuvent être solubles

et aussi se déplacer dans le profil de sol sans être adsorbés. Sous mais, l'application de

lisier a eu un effet significatif sur les concentrations en Cu des formes résiduelles à la

profondeur 40-60 cm. Des accumulations en Zn dans les fractions échangeables et

résiduelles ont été observées à la profondettr 20-40 cm pour les fourrages alors que sous

maïs, aucun effet des traiternents î'a été observé sous 20 cm. La présence

d'accumulations de Cu et de Zn sous des formes considérées corlme étant modérânent

labiles (organiques) à non-labiles (résiduelles) à des profondeurs en-dessous de la couche

d'incorporation (10 cm) est un résultat intéressant. En effet, l'accumulation de Cu et de

Zn sous ces formes peut suggérer qu'elles peuvent servir de réservoir et de source de

métaux spécialement si les conditions du milieu changent, tel le pH. Nos résultats ont

également démontré que les accumulations de Cu et de Zn en profondeur étaient plus

importantes sous fourrages que sous mai's, suggérant que les fourrages maintiennent
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davantage les métaux sous des formes solubles que le mais. L'écoulement préférentiel par

le réseau de biopores peut aussi avoir joué un rôle dans le transport du Cu et du Zn en

profondeur, tout comme ce fut le cas pour le carbone organique dissous (Chapitre 10). Le

réseau de biopores sous fourrages est plus important que sous maïs. En effet, sous

fourrages, le réseau n'est pas affecté par le travail du sol puisque le lisier est laissé en

surface alors que sous maïs un passage au rotoculteur est nécessaire pour incorporer le

lisier dans le sol.

Un aspect important à noter est que les quantités de Cu et de Zn ajoutés par le lisier de

porc étaient environ trois fois plus élevées sous mais que sous fourrages (Tableau 2,

Chapitre 9). Par contre, l'augmentation des concentrations totales en Cu et en Zn dans le

sol n'a pas été proportionnelle au contenu ajouté et ce, peu importe la profondeur. Cette

étude a également mis en évidence le besoin de développer etlou de proposer des

extractifs universels pour être en mesure de faire des comparaisons entre les differentes

études et afin d'établir également des valeurs critiques pour les métaux dans le sol.

5.4 Carbone organique dissous dans I'eau de ruissellement et de
drainage sous maTs et fourrages

5.4.1 Eau de ruissellement

Les données recueillies au cours de ce projet ont montré que le broyage et I'incorporation

de résidus de culture de mais ont contribué à augmenter considérablement la

concentration en COD dans l'eau de ruissellement et ce, pour les trois traitements

analysés (MF, LHM-S et LHM-F). Les concentrations en COD ont été de 4 à20 fois plus

élevées suite à I'incorporation des résidus de culture en comparaison avec les

concentrations déterminées avant l'incorporation. Les concentrations ont augmenté en

moyenne de 20 + 8 mg COD L-t à 176 + 63 mg L-r. Par contre, cet effet a été de courte

durée (Figure 2, Chapitre l0). I semble donc que les composés solubles provenant

d'amendements organiques tels que les résidus de culture se décomposent rapidement

dans le sol et que I'effet observé dans l'eau de ruissellernent soit de courte durée.

L'application récente de lisier n'a pas fait augmenter les concentrations en COD puisque

ces dernières sont similaires pour tous les traitements (P > 0,10). Ces résultats sont en

désaccord avec plusieurs études qui ont montré des augmentations en carbone organique
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extrait à I'eau dans le sol suite à I'application de lisier. Deux raisons possibles peuvent

expliquer cette différence. Le C organique a pu être adsorbé dans les premiers cm de sol

suivant l'incorporation du lisier et n'a donc pu être mesuré dans I'eau de ruissellement.

Le C peut aussi avoir été dégradé rapidement. L'augmentation des concentrations

observée à la date du 2 novembre suite à l'application de lisier (Figure 2, Chapitre 10)

peut alors être expliquée par le fait qu'une période de sept jours s'est écoulée après

I'application de lisier sans que le sol ne reçoive de précipitations (Figure 1, Chapitre 10).

Par la suite, une pluie totalisant 12 mm s'est produite deux jours précédant

l'êchantillonnage. Or, il est généralement reconnu que lorsqu'un sol sec redevient

humide, il s'effectue un relargage massif de COD, ce qui pourrait expliquer le pic de

COD observé à la date d'échantillonnage du 2 novembre.

