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1. Introduction 
 
1.1 Le contexte 

Le 30 mai 2014, le ministre de lô£nergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, 

et le ministre du D®veloppement durable, de lôEnvironnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, M. David Heurtel, rendaient public le Plan dôaction 

gouvernemental sur les hydrocarbures. 

Ce plan propose une approche globale, cohérente, intégrée et rigoureuse, se traduisant par 

plusieurs actions, dont certaines ont d®j¨ ®t® r®alis®es et dôautres sont en voie de lô°tre. Le 

gouvernement avait alors notamment précisé ce qui suit : 

¶ bien quôil soit favorable au d®veloppement de la fili¯re des hydrocarbures, la 

s®curit® des personnes et lôenvironnement doivent °tre prot®g®s. Il veut donc 

réunir les conditions adéquates avant de poser quelque geste que ce soit; 

¶ le potentiel doit être confirmé, la rentabilité économique évaluée et les meilleures 

pratiques appliquées avant que ne soit autorisée toute exploitation. 

Le gouvernement a adopté le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, 

dont lôobjectif est dôassurer la protection des sources dôeau potable, en ao¾t 2014. Il a 

aussi présenté un projet de loi, adopté en juin 2014, reconduisant lôinterdiction 

permanente dôactivit®s p®troli¯res et gazi¯res dans lôestuaire du Saint-Laurent, ainsi que 

le moratoire en vigueur dans le golfe du Saint-Laurent et les limitations imposées ailleurs. 

Sur le plan du transport des hydrocarbures, le gouvernement assure le suivi des projets de 

pipelines. Conjointement avec le gouvernement de lôOntario, il a convenu de sept 

principes qui guideront la r®flexion dans lôanalyse de tout projet de pipeline, et mis en 

place une unité de vigilance permanente sur les hydrocarbures. Celle-ci a publié un 

premier rapport dô®tape en juin 2015 portant essentiellement sur le projet dôinversion du 

sens dô®coulement de lôol®oduc 9B dôEnbridge. Le gouvernement a ®galement pos® 

plusieurs conditions lui permettant dôadopter une position ferme en ce qui concerne le 

projet £nergie Est de TransCanada. Ce projet fera dôailleurs lôobjet dôaudiences publiques 

du Bureau dôaudiences publiques sur lôenvironnement (BAPE) en 2016. 

Enfin, le gouvernement veut sôassurer de r®unir les conditions ad®quates avant 

dôenvisager lôexploitation des hydrocarbures. Ainsi, un projet de loi de mise en îuvre de 

lôAccord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Qu®bec sur la gestion 

conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, qui est le miroir dôun projet 

de loi du gouvernement f®d®ral, a ®t® d®pos® ¨ lôAssembl®e nationale le 11 juin 2015. 

Ces projets de loi résultent de négociations intensives sur les modalités de gestion 

communes à mettre en place. 

Dans le cadre du Plan dôaction gouvernemental sur les hydrocarbures, deux ®tudes 

environnementales stratégiques (EES), lôune globale et lôautre propre ¨ lô´le dôAnticosti, 

ont ®galement ®t® annonc®es par le gouvernement du Qu®bec. Lôobjectif de ces deux EES 

est de faire le point sur lô®tat des connaissances et de recueillir les renseignements 

nécessaires pour définir les orientations gouvernementales au regard des enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques, de même que des enjeux relatifs à la sécurité 
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en matière de développement et de transport des hydrocarbures. Le but de cette démarche 

est : 

¶ de mieux connaître le potentiel en hydrocarbures économiquement exploitable 

sur le territoire;  

¶ de combler le manque dôinformation concernant les techniques utilisées, 

notamment la fracturation hydraulique et les conditions dôexploration et 

dôexploitation dôhydrocarbures en milieu marin; 

¶ dôanalyser les risques environnementaux et dô®tablir les mesures ¨ mettre en 
place pour les minimiser et en assurer une bonne gestion; 

¶ dô®tudier les m®canismes de consultation et de concertation favorisant 
lôacceptabilit® des communaut®s et lôam®nagement durable des territoires; 

¶ r®pertorier les meilleures pratiques ¨ mettre en îuvre avec lôindustrie et les 
partenaires; 

¶ dô®tudier les besoins en pétrole et en gaz naturel; 

¶ de comparer les risques associés aux différents modes de transport; 

¶ de permettre une mise à jour du cadre législatif et réglementaire. 

Pour ce faire, cinq chantiers portant sur lôenvironnement, la soci®t®, lô®conomie, le 

transport et les aspects techniques ont ®t® mis en place sous la responsabilit® dôun comit® 

directeur compos® de repr®sentants gouvernementaux et dôexperts universitaires. 

La phase 1 de lôEES sur les hydrocarbures consistait ¨ produire un bilan des 

connaissances des diff®rents aspects li®s aux travaux de recherche et dôexploitation des 

hydrocarbures. Ce bilan, dont les études ont été publiées le 2 avril 2015, a permis de 

constater que les connaissances dans certains domaines devaient être approfondies. Afin 

de pallier certaines de ces lacunes, la phase 2 de lôEES a consist® ¨ ®laborer un plan 

dôacquisition des connaissances additionnelles (PACA) qui comporte un total de 64 

nouvelles études. 

Rappelons que le gouvernement a déjà mené trois évaluations environnementales 

stratégiques sur le thème des hydrocarbures.  

Pour le milieu marin :  

¶ LôEES1 ï Bassin de lôestuaire maritime et du nord-ouest du golfe du Saint-

Laurent, juillet 2010; 

¶ LôEES2 ï Bassins dôAnticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs, 

septembre 2013. 

