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INTRODUCTION

Dans le cadre de son Programme drlnventaire Ecologique(p.l.E.), dont les objectifs soñt de connaltre et de claõsffier
les_principaux lacs du Québec, la dÍvision limnologie du service
Qt¡allté des Eaux a procédé ã I'inventaire écologique du lac
Ni col et.

Le programme P.I.E. étant strictement un prograflrne
d'inventaire, cette étude se veut essentiellement descriptive
des conditions limnologiques et des caractéristiques du milieu
environnant. L'êtude des probìèmes particuliers et des mesures
correctives ã apporter ne fait pas partie du programme d'inven-
taire; elle est toutefois annexée au rapport quañd il y a lieu.

Etant donné qu'aucun problème d'ordre écologique n,a étê
détecté au ìac Nicolet les résultats du P.I.E. sont frésentésici dans un rapport descriptif des données, accompagirë d'une
carte d'inventaire écologique des milieux aquatique et environ-
nant. A notre avis, cette forme de prësentation s'adapte bien
ã toutes les catégories d'utilisateurs.

Ce travail technÍque est donc un pré-requis ã t'élabora-
tion de mesures concrètes de protection et de conservation du
lac Nicolet. A cet effet l'équipe limnologique du Service Qua'lité
des Eaux est ã la disposition de ceux qui travaillent ã cette
tâche.
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l.l
DESCRI PTION

DU MILIEU
PHYS IQUE

l.t.l
Sì tuati on

1.1.2
Plorphométrì e
et hydrogra-
phie du bas-
sin versant

Le lac Nicolet est situé dans une région assez éloignée des
grands centres urba'ins et sa principaìe voie d'accès est la route
no: 16l. Sa situation géographique le situe dans la municipalité
des Saints-Martyrs-Canadiens ã I'extrémité sud-ouest de 1a région
administrative 03 (Québec) , dans le comté de l^lolfe.

Le lac Nicolet se présente comme une cuvette encaissée entre
une série de collines dont les sommets culminent jusgu'ã 1500
pieds (456 mètres). Le niveau moyen du lac êtant de ll48 p'ieds
(348.9 mètres) au-dessus du niveau de la mer, la dénivellation
entre les sommets et le lac est donc de 352 pieds (107 mètres).
Le bassin versant qui couvre une étendue de 3.58 milles carrés
(9.26 km2) présente donc un aspect accidenté où dominent les
fortes pentes . ( voi r CARTE C .Q.E. I 4) .

TABLEAU: I-] DONNL,ES ¡1ORPHOMETRIQUES DU BASSIN VERSANT

1.1.3
C'limatol ogie

Les données climatiques produites dans le TABLEAU l-2 ont
été prises ä la station météorologique de Garthby opérée par'le
Service de Météorologie du ministêre des Richesses naturelles;
celle-ci est en service depuis 1946. La stat'ion est située sur
la rive ouest du lac Aylmer ã une distance d'environ B milles
(.l2.8 km) ä I'est du lac Nicolet. Il est bien entendu que ces
valeurs doivent être interprétées comme points de réfêrence
puisqu'une différence d'altitude de 335 pieds (.l01.8 m) sépare
le lac Nicolet (1.l48 p'ieds, 348.9 m) du lac Aylmer (813 pieds,
247.1 m) et que ìa configuration du relief est totalement
différente aux deux endroits.

TABLEAU r-2 D0NNEES METTOROLOGTQUES \1946-1972)

Température moyenne annuelle

Amplitude moyenne annuel le

Nombre de jours sans ge1

Prêcipitation totale annuel le

Préci pi tat'ion moyenne maximum (août)

Prêcipitation moyenne minjmum (avril)

39.30

53.00

194

43 .90

4.Bl

2.85

po.

p0.

F ( 4.oo c)

F (l l.5o c)
DONNETS

Superficie du bassin
versant (sans 1e ìac)

Nombre de tributaires

Nombre de chenaux

Longueur totale des
chenaux

Longueur moyenne des
chenaux

Densité de drainage

Densi té hydrographi que

Nombre de I acs

VALEUR

3.58 milles carrés (9.26 km')

2

2

I .68 mi I re (2.70 kn)

0.84 mi 1l e ( I .35 km)

0.46 mille/mille carrê (0.29 km/km')

0.55

2

po.