Sous fourrages, aucune difference significative n'a été observée entre les traitements. Par

contre, une analyse de la variance effectuée par date a permis de démontrer qu'à la date

d'échantillonnage du 2 novembre où sept jours se sont écoulés depuis I'application de

lisier, la concentration en COD du traiternent LHM-F était plus élevée que pour les autres

traitements (Figure 3, Chapitre 10). La concentration en COD le 2 novembre était de 32 +

2 mg COD L-l pour le LHM-F, de 2I + 3 mg COD L-l pour le LHM-S et de 23 + 4 mg

COD L-t pour le MF (Figure 3, Chapitre 10). L'augmentation de la concentration en COD

pour le LHM-F a été de courte durée, tout comme cela avait été le cas avec I'application

de résidus de culture sous maïs. Il se peut également que la quantité de pluie que le sol a

reçue pendant cette période ait favorisé un relargage de COD car les concentrations en

COD ont également augmenté pour les traitements LHM-S et MF à la date

d'échantillonnage du 2 novembre. Ces résultats mettent en évidence que les périodes de

précipitations ont également une incidence importante sur les variations des

concentrations en COD dans I'eau de ruissellement. Il est également intéressant de noter

que la concentration moyenne de COD sous fourrages (12,8 mg COD L-l) est similaire à

celle rapportée sous mais (12,5 mg COD L l) lorsque le pic observé pour f incorporation

des résidus de mais est soustrait. Les concentrations sont similaires même si le taux

d'application de LHM est plus élevé sous mais que sous fourrages. Une explication
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possible est que le lisier laissé en surface sous fourrages est peut-être plus sujet aux pertes

par le ruissellement de surface que sous maïs où le lisier est incorporé.

5.4.2 Eau de drainage

Sous mais, les concentrations en COD dans l'eau de drainage ont été significativement

plus élevées pour le traitement LHM-F que pour le MF et le LHM-S pour respectivement,

6 et l0 dates d'échantillonnage sur 19 et ce, après le 9 novembre (Figure 4, Chapitre 10).

Les concentrations élevées en COD du traitement LHM-F obtenues 15 jours après

l'application de lisier suggèrent que le C organique n'a pas été retenu en totalité par le sol

et a atteint les drains. L'augmentation des concentrations en COD a été observée

uniquement pour le traitement LHM-F suggérant que l'augmentation des concentrations

en COD dans I'eau de drainage provient de I'application récente de lisier. De plus,

I'incorporation des résidus de culture en surface du sol ne s'est pas répercutée dans l'eau

de drainage. Il sernble que le C provenant des résidus de culture se soit dégradé

rapidernent ou qu'il a été retenu dans le sol et ainsi, peu de ce C a atteint les drains.

Sous fourrages, les concentrations en COD pour le traiternent LHM-F ont été

significativement plus élevées que celles rapportées pour le traitement LHM-S pour 17

dates d'échantillonnage sur 19 alors qu'elles ont été supérieures à celles du MF pour

toutes les dates d'échantillonnage après le 9 novembre (Figure 5, Chapitre 10). Ces

résultats suggèrent que I'application de lisier sous fourrages a eu un effet de plus longue

durée que sous mais. De plus, dans l'eau de drainage, les concentrations moyennes en

COD sous fourrages (7,1 mg COD L-t) ont été légèrement plus élevées que celles

observées sous mais (5.6 mg COD L 1). Étant donné que les fourrages présentent un

réseau de biopores plus important que celui présent sous des cultures annuelles tel le

mais, on peut penser que I'augmentation des concentrations de COD dans l'eau de

drainage se soit produite par écoulement préferentiel. L'augmentation des concentrations

peut aussi être due à une activité racinaire accrue sous fourrages par rapport au mais.

Également, les concentrations moyennes de COD dans I'eau de drainage (5,6 mg COD L-1)

ont été plus faibles que celles observées pour l'eau de ruissellement (19,8 mg COD L-t).
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Ce résultat suggère que le COD provenant des résidus de cultures et de l'application de

lisier a été retenu lors du passage de l'eau dans le profil de sol.