Pour le milieu terrestre :  

¶ Lô®valuation environnementale strat®gique sur le gaz de schiste, janvier 2014. 
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Le Bureau dôaudiences publiques sur lôenvironnement (BAPE) a également réalisé des 

mandats sur ce thème : 

¶ les enjeux liés aux lev®s sismiques dans lôestuaire et le golfe du Saint-Laurent (de 

mars à août 2004); 

¶ le d®veloppement durable de lôindustrie des gaz de schiste au Qu®bec (de 

septembre 2010 à février 2011); 

¶ les effets li®s ¨ lôexploration et ¨ lôexploitation des ressources naturelles sur les 

nappes phréatiques aux Îles-de-la-Madeleine (de mai à octobre 2013); 

¶ le d®veloppement de lôindustrie du gaz de schiste (de mars ¨ novembre 2014). 

Les ®tudes pr®vues dans le PACA permettent dôatteindre les objectifs des EES en 

soutenant les travaux qui ont pour but de donner au Québec un nouveau cadre législatif et 

réglementaire sur les hydrocarbures. 

De plus, les travaux de lôEES propre ¨ lô´le dôAnticosti viendront nourrir la r®flexion du 

gouvernement sur le bien-fond® dôautoriser ou non des travaux dôexploration au moyen 

de la fracturation hydraulique. 

Concurremment aux EES, le gouvernement élabore une nouvelle politique énergétique 

pour la période 2016-2025, destinée à remplacer la Stratégie énergétique du 

Québec 2006-2015. Les travaux en cours sôappuient, entre autres, sur des tables rondes 

compos®es dôexperts des diff®rentes fili¯res ®nerg®tiques ainsi que sur la participation des 

citoyens intéressés par le sujet. 

La nouvelle politique énergétique situera les hydrocarbures dans les choix énergétiques 

du Qu®bec. Quant aux EES, elles fourniront de lôinformation pour d®finir lôencadrement 

l®gal et r®glementaire en mati¯re dôhydrocarbures, dôen r®partir les b®n®fices et dôen 

minimiser les effets n®gatifs aussi longtemps quôils occuperont une place importante dans 

le bilan énergétique du Québec. En ce sens, ces démarches sont complémentaires. 
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1.2 La démarche 

ê lô®t® 2014, un comité directeur (comité) a été formé pour diriger les travaux des deux 

EES. Ce comité, coprésidé par Mme Christyne Tremblay, sous-ministre du 

D®veloppement durable, de lôEnvironnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, et M. Gilbert Charland, sous-ministre de lô£nergie et des Ressources 

naturelles, comprend six représentants indépendants provenant du milieu universitaire 

ainsi que des repr®sentants des minist¯res des Affaires municipales et de lôOccupation du 

territoire, des Finances, de la Sécurité publique et des Transports (voir la liste des 

membres ¨ lôannexe 1). 

Les ministères de la Forêt, de la Faune et des Parcs et de la Santé et des Services sociaux 

ainsi que le Secrétariat aux affaires autochtones collaborent aux travaux des chantiers. 

La d®marche a ®t® divis®e en quatre phases se d®roulant en parall¯le pour lôEES globale 

et lôEES propre ¨ lô´le dôAnticosti. 

Phase 1 : Un bilan des connaissances pertinentes existantes. Celui-ci a été publié le 

2 avril 2015. À partir de ce bilan et des priorités retenues par le comité, et 

en tenant compte des d®lais impartis, un plan dôacquisition de 

connaissances additionnelles (PACA) a été élaboré et publié en même 

temps que le bilan des connaissances. 

Phase 2 : Le présent document, fait état des résultats des études mentionnées dans 

le PACA. ê noter que celles qui nô®taient pas termin®es lors de sa 

rédaction ont été prises en compte, dans la mesure du possible, puisque 

certains des constats et des enjeux préliminaires ont été discutés avec les 

coordonnateurs et les experts des différents chantiers. 

 La liste des ®tudes par chantier ainsi que lô®tat dôavancement des travaux 

sont pr®sent®s ¨ lôannexe 2. 

Phase 3 : Des consultations publiques sont pr®vues ¨ lôautomne 2015 sur les 

connaissances acquises grâce aux études du PACA et aux constats 

quôelles ont permis de faire.  

Phase 4 : La r®daction dôun rapport final pour chacune des EES. 
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1.3 La réalisation des études mentionnées dans le plan 
dôacquisition de connaissances additionnelles (PACA)  

Au cours de la phase 2 des EES, 64 études ont été réalisées par des équipes de chercheurs 

de différents horizons. Sur ces 64 études, 43 étaient terminées au moment de rédiger le 

document de consultation.  

Le présent document constitue une synthèse des connaissances acquises grâce aux études 

figurant dans le PACA au printemps 2015, des principaux constats et enjeux soulevés 

dans les cinq chantiers et des meilleures pratiques à mettre en place afin de réglementer 

lôexploration et lôexploitation des hydrocarbures.  

Les rapports finaux feront ®tat de lôensemble des ®tudes, du r®sultat des consultations 

publiques et permettront de répondre aux objectifs des EES. 

 

1.4 Les hydrocarbures au Québec 
 

La demande 

 

Il nôy a, ¨ lôheure actuelle, aucune extraction dôhydrocarbures fossiles au Qu®bec. Pour 

subvenir à ses besoins, en 2013, le Québec a importé 137 millions de barils de pétrole 

(Mbp) et 7,7 milliards de m3 de gaz naturel (Whitmore et Pineau, 2014) de provinces et 

dô£tats producteurs, au Canada et aux £tats-Unis et de différents endroits dans le monde.  