(111.50 cm)

( 12.21 cm)

( 7.23 cm)

Ce petit bassin versant ne componte que deux tributaires
d'une ìongueur totale de 1.68 mille (2.70km). Nous supposons
donc que le lac est alimentê par des eaux souterraines puìsque
le ruissellement de surface est pratiquement absent. 0n constate
en effet que'la densité de drainage est très faible, environ
0.46 mille/mille carré (0.29 km/km2). Cet indice peut s'expìiquer
par ìe fait que ce bassin est encaissê et recouvert presqu'entiè-
rement de forêt.

L'été .l973 fut un étê relativement chaud, les température¡
moyennes de jui[, ju'i'l'le[ et aott fu¡ent respçctivement de 63.7'F
(t7.2" c),62.2" t (.16.7" C) et 68.5'F (20.2" c) comparativement^
aux mQyennes mensuelles^des années 

.l946 ä 1972 qui furent de 62.4" F
(16.8" C) en juin, 64.9" F (lB.l" C) en juillet.et 62.2" F (14.7" C)
en août. Quant aux précipitations, elles ont été faibles (2.38
pouces,6.04 cm) en juillet 1973, pôr rapport ã la moyenne (4.5.|
pouces, 11.45 cm) des annêes 1946 à 1972; elles ont par contre été
pìus fortes en août 1973.

Un retour au TABLEAU I-2 nous fait constater une ampf itude
(différence de température entre 1a moyenne des mois^'les p'lus^
chauds et la moyenne des mois les plus fro'ids) de 53" F (.l1.6'C),
ce qui est relativement fort. Les valeurs de précipitation carac-
térisent une rég'ion arrosée mais qui demeure dans la moyenne du
Québec. Bref, on peut qua'lifier de continental et tempêrê'le
climat de la région.



1.1.4
Géo logìe et
dêpôts meu-
bl es

.l.1.5

Végétati on
forestière

l. | .6
Utilisation
du sol

L'assise rocheuse du bassin versant est d'âge pa1éozoîque
c'est-ã-dire qu'elle couvre une période allant de 500 mil lions
ã 285 millions d'années (Voir CARTE C.Q.E. l4) . La plus anc'ienne,
soit celle du cambrien, est reprêsentée par des quartzites et des
ardoises, roches que l'on retrouve sur la rive ouest du lac et au
nord du bassin. Les roches datant de l'ordovicien consistent
surtout en qabbro et sont situées au sud et ã I'est du bassin.
La période du Silurien comprend de ìa péridotite riche en olivine
avec de'la serpentine et du talc; celle-ci se distribue en sec-
tions, le ìong du rivage du lac ainsi que sur toutes les îles.
Le granite et d'autres roches acides intrusjves occupent une mince
bande allant de la rive est du lac jusqu'aux abords ciu mont Louise.
Cette derniêre formation date du dévonien (Cooke, l93B).

Quant aux dépôts meubles, ils consistera'ient vraisemblable-
ment en dépôts morainiques. D'ail leurs le rivage du lac est com-
posé ã 95% de blocs de tailles variées et on ne retrouve que très
peu de bande de sable.

La végétation cìimac'ique de la rêgion est l'érablière i
bouleau jaune qui couvre ìa majeure partie du bassin versant.
Ce type de forêt repose sur des dépôts généralement épais, de
bonne qualité et bien drainés.

Le nord du bassin est occupé par la forêt de recolonisation
qui consiste surtout en peupljers faux-tremble, en bouleaux blancs,
en feuillus intolérants et en mêlangés. Enfin on note l'absence
presque totale de zones humides supportant des aulnes.
(Voir CARTE C.Q.E. l4) .

D'après I'analyse de la carte produite par I'A.R.D.A.
(Voir CARTE C.Q.E. l4) on note que 1'utilisation du sol dans le
bassin est ìargement dominée par 'l'affectation forestière qui
compte pour 84.09% clu territoire. 0n retrouve la forêt ä peu
pr"ès par"tout, sauf dans ìa partie nord-est du bassin où I'on
rencontre les zones déboisées attribuées ã I'agriculture et ä
la présence urbaine.