5.4.3 Fractions de COD

Les résultats de caractérisation du COD dans l'eau de ruissellement ont montré une

dominance de petites molécules (SM) (< 3 kD) avant I'incorporation des résidus et de

l'application de LHM pour les deux cultures (Figure 6, Chapitre 10). Cependant, trois

jours après I'application de lisier de porc, les molécules de taille moyenne (MM) (3-100

kD) constituaient la fraction dominante (Figure 8, Chapitre l0). Le mâne résultat a aussi

été observé après f incorporation des résidus de culture sous mais (Figure 7, Chapitre 10).

La caractérisation du COD présent dans le lisier a démontré qu'il était composé

majoritairement de SM (Tableau 2, Chapitre 10). La dominance de MM dans l'eau de

ruissellement quelques jours après l'application de lisier suggère donc que les SM

présentes dans le lisier ont été préférablement biodégradées comparativement aux MM.

Dans l'eau de drainage, les résultats d'analyse de deux événements de pluie (16 et 30

jours suivant l'application de lisier) ont démontré une dominance de SM sous mais alors

que sous fourrages, les MM ont été la fraction dominante (Figures 9 et 10, Chapitre 10).

Ces deux groupes de molécules sont considérées comme étant celles qui peuvent être

impliquées dans le transport des métaux ainsi que du P. En général pour les eaux de

ruissellement et de drainage, la proportion de grosses molécules (> 100 kD) a été

relativement faible.

5.5 Relations entre les différentes formes de P, de Cu et le COD dans
l'eau de ruissellement et de drainage

L'application de lisier de porc est susceptible d'apporter de grandes quantités de P et de

Cu (Chapitres 8 et 9) et ces demières représentent un risque potentiel de contamination

des eaux de ruissellement et de drainage. La matière organique dissoute du sol est par

ailleurs une fraction labile importante car en plus d'être la source d'énergie principale

pour les microorganismes du sol et la source primaire de N, de P et de S minéralisable,

elle influence également la disponibilité des ions des métaux dans le sol en formant des
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complexes solubles avec ceux-ci (Stevenson 1994). Ainsi, la formation de complexes

entre le Cu ou le P et la matière organique dissoute peut affecter la solubilité de ces

élânents (Moore et al. 1998; Dolfing et al. 1999).

Cette étude est une des premières qui décrit le lien entre les formes de P et de Cu et le

COD mesurées directement dans les eaux de ruissellement et de drainage sous culture de

maïs et de fourrages suite à I'application de lisier de porc.

Dans un premier temps, les variations des concentrations en P dans les eaux de

ruissellernent et de drainage ainsi que les relations entre les différentes formes de P et le

COD seront présentées. Dans un deuxième temps, les concentrations en Cu ainsi que les

relations de ces dernières avec le COD seront décrites.

Précisons que les teneurs en P total (TP), P total dissous (TDP), P total particulaire (TPP),

P dissous réactif au molybdate (DRP) et P organique dissous (DOP) (Section 4.3.1) ont

été déterminées dans les eaux de ruissellement et de drainage. Les teneurs en Cu dissous

et en Cu particulaire ont aussi été déterminées dans les eaux de ruissellement et de

drainage. Par ailleurs, étant donné la quantité importante de données, seulement certaines

formes de P et de Cu seront présentées en annexe sous forme de figures.

5.5.1 Concentrations de P dans l'eau de ruissellement

5.5.1.1 P total

Sous mais, les concentrations en P total (TP) dans l'eau de ruissellement ont varié entre

0,23 et 3,09 mg L-I pour une concentration moyenne de 0,83 mg L-l (Tableau 5.5.1).

Aucun effet de traitement (P : 0,45) n'a été noté sous maïs dans I'eau de ruissellement

mais l'effet des dates d'échantillonnage a été significatif (P < 0,001) (Annexe B, Figure

1). Par contre, des ANOVA effectuées par date ont montré que les concentrations en TP

du traitement LHM-F ont tendance à être plus élevées que celles rapportées pour les

autres traitements. On remarque que les concentrations en TP ont fortement augmenté

suite au broyage et à l'incorporation des résidus de culture de maïs effectués le 17 octobre