Au Québec, les hydrocarbures comptent pour plus de la moitié du bilan énergétique. Au 

cours des 25 derni¯res ann®es, la demande totale dô®nergie et de produits p®troliers a cr¾ 

en moyenne dôenviron 1 % par ann®e. La part du march® de lô®nergie occup®e par les 

hydrocarbures dans le bilan énergétique québécois est donc restée relativement stable, 

représentant environ 40 % pour le pétrole et près de 15 % pour le gaz naturel. 

De 1999 ¨ 2011, la consommation totale dô®nergie a augment® de 14 % au Québec, en 

raison notamment de lôaccroissement de la population et du PIB. Côest le secteur des 

transports, alimenté presque exclusivement par les produits pétroliers, qui a connu la plus 

forte augmentation (37 %).  

Malgré les initiatives et les mesures visant à une plus grande efficacité énergétique, 

lôOffice national de lô®nergie (ONE, 2013) ainsi que la R®gie de lô®nergie (2014) 

prévoient une relative stagnation de la consommation de pétrole au Québec dans la 

prochaine d®cennie. Quant au gaz naturel, lôONE pr®voit une augmentation de 0,25 % par 

an dôici 2035 alors que la R®gie de lô®nergie (2014) pr®voit 2 % par an jusquôen 2030. Il 

demeure toutefois possible, dans le contexte de la lutte contre les changements 

climatiques, que lôascendant de certains £tats, dont le Qu®bec, ayant des politiques 

énergétiques et environnementales, ait pour effet de modifier ces prévisions. 
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Lôapprovisionnement 

 

Alors quôen 2012, le p®trole consomm® provenait majoritairement dôoutre-mer, 

principalement dôAfrique, la situation sôest invers®e en 2013 : les raffineries québécoises 

sont aujourdôhui approvisionn®es en grande partie par des fournisseurs nord-américains 

(lôOuest canadien et les £tats-Unis). Jusquô¨ tout r®cemment, la quasi-totalité du gaz 

naturel venait de lôOuest canadien, mais il provient de plus en plus souvent des £tats-

Unis, o½ lôon exploite le gaz de schiste.  

Les distributeurs du Qu®bec et de lôOntario cherchent ¨ accro´tre leur acc¯s ¨ cette 

nouvelle source dôapprovisionnement plus rapproch®e afin de r®duire leurs co¾ts de 

transport. En 2013, lôimportation dôhydrocarbures repr®sentait 13,5 G$, soit lô®quivalent 

de 61 % du déficit commercial du Québec.  

Le pétrole importé est acheminé par train, par navire et par oléoduc. Il est ensuite 

transformé en produits raffinés, notamment en essence, en diesel et en carburéacteur, 

mais également en mazout, en asphalte, en charges pétrochimiques et autres produits 

dérivés. 

Le Québec a deux raffineries sur son territoire : Suncor à Montréal et Valéro à Lévis. 

Ensemble, elles fournissent près de 20 % de la production canadienne de produits 

pétroliers raffinés. En 2013, les exportations nettes de ces produits ¨ lôext®rieur du 

Québec représentaient quelque 12,6 millions de barils par jour (Mbp) et une contribution 

au PIB du Qu®bec dôenviron 200 M$ (MERN, 2014).  

Chaque année, le Québec importe autour de six milliards de mètres cubes de gaz naturel, 

entièrement transporté par gazoduc. La distribution est ensuite assurée essentiellement 

par les sociétés Gaz Métro et Gazifère, lesquelles exploitent également les principaux 

réseaux de gazoducs actifs sur le territoire du Québec.  

Une fraction du gaz naturel reçu au Québec est liquéfiée (GNL) à des fins de stockage 

pour permettre un approvisionnement additionnel en période de pointe hivernale. Le 

GNL produit sert également à approvisionner la Route bleue, un réseau de ravitaillement 

pour les v®hicules dans lôest du Canada, de m°me que certains clients industriels qui ne 

sont pas reliés au réseau de distribution par gazoduc, contribuant ainsi à la réduction des 

gaz à effet de serre. La Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent et la 

Gaspésie, ainsi que certaines municipalités régionales de comté (MRC), ne sont pas 

intégrés au réseau de distribution de gaz naturel, ce qui représente à la fois un enjeu 

économique et un enjeu environnemental pour le secteur industriel. 

Quelques projets dôusines ou de gazoducs en d®veloppement portent sur lôexportation et 

la distribution de gaz naturel liqu®fi®, dôautres sur lôapprovisionnement en gaz naturel des 

entreprises situées notamment sur la Côte-Nord.  

Le Québec possède plus de 600 entreprises p®trochimiques, ce qui en fait, avec lôOntario 

et lôAlberta, lôun des principaux joueurs canadiens de cette industrie au pays. Lôindustrie 

qu®b®coise se concentre dans lôest de Montr®al, o½ se trouve la raffinerie Suncor, les 

usines Chimie ParaChem, Indorama PTA Montréal et Selenis Canada, ainsi que le port de 

Montréal et un vaste réseau de voies ferrées et de pipelines. 
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Les prix 

 

Le prix du baril de pétrole (WTI en $ US courants) a beaucoup changé au cours des 

derni¯res ann®es. Il est dôabord pass® de moins de 30 $ le baril au début des années 2000 

à un prix record de 145 $ en juillet 2008 (tableau 1). Puis, dans les mois et les années qui 

ont suivi, la crise économique mondiale a complètement perturbé le marché et le prix du 

pétrole. En décembre 2008, le baril connaissait un nouveau creux de 30 $ avant de 

remonter graduellement.  