TABLEAU I.3 SUPERFICIE TT POURCENTAGE DES MODES
D'UTILISATION DU SOL

UTILISATIONS

Zones urbaines

Extraction et mines

Zones de loisirs et
chal ets

Grandes cul tures

Terres en fri che

Forêt spontanée et
pì antée

Marais, marécages

Surface d'eau

TOTAL

MI LLES
CARRES

o_rt

0.26

0 .06

0.06

3.0r

3.58

0 .07

0.67

0.42

0. 15

7 .79

9.26

.83

7.26

4.48

1 .67

84.09

t00

KILOMETRES POURCENTAGE

CARRES

0.16 1.67
Pâturages semi-naturels ^ ,

et friches réceni.i'"'" o' 16

La fonction récréative occupe e]le aussi une p'lace de choix;
malgré le fait qu'elle ne couvre que 7.26% de la superficie, erie
occupe le second rang. ce type d'utilisation du sol se présente
dans le paysage comme une mince bande'longeant les ríves est, nord
et nord-ouest du lac Nicolet. 0n retrouve également un petit îlot
de cette catégorie près de l'exutoire du lac.

Dans le territoire du bassin, les zones agricoles se situent
exclusivement au nord-est, près du village des Saints-Mantyrs-
canadiens. Les superficies sont minimes et la fonction agrico]e
semble diminuée car on y trouve deux types d'utilisation qui
annoncent ã plus ou moins brève échéance le déclin de 1'agricuìture:
les pâturages semi-naturels et les terres en friche. D'ailleurs en
regardant le tableau, on constate que ì'agriculture occupe une place
de peu d'importance.

Il en est de même pour'l'affectation urbaine qui ne couvre
qu'une superficie de 0.03 mille carré (0.07 kmt).



Le bassin se présente donc comme un

tairement bo'isé dont l'occupation humaine
se limite ã une mince zone récréative sur
rives du lac Nicolet.

La densité de la population est três
habitants au m'ille carrê. La population
cipal ité des Saints-Martyrs-Canadiens est
ment t96 habitants t19lZ),

Lors de I'enquête effectuée sur le terrain,
1973, on a dénonbrê 227 habitants permanents (42
et 400 habitants sa'isonniers pour 90 chalets' 0n
que la pression dêmographique n'est pas tellement
le lac N'icolet.

territoire majori-
ì a p'lus jntensi ve
une partie des

faible soit 4.64
totale de la muni-
évaluêe ã seule-

1.2
DESCRI PTIO;I DU

TIILIEU IIUIÂIf'I

1.2.1
Densité de la
popul ation et
population li-
mi trophe du
lac

1.3.
ASPECTS SOCIO-
ECON0MTQUES

1.3. 1

Eval uati on
municipale

1 .3.2
Acti vi tés
êcon omi q ue s

1.3.3
Al imentation en
eau et reiet
des eaux usées

durant I 'été
rêsi dences)
voit donc
forte sur

L'enquête auprès de la municipalité nous a révélé une
éval uat'ion muni c'i paì e de $422 ,900.00. Ce chi ff re ne nous
apparaît pas comme très considérable mais étant donné la
faiole pression humaine dans le bassin du lac Nicolet, il
semble plausible.

Nous avons observé aucune activitê industrielle et ré-
créative dans le bassin versant du lac Nicolet. Par activité
récréati ve, 'on entend les terraíns de camping et les p'lages
publiques. Les seuls équipements inventoriés consistent en
un terrain de ieux, un court de tennis et un quai. Cependant
les résidents des chalets apportent certainement une source
de revenus suppl émentai res pour le vi'll age des Saints-Flartyrs-
Canadiens.

L'agriculture est faiblement reprêsentée. 0n ne compte
que quatre cultivateurs, pour un total de 100 animaux, tandis
qu'en l97l on dênombrait'10 têrmes et un cheptel animal de 227
animaux (Agriculture Québec, Recensement du Canada 197'1,
Statistique Canada).

Il n'existe pas de réseau draqueduc pour les habjtants
du bassin. Ceux-ci s'alirnentent ã partir de puits artésiens
et de sources. Quant aux eaux usées, elles s'éliminent par
le 0iais d'instal lations septiques.