(Annexe B, Figure 1).
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Les concentrations en TP sous fourrages ont varié quant à elles entre 0,14 et 1,90 mg L-r

pour une concentration moyenne de 0,82 mg L-l (Tableau 5.5.1). Ces concentrations sont

plus faibles que celles rapportées par Heathman et al. (1995) qui ont mesuré sous

fourrages des concentrations en TP jusqu'à 6,1 mg L-l dans l'eau de ruissellement de sols

ayant reçu du lisier de volaille. Pour les fourrages, seul l'effet des dates d'échantillonnage

a été significatif (P < 0,001) (Annexe B, Figure 2). Ot remarque que les concentrations

en TP dans l'eau de ruissellement sont plus élevées sous mais que sous fourrages. Ce

résultat s'explique par le fait que les doses d'application de lisier de porc et de fertilisants

minéraux sont beaucoup plus élevées sous mais que sous fourrages. En effet les besoins

azotés sous maïs sont plus élevés que sous fourrages (AFEQ 1987) et les doses de lisier et

fertilisants étaient calculées pour combler le besoin azoté des cultures. La difference des

concentrations de TP entre les deux cultures peut également s'expliquer par le fait que

sous mais, le sol est sans couverture végétale après la récolte puisque les résidus sont

incorporés favorisant ainsi la perte de particules de sol vers I'eau de ruissellement. Les

concentrations en TP obtenues sous mais et sous fourrages dans l'eau de ruissellement

sont largement plus élevées que la nonne de 0,03 mg TP L-1, limite acceptable pour la

qualité de I'eau de surface au Québec (MEQ 1993).

5.5.1.2 P total dissous

Sous mais, les concentrations en P total dissous (TDP) dans l'eau de ruissellement ont

varié entre 0,11 et 0,96 mg L-l pour une concentration moyenne de 0,38 mg L-l (Tableau

5.5.1). Ces concentrations se situent dans la gÉImme des concentrations de 0,39-1,05 mg

TDP L-r pour des sols sous mais de la région de Harrow en Ontario recevant

principalement des engrais minéraux (Gaynor et Findlay 1995). Les concentrations en

TDP sous maïs dans l'eau de ruissellement représentent en moyenne 56 oÂ du TP.

Une interaction significativ e (P : 0,043) entre les traitements et les dates

d'échantillonnage a été observée. Les concentrations en TDP étaient significativement

plus élevées pour le traitement LHM-S que dans les autres traitements pour les trois

praniers échantillonnages, soient ceux du 15 octobre à th, 13h et 17h (Annexe B, Figure

3). Suite à I'application de lisier de porc le 26 octobre, les concentrations en TDP pour le
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traitement LHM-F sont plus élevées que celles obtenues pour les traitements LHM-S et le

MF pour les deux échantillonnages qui ont suivi l'application de lisier. Cet effet a eté de

courte durée car par la suite, les concentrations en TDP des differents traiternents sont

similaires. Les mêmes observations ont été rapportées pour les concentrations en carbone

organique dissous (COD) (Figure 2, Chapitre 10).

Sous fourrages, les concentrations en TDP dans l'eau de ruissellernent ont varié entre

0,08 et 1,80 mg L-l pour une concentration moyenne de 0,67 mg L-r (Tableau 5.5.1). Les

concentrations en TDP sous fourrages dans l'eau de ruissellement représentent en

moyenne 77 oÂ du TP. Aucun effet de traitements n'aété noté sous fourrages dans I'eau

de ruissellement. Nos résultats ont mis en évidence que même si le taux d'application du

lisier est plus élevé sous mais que sous fourrages, les concentrations en TDP sous

fourrages dans I'eau de ruissellement sont plus élevées que celles mesurées sous mais

(Tableau 5.5.1). Il apparaît par ailleurs que les concentrations en TDP dans I'eau de

ruissellement sous les deux cultures sont également supérieures à la norme de 0,03 mg TP

L-t pour la qualité de l'eau de surface.

5.5.1.3 P total particulaire

Sous mais, les concentrations en P total particulaire (TPP) dans l'eau de ruissellernent ont

varié entre < 0,01 et 2,67 mg L-l pour une concentration moyenne de 0,45 mg L-l

(Tableau 5.5.1). En moyenne, 44 oÂ du TP est sous forme particulaire. L'application de

lisier ne sernble pas avoir eu d'effet sur les concentrations en TPP alors que l'effet des

dates d'échantillonnage a été significatif (P < 0,001). Une forte augmentation des

concentrations en TPP est survenue suite au broyage et à f incorporation des tiges de maïs

(Annexe B, Figure 4) mais cet effet n'a pas été observé pour la forme dissoute (Annexe

B, Figure 3).