Le boom du pétrole de schiste aux États-Unis ayant accru lôoffre de faon importante sur 

les marchés, le prix du baril est redescendu. Ces derniers mois, le prix du pétrole a fluctué 

de façon importante. 

 

Tableau 1 : Prix du pétrole WTI, de janvier  2000 à août 2015 par baril (en dollars 

US courants) 

 
Source : EIA, septembre 2015 

De 2000 à 2008, le prix du gaz naturel a suivi une tendance similaire à celle du pétrole, 

côest-à-dire quôil est pass® dôenviron 2 $ US le pied cube en janvier 2000 à 13 $ en 

juin 2008. Il a ensuite décru rapidement en raison de la crise économique mondiale 

(tableau 2) 

Toutefois, depuis 2008, contrairement au pétrole, le prix du gaz naturel nôa pas augment®. 

Il a m°me continu® ¨ baisser jusquô¨ tomber sous la barre des 2 $ US le pied cube en 

avril 2012. Cela sôexplique par le fait que le march® du gaz naturel est continental alors 

que celui du p®trole est mondial, ce qui fait que lôexploitation du gaz de schiste aux États-

Unis sôest fait davantage sentir sur le prix du gaz dans les march®s nord-américains.  

Tableau 2 : Prix du gaz naturel, de janvier 2000 à août 2015 par pied cube (en 

dollars US courants) 

 
 

Source : EIA, septembre 2015 
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Le potentiel québécois 

Lôexploration en vue dôune exploitation de p®trole et de gaz a une longue histoire au 

Québec. Près de 1 000 puits ont ®t® for®s depuis 1860 bien quôaucune exploitation ¨ 

grande ®chelle nôait vu le jour.  

Les activit®s dôexploration des hydrocarbures en milieu terrestre se concentrent à 

lôint®rieur de cinq grandes r®gions g®ologiques situ®es dans les bassins s®dimentaires du 

sud de la province : les basses-terres du Saint-Laurent, la Gasp®sie, lô´le dôAnticosti et le 

Bas-Saint-Laurent. Dans le milieu marin, ces activités sont concentrées sur le gisement 

dôOld Harry dans le golfe du Saint-Laurent. 

 

Figure 1 : Historique 

 

 

Des projets dôexploration sont toujours en cours et quelques bassins pr®sentent un 

potentiel reconnu en ce qui concerne le pétrole et le gaz naturel. Certains projets 

pourraient entrer en production advenant que le potentiel géologique et économique soit 

confirmé.  

Pour chacune des structures géologiques, des analogues ont été établis (voir le tableau 3). 

Ces analogues sont essentiels aux analyses réalisées dans le cadre des études afin 

notamment de d®terminer les bonnes pratiques reli®es ¨ lôexploration ou ¨ lôexploitation 

de ces structures et de caractériser leur potentiel économique quand les données 

disponibles le permettent. 

Malgr® le faible taux dôactivit® dans lôexploration des hydrocarbures au Qu®bec, quelques 

sociétés prospectrices telles que Pétrolia, Junex, Ressources et Énergie Squatex y ont leur 

siège social ainsi que des entreprises de soutien qui leur offrent des biens et des services 

(forages, levés géophysiques, hélicoptères, etc.). Ces sociétés et ces fournisseurs sont 

principalement situés dans les régions de Montréal et de Québec.  

Par ailleurs, rappelons que la société en commandite Hydrocarbures Anticosti (HA SEC) 

a ®t® form®e en 2014 pour faire lôexploration et, le cas ®ch®ant, lôexploitation des 

hydrocarbures sur lô´le dôAnticosti. Par lôinterm®diaire de Ressources Qu®bec, filiale de 
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la soci®t® dô£tat Investissement Qu®bec, le gouvernement est commanditaire à hauteur de 

35 % dans la coentreprise. En 2014 et 2015, HA SEC a réalisé 12 sondages 

stratigraphiques sur lô´le qui consistaient essentiellement ¨ pr®lever des carottes de roc en 

profondeur. Les r®sultats de ces sondages devraient fournir de lôinformation additionnelle 

sur la pr®sence de gaz et de p®trole sur lô´le. 

Tableau 3 : £tat des connaissances sur les ressources potentielles dôhydrocarbures 