Sous fourrages, les concentrations en TPP dans l'eau de ruissellement ont varié entre

< 0,01 et 1,31 mg L-r pour une concentration moyenne de 0,16 mg L-l (Tableau 5.5.1).

Les traiternents ainsi que les dates d'échantillonnage n'ont eu aucun effet significatif

(P > 0,10). Les concentrations en TPP sous fourrages dans l'eau de ruissellement
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représentent en moyenne 23 Yo du TP. Ces proportions sont similaires à celles rapportées

par Turtola et Jaakkola (1995) puisque ceux-ci ont évalué que le TPP était une fraction

équivalente à30 % du TP des sols sous fourrages. Sharpley et al. (1992) ont noté quant à

eux que le TPP transporté par ruissellement pouvait varier entre 10 et90 Yo.

La proportion de TP sous forme particulaire est plus élevée sous mais (44 %) que sous

fourrages (23 %). Lorsque les concentrations en TPP obtenues suite à l'incorporation des

résidus de maïs sont enlevées, la proportion de TP sous forme particulaire est encore plus

élevée (39 %) que sous fourrages. La difference de proportion entre les deux cultures peut

être expliquée en partie par la présence de couverture végétale et par le travail du sol. En

effet, le sol sous fourrages conserve en permanence une couverture végétale ce qui permet

de diminuer l'érosion du sol (Turtola et Jaakkola 1995). En revanche, la combinaison

d'un travail du sol plus fréquent sous mais (incorporation des résidus et du lisier) et le fait

que le sol soit sans couverture végétale après la récolte a favorisé la perte de particules de

sol. La teneur en TPP sous maïs en est ainsi augmentée puisqu'elle constitue la fraction

qui inclut les particules de sol erodées durant le ruissellement (Sharpley et al. 1992).

5.5.1.4 P dissous réactif au molybdate

Sous maïs, les concentrations en P dissous réactif au molybdate (DRP) ont varié entre

0,06 et 0,60 mg L-l pour une concentration moyenne de 0,25 mg L-l (Tableau 5.5.1).

Gaynor et Findlay (1995) ont rapporté des teneurs similaires en DRP de 0,16 à0,57 mg Ll

pour des pratiques culturales conventionnelles mais des concentrations jusqu'à 1,88 mg L-l

en l'absence de travail du sol sous des parcelles de mais recevant principalement des

fertilisant minéraux. Les concentrations en DRP sous mais dans I'eau de ruissellement

représentent en moyenne 39 %o du TP. Aucun effet de traitements n'a été noté mais les

dates d'échantillonnage ont eu un effet significatif (P < 0,001). Par contre, des ANOVA

effectuées par date ont montré que les concentrations en DRP du traitement LHM-F ont

tendance à être plus élevées que celles observées pour les traitements LHM-S et le MF et

ce, pour les deux échantillonnages qui ont suivi I'application de lisier (Annexe B, Figure

5). Tout comme dans le cas des concentrations en TDP, cet effet a été de courte durée.

Les résultats ont également démontré que f incorporation des résidus de culture de mais
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n'a pas influencé les concentrations en DRP dans I'eau de ruissellement (Annexe B,

Figure 5).

Sous fourrages, les concentrations en DRP dans l'eau de ruissellement ont varié entre

0,06 et 1,30 mg L-r pour une concentration moyenne de 0,52 mgl--r lTableau 5.5.1). Seul

I'effet des dates d'échantillonnage a été significatif (P < 0,001) mais les concentrations en

DRP du traitement LHM-F tendaient à être plus élevées que pour les autres traitements

après I'application de lisier (Annexe B, Figure 6). La forme DRP est considérée comme

étant la forme la plus rapidement disponible pour les algues (Sonzogni et al. 1982) et sous

fourrages, les concentrations en DRP représentent 6I Yo duTP.

Certains auteurs ont rapporté que les concentrations en DRP peuvent être plus grandes

lorsque aucun havail du sol n'est effectué en production de mais (Sharpley et Menzel

1987; Ga5mor et Findlay 1995) et le cas des plantes fourragères pourrait être pire (Daniel

et aI. 1994). Dans notre étude, le sol sous fourrages n'a pas été dérangé depuis 1989.

L'absence de travail du sol sous fourrages a donc réduit les pertes de sol. Bien que, les

concentrations sous forme de TPP dans l'eau de ruissellement ont été plus faibles sous

fourrages que sous maïs, les concentrations sous forme de DRP trouvées dans l'eau de

ruissellement ont cependarû été plus élevées sous fourrages que sous maïs. Sharpley et al.

(1992) ainsi que Turtola et Jaakkola (1995) ont également rapporté que l'application de

fertilisants laissés en surface pouvait augmenter les concentrations sous forme de perte de

DRP dans l'eau de ruissellement. En outre, une autre source qui contribue à

l'augmentation des concentrations de DRP est également retrouvée sous fourrages où elle

provient de la végétation. En effet, les feuilles de fourrages peuvent relâcher du P,

spécialement après des périodes de gel et de dégel (Timmons et Holt 1970; Ulén 1984).

5.5.1.5 P organique dissous

Les concentrations en P organique dissous (DOP) dans I'eau de ruissellement sous mais

ont varié entre < 0.01 et 0,59 mg L-r pour une concenffation moyenne de 0,13 mg L-l

(Tableau 5.5.1). Aucun effet significatif des traitements n'a eTéobservé pour le DOP. Les

concentrations en DOP peuvent aussi faire référence au P non réactif dissous (DUP)
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(Beauchemin et al. 2003). La concentration moyenne de DOP sous fourrages a été de 0,15

mg L-1. Les concentrations en DOP autant sous mars que sous fourrages ont des patrons

similaires aux concentrations de DRP. La forme DOP représente environ 16 oÂ du TP

pour les deux cultures.

5.5.2 Concentrations de P dans l'eau de drainage

5.5.2.1P total

Sous maïs, les concentrations en TP dans I'eau de drainage ont varié entre 0,01 et 0,62

mg L-l pour une concentration moyenne de 0,08 mg L-r (Tableau 5.5.2). Ces

concentrations sont dans la gamme de valeurs de 0,01 à 1,17 mg TP L-l des eaux de

drainage de 27 sites du Québec recevant majoritairement des engrais minéraux

(Beauchemin et al. 1998).

Sous maïs, les résultats ont montré une interaction significative (P < 0,001) entre les

traitements et les dates d'échantillonnage. Les concentrations en TP dans l'eau de

drainage sont plus élevées pour le traitement LHM-F que pour le traitement MF pour 9

dates d'échantillonnage sur 18 après l'application de lisier du 26 octobre (Annexe B,

Figure 7). Les concentrations en TP du traitement LHM-F sont également plus élevées

que celles obtenues avec le traitement LHM-S (11 dates sur 18). Par contre, aucune

difference significative (P > 0,10) n'a été observée entre le traitement MF et le traitement

LHM-S.

Sous fourrages, les concentrations en TP dans I'eau de drainage ont varié entre 0,02 et

0,15 mg L-l pour une concentration moyenne de 0,08 mg L-l lTableau 5.5.2). Une

interaction significative (P < 0,001) entre les traitements et les dates d'échantillonnage a

aussi été trouvée sous fourrages. Les concentrations en TP dans I'eau de drainage sont

plus élevées pour le traitement LHM-F que pour le traiternent MF pour 11 dates

d'échantillonnage sur 20 après I'application de lisier (Annexe B, Figure 8). Les

concentrations en TP du traitement LHM-F sont également plus élevées que celles

obtenues avec le traitement LHM-S (8 dates sur 20). Par contre, aucune différence

significative (P > 0,10) n'a été observée entre le traitement MF et le traitement LHM-S.
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Chapitre 5, Résultats et discussion

Les concentrations en TP obtenues sous mais et sous fourrages sont également plus

élevées que la nonne de 0,03 mg TP L-r pour la qualité de l'eau de surface au Québec.

Les quantités élevées de TP dans l'eau de drainage démontrent qu'il est important de tenir

compte du transport souterrain du P dans les modèles pour prédire les risques de

contamination en P des cours d'eau à partir des sols agricoles.