du Québec1 

Nom Typologie ï Québec  Analogue  typologie ï 
Analogue  

Galt Gaz et pétrole dans des 

calcaires dévoniens 

fracturés à faible 

porosité primaire de la 

Formation des Calcaires 

supérieurs de Gaspé 

dans un anticlinal à 

double plongée 

Bassin dôAnadarko, 

principalement dans les 

£tats de lôOklahoma et 

du Kansas 

Gaz et pétrole dans des 

calcaires mississippiens 

fracturés à faible 

porosité primaire du 

Groupe de Mayes. Le 

pétrole est concentré 

dans le réseau de 

fractures et le gaz, dans 

des pièges 

stratigraphiques 
Bourque Gaz et pétrole dans des 

calcaires dévoniens 

fracturés à faible 

porosité primaire de la 

Formation des Calcaires 

supérieurs de Gaspé 

Haldimand Grès dévoniens 

faiblement poreux et 

fracturés de la 

Formation de York 

River 

Gr¯s dôOriskany, 

couvrant surtout les 

États de New York, de 

la Pennsylvanie et de la 

Virginie occidentale 

Gaz dans des grès 

dévoniens fracturés à 

porosité variable de la 

Formation dôOriskany 

 Membre médian de la 

Formation de Bakken 

du bassin de Williston, 

dans les États du 

Dakota du Nord, du 

Montana, et les 

provinces du Manitoba 

et de la Saskatchewan 

Pétrole dans des grès 

calcareux et des 

siltstones dolomitiques 

fracturés et faiblement 

poreux du membre 

médian de la Formation 

de Bakken, dô©ge 

dévonien à 

mississippien 

Massé Gaz et pétrole dans des 

calcaires dolomitisés de 

type hydrothermal de la 

Formation de Slave 

Point en Alberta 

Gaz dans des calcaires 

et récifs dolomitisés 

dévoniens de type 

                                                 
1 La région des basses-terres du Saint-Laurent a fait lôobjet dôune ®tude pr®alable dans le cadre du bilan des 
connaissances qui ne sera pas reprise ici. Voir S. Séjourné et M. Malo, Géologie et potentiel en hydrocarbures des 
bassins sédimentaires du sud du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre 
Environnement, 2015. 

http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Chantier-economie-synthese-geologique.pdf
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/Chantier-economie-synthese-geologique.pdf
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Nom Typologie ï Québec  Analogue  typologie ï 
Analogue  

Formation de Sayabec 

dô©ge Silurien  

hydrothermal de la 

Formation de Slave 

Point 

Old Harry Grès fluviatiles 

carbonifères des 

formations de Bradelle 

et de lô´le Brion 

Grès carbonifères de la 

partie sud de la mer du 

Nord 

Grès fluviatiles 

carbonifères de la 

Formation de Schooner 

Anticosti  Shale de la Formation de 

Macasty 

Formation de Point 

Pleasant en Ohio et 

Formation dôUtica en 

Pennsylvanie et en 

Ohio  

Gaz et pétrole dans des 

schistes de roche mère 

dans les formations de 

Point Pleasant et 

dôUtica 

 

Le présent document fait état des résultats des études mentionnées dans le Plan 

dôacquisition des connaissances. Il sert dôintrant ¨ la consultation publique que m¯nera le 

gouvernement pour :  

¶ recueillir, analyser et prendre en considération les préoccupations et les attentes 

des participants; 

¶ valider les constats (effets, mesures dôatt®nuation, observations) et recueillir les 
commentaires. 
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2. Caractéristiques des milieux biophysiques 
 
2.1 Portée  

La présente section documente les principales caractéristiques des milieux biophysiques 

traités dans les EES, à savoir la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et lô´le dôAnticosti. Ces 

secteurs ont ®t® retenus, car ils sont inclus dans la zone dô®tude de la présente évaluation. 

Les principales caractéristiques biophysiques de chacun de ces secteurs y sont décrites 

bien que lôaccent ait ®t® mis sur lô´le dôAnticosti. 

Il convient de mentionner que les caractéristiques du territoire des basses-terres du Saint-

Laurent (BTSL) ont ®t® fournies dans le cadre de lôEES sur le gaz de schiste et quôil 

nô®tait pas pr®vu dôactualiser ces donn®es ici. Toutefois, les renseignements contenus 

dans cette évaluation ont servi pour le présent exercice, notamment au chapitre des 

connaissances acquises, gr©ce aux ®tudes r®alis®es pour comprendre lôindustrie.  

 

2.2 Gaspésie 
 

Conditions climatiques 

 

Comme la presque totalité du sud du Québec, la Gaspésie possède un climat continental 

froid et humide, ¨ lôexception des sommets du massif des Chic-Chocs, soumis à un climat 

continental subpolaire. 

 

Le relief accidenté de la région explique sa grande variabilité climatique. Les 

municipalités du littoral nord, qui se trouvent généralement dans des anses situées à 

lôembouchure des rivi¯res, jouissent dôun climat plus maritime. Les temp®ratures 

annuelles moyennes y sont de 3,5 °C, et de moins de 0 °C au sommet des Chic-Chocs. La 

baie des Chaleurs porte bien son nom, puisquôelle affiche les temp®ratures annuelles 

moyennes les plus élevées de la région, avec 4 °C.  

 

La moyenne annuelle des précipitations varie de 950 à 1 300 mm. Côest dans le massif 

des Chic-Chocs que les chutes de neige annuelles, 675 cm en moyenne, sont les plus 

importantes au Québec. Le littoral nord, la vallée de la Matapédia ainsi que le fond de la 

baie des Chaleurs sont les régions qui reçoivent la plus faible quantité de précipitations 

alors que les Appalaches et la pointe est de la Gaspésie enregistrent les précipitations 

annuelles les plus importantes. Cette partie de la Gaspésie est plus fréquemment touchée 

par le passage des dépressions maritimes en provenance de la côte est américaine. 
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Caractéristiques géologiques 

 

Les caractéristiques géologiques de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de lô´le 

dôAnticosti sont pr®sentées en détail dans le bilan Géologie et potentiel en hydrocarbures 

des bassins sédimentaires du sud du Québec, réalisé dans le cadre des présentes EES 

(Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre Environnement, 2015). 

 

La Gaspésie a été structurée par deux principales orogénies : lôorog®nie taconienne, ¨ la 

fin de lôOrdovicien et lôorog®nie acadienne, au milieu du D®vonien. Il en d®coule  quôelle 

est formée de deux grands ensembles, la ceinture taconienne, au nord et au sud-est 

(boutonnière de Maquereau-Mictaw), et la ceinture acadienne ou ceinture de Gaspésie 

(Bourque et collab., 1995), au centre et au sud de la p®ninsule. Lôorog®nie salinique (Van 

Staal et collab., 2009) ayant affecté principalement les Appalaches du Nouveau-

Brunswick au Silurien a également eu des effets éloignés vers le nord dans les roches de 

la ceinture de Gaspésie (Bourque et collab., 2001; Bourque, 2001; Malo, 2001; Pinet, 

2010). 

 

La nature et le degré de maturation des roches mères identifiées indiquent que la région 

présente un potentiel pétrolier et gazier. Au cours de la dernière décennie, du pétrole et 

du gaz naturel ont été découverts en plusieurs endroits dans la partie nord-est de la 

péninsule (des estimations de ressources ont été faites pour ces gisements), mais le 

potentiel en hydrocarbures pour lôensemble de la Gasp®sie demeure largement m®connu. 

 

Une revue des propriétés géologiques (diagenèse, porosité, perméabilité, structuration, 

etc.) des roches couverture et des discontinuités naturelles devrait permettre de réduire 

les incertitudes liées à la géologie. 

 

Caractéristiques hydrogéologiques 

 

 Le contexte hydrogéologique des Appalaches (Gaspésie et Bas-Saint-Laurent) est 

constitu® de roches s®dimentaires (ou volcaniques) fractur®es, recouvertes dôune mince 

couche de sédiments glaciaires. Des vallées orientées N.-O./S.-E. présentent un second 

environnement constitué de vallées avec des flancs qui contiennent des épaisseurs de 

sédiments non consolidés plus grandes (figure 2) La recharge se fait surtout sur les flancs 

et au fond de ces vallées, mais les zones fracturées des hautes terres y contribuent 

également. 

 

Peu de moyens ont ®t® mis en place pour ®valuer lôhydrog®ologie de la Gasp®sie et il 

existe un nombre limité de piézomètres. Toutefois, une étude hydrogéologique a été 

réalisée dans le secteur de Haldimand près de Gaspé (CIRAIG, 2014). Cette étude 

(Raynauld et collab., 2014) a notamment mis en lumi¯re le fait que lôaquif¯re dôeau 

potable, situé à moins de 40 mètres sous la surface, était séparé du réservoir pétrolier par 

environ 700 mètres de roche. 
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Figure 2 : Contexte hydrogéologique des Appalaches (Gaspésie et 

Bas-Saint-Laurent)  

 

Un aquifère est une formation géologique, consolidée ou non, à partir de laquelle il est possible 

dôextraire un volume dôeau utilisable. Cette d®finition sôapplique ¨ certaines conditions, la 

premi¯re ®tant que sôil nôy a pas assez dôeau, il nôy a pas dôaquif¯re, la seconde, que si lôeau est 

trop sal®e pour °tre utilisable, ou quôelle contient trop de mati¯res dissoutes, la formation nôest 

pas réputée aquifère. 

La profondeur de la base des aquifères est difficile à établir, car dans la très grande majorité des 

cas, les forages pour les puits dôapprovisionnement en eau cessent d¯s que le volume dôeau 

requis est atteint, ¨ une profondeur qui nôest pas n®cessairement repr®sentative de la profondeur 

totale de lôaquif¯re. 

Tous les aquifères possèdent une vulnérabilité particulière à la contamination : un aquifère 

confin® est g®n®ralement mieux prot®g® contre une source de contamination ¨ la surface quôun 

aquifère en nappe libre, et un aquifère situé dans une zone de résurgence est moins vulnérable 

quôun aquif¯re situ® dans une zone de recharge. 

La protection des aquifères contre la contamination provenant des profondeurs est liée à la 

présence de roches couverture dans les réservoirs pétroliers. En effet, la présence 

dôhydrocarbures liquides ou gazeux suppose un horizon g®ologique imperm®able, en lôabsence 

duquel les hydrocarbures, moins denses que lôeau, auraient, au cours des p®riodes g®ologiques, 

migré vers la surface où ils auraient été oxydés. 
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Caractéristiques hydrographiques et hydrologiques 

 

La Gaspésie est bordée par les eaux sal®es de lôestuaire du fleuve Saint-Laurent au nord, 

du golfe du Saint-Laurent ¨ lôest et de la baie des Chaleurs au sud. La r®gion poss¯de de 

nombreuses rivières principalement orientées vers le nord ou vers le sud et les lacs sont 

peu nombreux et de petite taille (figure 3). Les bassins versants du nord de la péninsule 

gaspésienne sont en général plus petits et plus abrupts que ceux situés au sud. On trouve 

trois bassins versants de plus de 2 000 km2 en Gaspésie, ceux des rivières Matapédia, 

Cascapédia et Bonaventure, tous orientés vers le sud. À cheval entre le Québec et le 

Nouveau-Brunswick, et servant de frontière naturelle sur environ 100 km, se trouve la 

rivière Ristigouche dont la rivière Matapédia est tributaire. La rivière Ristigouche draine 

un bassin versant dôenviron 12 820 km2, dont un peu moins de la moitié se situe au 

Québec et se déverse dans la baie des Chaleurs.  

 

Figure 3 : Emplacement et superficie ¨ lôexutoire des principaux bassins versants de 

la Gaspésie 

 

 
 
Note :  Les triangles verts indiquent lôemplacement des stations hydrom®triques ouvertes du 

Centre dôexpertise hydrique du Qu®bec (CEHQ) mesurant le débit en temps réel. 
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La Gaspésie compte quelques stations hydrométriques en service réparties sur différentes 

rivières. Les d®bits dô®tiage de r®currence de deux ans sur sept jours cons®cutifs (Q2, 7 ) y 

sont de lôordre de 2 à 4 L/s par km2, légèrement plus élevés que ceux des basses-terres du 

Saint-Laurent et du Bas-Saint-Laurent (CEHQ, 2008). Lôhydraulicit® annuelle moyenne y 

est ®galement l®g¯rement plus forte, avec des d®bits de lôordre de 25 à 30 L/s par km2. 