5.5.2.2 P total dissous

Les concentrations en TDP dans I'eau de drainage sous mais ont varié entre < 0,01 et 0,37

mg L-l pour une concentration moyenne de 0,06 mg L-l (Tableau 5.5.2). Ces

concentrations sont légèrement supérieures à la gamme de concentrations de 0,01-0,04

mg TDP L-r rapportée par Beauchemin et a7. Q003) pour 43 unités de sols analysés de la

région des basses terres de Montréal où une agriculture intensive est pratiquée. Par contre,

les concentrations en TDP de notre étude sont beaucoup plus faibles que celles rapportées

dans l'eau de drainage par Gaynor et Findlay (1995). Ces derniers ont observé une

concentration moyenne de 0,80 mg TDP L-l lorsqu'un travail conventionnel est pratiqué

sous mais comparativement à une concentration moyenne de 1,07 mg TDP Lt lorsque des

pratiques de conservation sont pratiquées et ce, pour des sols de la région de Harrow

recevant principalement des engrais minéraux.

Les résultats de notre étude ont démontré que la majorité du P total est sous forme

dissoute (TDP) (moyenne de 80 %). Les résultats ont également pu démontrer une

interaction significative (P < 0,001) entre les traitements et les dates d'échantillonnage.

Sous maïs, les concentrations en TDP dans I'eau de drainage sont plus élevées pour le

traitement LHM-F que pour le traitement MF pour l0 dates d'échantillonnage sur 19

(Annexe B, Figure 9). Les concentrations en TDP du traitement LHM-F sont également

plus élevées que celles obtenues avec le traitement LHM-S (10 dates sur 19). Par contre,

aucune différence significative (P > 0,10) n'a été observée entre le traitement MF et le

traitement LHM-S. Ces résultats suggèrent qu'une application récente de lisier peut

entraîner des concentrations plus élevées de P dans les eaux de drainage. Ce fait est

d'autant plus vrai si la période séparant l'application de fertilisants et une pluie est courte

(Nash et al. 2000). Dans notre expérience, dans les six jours qui ont suivi l'application de
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lisier, le sol a reçu des pluies totalisant 12 mm. La plus forte concentration en TDP

obtenue dans I'eau de drainage sous mais (0,37 mg TDP t-1; lennexe B, Figure 9) a été

obtenue durant cette période. Pour le reste de la période d'échantillonnage, le sol a reçu

un total de 68 mm de pluie (Figure 1, Chapitre 10).

Sous fourrages, les concentrations en TDP dans l'eau de drainage ont varié entre 0,03 et

0,12 mg L I pour une concentration moyenne de 0,07 mg L-l (Tableau 5.5.2). Les

résultats de notre étude ont démontré que 87 % du TP était sous forme TDP. Une

interaction significative (P:0,011) entre les traitements et les dates d'échantillonnage a

égalernent été trouvée sous fourrages. Les concentrations en TDP du traitement LHM-F

sont plus élevées que celles obtenues avec le MF pour 16 dates d'échantillonnage sur 20

(Annexe B, Figure 10). Par contre, très peu de différences significatives sont observées

entre les concentrations en TDP du traitement LHM-F et du traitement LHM-S ainsi

qu'entre le traitement LHM-S et le MF. Tout comme dans le cas sous mais, les

concentrations les plus élevées ont été observées suite à l'application de lisier de porc à

I'automne. Les concentrations moyennes de TDP sous mais et sous fourrages sont plus

élevées que la norïne de 0,03 mg TP L-I.

5.5.2.3 P total particulaire

Les concentrations en TPP dans l'eau de drainage sous maïs sont demeurées faibles. Des

moyennes de 0,02 et de 0,01 mg L-l ont été mesurées sous mais et sous fourrages,

respectivement (Tableau 5.5.2). Aucun effet de traiternent n'est rapporté quelle que soit la

culture. Les concentrations en TPP ont représenté en moyenne 20 et 23 % du TP sous

mais et fourrages, respectivement. Les concentrations sous formes TPP sont très faibles

sous mais et fourrages dans I'eau de drainage, en revanche, les concentrations de DRP

sont plus élevées. Des résultats similaires ont aussi été rapportés par Heckrath et al.

(1995) où laproportion de TP sous forme TPP variait entre 23 et35oÂpo:ur des loams

limoneux luvisoliques. Beauchemin et al. (1998) ont rapporté que la forme TPP était une

forme dominante lorsque les concentrations en TP des loams et des argiles de séries

gleysoliques des basses terres du St-Laurent étaient élevées. Ces résultats suggèrent que

le type de sol influence la migration du P vers les drains.