Quant aux d®bits de crues de r®currence de deux ans, ils sont de lôordre de 200 ¨ 350 L/s 

par km2. La crue printani¯re sôobserve g®n®ralement vers la mi-mai. 

 

Caractéristiques écologiques 

Le portrait écologique présenté ici est celui de la région naturelle de la péninsule de la 

Gaspésie, une unité écologique du cadre écologique de référence du Québec (CERQ)2 

développé par le ministère du Développement durable, de lôEnvironnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) (figure 4). Cette région naturelle 

appartient à la province naturelle des Appalaches et touche deux régions administratives, 

soit la GaspésieïÎles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent. Dôune superficie dôenviron 

25 000 km2, elle est entourée sur trois côtés par le golfe du Saint-Laurent et séparée de la 

masse continentale du côté ouest par les vallées principales des rivières Matapédia et 

Matane.  

 

La physiographie de cette région naturelle est domin®e par un vaste plateau qui sô®tale 

essentiellement entre 300 et 600 m¯tres dôaltitude. La surface de ce plateau est 

aujourdôhui d®coup®e par de nombreuses vall®es profondes et sinueuses, dont celles des 

rivières Cap-Chat et Sainte-Anne (au nord) et Cascapédia et Bonaventure (au sud). Ce 

plateau est domin® par des massifs montagneux dont les sommets sô®l¯vent g®n®ralement 

entre 800 et 1 100 m. Les deux principaux massifs sont le chaînon des monts Chic-Chocs, 

allant de rivière Matane jusquôau mont Albert et le massif des monts McGerrigle o½ se 

trouve le point culminant de la Gaspésie, le mont Jacques-Cartier, à 1 270 m dôaltitude. 

Constitu®s de roches plus r®sistantes ¨ lô®rosion (m®tabasaltes, ophiolites, granites), la 

ligne presque horizontale de ces sommets et les plateaux sommitaux du mont Albert et 

des monts McGerrigle t®moignent de lôexistence dôune ancienne p®n®plaine, aujourdôhui 

érodée.  

 

Le socle rocheux de la péninsule est principalement composé de roches sédimentaires 

(grès, argilites, calcaires et conglomérats), déposées pendant plusieurs épisodes 

océaniques sur la plate-forme continentale ou dans les bassins marins de 615 Ma jusquô¨ 

330 Ma. ê cela sôajoute une petite quantit® de roches volcaniques (basaltes) et 

magmatiques (granites), tout comme les roches ultramafiques du mont Albert. 

 

Les dépôts de surface couvrant la majorité de la péninsule de la Gaspésie sont les dépôts 

dôalt®ration et de colluvion. Les d®p¹ts glaciaires (tills) sont peu abondants, et les d®p¹ts 

fluvioglaciaires, alluvionnaires, glaciaux marins et organiques se partagent, à part plus ou 

moins égale, le reste du territoire. 

 

ê lôexception de cette zone littorale, le territoire est faiblement occup® et la for°t est tr¯s 

présente sur le territoire. Les aires protégées occupent 5,5 % de la région naturelle 

                                                 
2 Référence : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/rapports/cer_partie_1.pdf 
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(statistique issue du Registre des aires protégées du Québec). Des travaux sont en cours 

afin dôaugmenter les superficies prot®g®es de mani¯re ¨ r®pondre aux objectifs 

gouvernementaux en mati¯re dôaires prot®gées.  

 

Figure 4 : Localisation de la région naturelle de la péninsule de la Gaspésie 

 

Détermination des eaux utilisables, évaluation de leur quantité et détermination des 

cours dôeau qui ne peuvent pas fournir le volume n®cessaire ¨ lôindustrie  

 

Le bilan des connaissances environnementales (CIRAIG, 2014) a conclu quôil est 

impossible de déterminer si les aquifères de la Gaspésie sont assez productifs pour 

fournir la quantit® dôeau n®cessaire ¨ lôexploitation des hydrocarbures, puisquôon 

possède, pour le moment, peu de connaissances sur lôhydrog®ologie de la Gasp®sie.  

 

Pour ce qui est des eaux de surface, m°me si, globalement, il existe assez dôeau ¨ 

lô®chelle du Qu®bec pour satisfaire les besoins de lôexploration et de lôexploitation des 

hydrocarbures (Gangbazo, 2013), aucune ®tude portant sur les cours dôeau de la 

Gasp®sie nôa ®t® faite pour d®terminer ceux qui ne peuvent pas fournir le volume dôeau 

nécessaire ¨ lôindustrie.  

 

Advenant une exploitation par lôindustrie des hydrocarbures en Gasp®sie, une analyse 

d®taill®e des volumes dôeau disponibles sur ses bassins versants devrait °tre faite.  
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2.3 Bas-Saint-Laurent 
 

Conditions climatiques 

 

Comme la presque totalité du sud du Québec, le Bas-Saint-Laurent possède un climat 

continental froid et humide. Le littoral de cette r®gion est constitu®, jusquô¨ Matane ¨ 

lôest, dôun relief en terrasse de faible altitude (moins de 250 m¯tres) bordant lôestuaire du 

fleuve Saint-Laurent, y créant un climat plus maritime. Les températures annuelles 

moyennes de ces basses terres, qui varient entre 3 et 4 °C, sont très uniformes 

spatialement. Elles sont comparables ¨ celles que lôon trouve dans des r®gions situ®es 

plus au sud et sont supérieures de 2 à 3 ÁC aux temp®ratures des r®gions de lôAbitibi qui 

se trouvent à la même latitude. Les températures annuelles moyennes diminuent 

graduellement avec lô®loignement du fleuve et lôaugmentation de lôaltitude, pour 

atteindre de 2 à 2,5 °C. 

 

La moyenne annuelle des précipitations totales varie de 950 mm, sur le littoral, à 

1 200 mm, ¨ lôint®rieur des terres. 

 

Caractéristiques géologiques 

 

Tout comme la région de la Gaspésie, la région du Bas-Saint-Laurent a été structurée par 

deux orogénies principales : lôorog®nie taconienne, ¨ la fin de lôOrdovicien, et lôorog®nie 

acadienne, au milieu du Dévonien. 

 

Les forages profonds et les levés sismiques de qualité sont rares dans cette région où la 

géologie est complexe et a longtemps été n®glig®e faute dôaffleurements et de donn®es de 

sous-surface exploitables. La pr®sence dôune roche m¯re en profondeur para´t ®tablie, 

mais ses caractéristiques demeurent théoriques. De récents développements indiquent 

toutefois que le potentiel pétrolier et gazier de la r®gion est r®el et m®rite dô°tre revisit® 

de manière approfondie, à la lumière de nouveaux modèles géologiques et de nouveaux 

concepts dôexploration. 

 

Lôexploration dans cette r®gion longtemps n®glig®e pourrait °tre revitalis®e en dressant 

une synthèse des données, en révisant les modèles géologiques et les concepts 

dôexploration et en faisant la collecte de nouvelles donn®es. Plusieurs publications et une 

découverte récente justifient cet effort. 

 

Caractéristiques hydrogéologiques 

 

Les caractéristiques hydrogéologiques du Bas-Saint-Laurent ayant été décrites avec celles 

de la Gaspésie, elles ne seront pas reprises dans la présente section. 

 

Les connaissances sur les eaux souterraines du Bas-Saint-Laurent sont peu nombreuses et 

fragmentaires. Aucun projet de cartographie hydrog®ologique nôavait ®t® achev® ou ®tait 
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en cours de réalisation dans cette région avant 2012 (Université du Québec à Rimouski, 

2012). 

 

Depuis 2012, un projet du Programme dôacquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines (PACES) est en cours. Cette ®tude est pilot®e par lôUniversit® du Qu®bec ¨ 

Rimouski, en partenariat avec le Centre Eau Terre Environnement de lôInstitut national 

de la recherche scientifique (INRS-ETE). Elle touche la partie nord-est du 

Bas-Saint-Laurent et a notamment pour objectif de dresser un portrait des conditions 

hydrog®ologiques (qualit®, quantit® et vuln®rabilit® de lôeau souterraine) ¨ lô®chelle du 

bassin versant. 

  

Caractéristiques hydrographiques et hydrologiques 

La région du Bas-Saint-Laurent est longée au nord-ouest par lôestuaire moyen et 

lôestuaire maritime du fleuve Saint-Laurent. De la pointe de lô´le dôOrl®ans jusquô¨ 

lôembouchure du Saguenay, lôeau du fleuve est saum©tre et contient beaucoup de 

s®diments en suspension. Lôestuaire maritime d®bute ¨ lôembouchure du Saguenay. Lôeau 

y est salée avec des apports en eau douce et les marées sont fortes. 

Le Bas-Saint-Laurent contient quelques bassins versants, la plupart de moyennes 

superficies, assis dans la province écologique des Appalaches. Les lacs sont en général de 

petite superficie (90 % font moins de 20 ha). La région comporte toutefois deux grands 

lacs, le lac Témiscouata (66,82 km2) et le lac Matapédia (38,07 km2). Une part des 

bassins sô®coule en direction nord-ouest dans lôestuaire fluvial (figure 5).Ceux-ci font 

partie de la région hydrologique 02 ï Saint-Laurent sud-est. Au sud, les rivières 

Madawaska et Saint-Franois sô®coulent en direction sud et sont tributaires du fleuve 

Saint-Laurent. Ce dernier coule en partie aux États-Unis dans lô®tat du Maine avant de 

traverser la province du Nouveau-Brunswick pour se jeter dans la baie de Fundy. ê lôest, 

les rivières Matapédia et Cascapédia coulent vers la baie des Chaleurs.  
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Figure 5 : Emplacement et superficie ¨ lôexutoire des principaux bassins versants du 

Bas-Saint-Laurent  

 
Note : La région du Bas-Saint-Laurent est délimitée en noir sur la figure. Pour les bassins 

versants de la rivière Madawaska et Saint-François, la superficie indiquée correspond à 

la superficie drain®e en sol qu®b®cois. Les triangles verts indiquent lôemplacement des 

stations hydrom®triques actuellement en service du Centre dôexpertise hydrique du 

Québec (CEHQ) mesurant le débit en temps réel. 

 

Quelques stations hydrom®triques jaugent les bassins versants sô®coulant en direction de 

lôestuaire ainsi que le bassin versant de la Matap®dia. Le d®bit annuel moyen est de 

lôordre de 20 ¨ 25 L/s par km2. Les d®bits dô®tiage de r®currence de deux ans sur 

sept jours consécutifs (Q2, 7) sont généralement compris entre 1 et 3 L/s par km2. Les 

débits de crue de récurrence de deux ans (Q2) sont de lôordre de 150 à 250 L/s par km2et 

la crue printanière se produit généralement vers la fin avril. 
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