CHAPITRE II

DTSCRIPTION DU IVIILITU AOUATIOUE
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2.1
MORPHOMETRI E

DU LAC

Situé ä une altitude de ll48 pieds, (348.9 m) le lac Nicolet
occupe une superficie de .l.55 mille carré (4.01 kmr). 0n peut
donc le considérer comme un petit lac. Quant ã la rigne dä rivage,
elìe s'allonge sur une distance de 7.45 milles (ll.g km) ce qui
nous donne un rapport périmètre /15urface de 4.8 mil'1es/mille öarrés
(2.9 km/knz). L'indicä de développement de la ligne tre rivage est
de 1.68; ce qui signifie que nous avons 1.68 foii pìus de ligne de
rivage que la circonférence d'un cercle dont 1a superficie seiait
égale à celle du lac. 0n voit donc qu'il s'agit drun 1ac peu hachu-
ré' ayant une.ligne du rivage plutôt uniforme (Hutchinson, 1957 et
Dussard, I 966).

TABLEAU II-I DONNEES MORPHOMETRIQUES DU LAC

une des caractéristiques du lac Nicoret est la présence
d'1les, .qui sont au nombre de sept (7). Le pourcentaie droccu-
pa!i.01 des lles demeure-quand même faibre puisqu'il nlatteint que
2.5% de la surface totale du lac.

. . Malgré la faible superficie du lac, le volume de 2,530,660,000
pieds cubes (Zl,ooo,ooo m3) est justifié par la présence de trois
fosses, dont les profondeurs sont respectivement'de .l36 pieds (41.3
!)'. ll0 pieds (33.4 m) et 70 pieds (zi.z n), (Tourismen bhasse et
Pêche 1956). Quant å la profôndeur'moyenne, èile refláte ¡ien le
volume du lac puisquIelIe atteint 56.7 pieds (17.Z n).

A lrétude de la carte bathymétrique du rac Nicoret produite par
le ministère du Tourisme de 1a 

-chasse'et 
de ra pêche, on'rã*ãrqr.

gue '!a pente du.littoral est assez abrupte. Ltaspect encaissé'du
bassin versant du lac Nicolet est en étroite re'latíon avec ce phé-
nomène.

-En ce qui concerne l,aspect hydrologique du lac, les données
pertinentes étaient inexistantes. Dès lõrs', re service de
I'Hydrométrie du ministère des Richesses naúurelles installa
une station limnimêtrique ä la sortie du lac. Elle fut en opéra-tion de juin à octobre 1973. A lraide des données de cette station,
ainsi que des précipitations totales tombées dans le bassin et dela hauteur de la lame dteaur le servfce de I'Hydrométrie a calculé
un module de 9.7 pieds cubes seconde (0.27 m3liec.) ã l,exutoire du
J ac.

Avec un tel module, le temps de renouveilement s'étend sur une
période de 8.3 années. 0n comprend donc que des changements brus-
ques dans la qua'lité de l'eau du lac puissent avoir des effets
irrémédiables, ìa masse dreau ne se renouvellant que très lentement.

Le lac Nicolet et son principal tributaire ont été échantillon-
nés de façon assez intensive au cours de l'été 1973. En effet,
deux stations situêes en mi'lieu lacustre et un tributaire ont été
échantillonnés ã six et sept reprises et ce]a pour une vingtaine de
paramètres physico-chimiques. Vu le volume considérable de données
recuei'llies â ce lac, 1es résultats ne sont pas présentés intégra'le-
ment mais plutôt sous forme de tableaux et de figures récapituiatifs.
conséquemment, il peut arriver que la descriptioñ physico-ðhimique
fasse allusion ã des résultats non inclr¡s en tant que tels dans cerapport. De p'lr.!s , I es rés ul tats de température et I roxygène 

d j ssous
ne sont présentês que pour la station L-2N3E (station siiuée en zone
profonde ) .

Superficie du lac
Altitude du lac
Ligne de rivage
Longueur maximale

Largeur maximale

Largeur moyenne

Rapport drallongement
du lac
Rapport périmètre/
surface
Indice de déyeloppement
du rivage
Nombre drll es

Superficie des lles
Indice drinsulositê
Pourcentage d'occupation
des lles
Volume du lac
Profondeur maximaìe

Profondeur moyenne

Indice de dêveloppement
de la forme

I .55 mi I I e carré (4.01 km')

1148 pieds (348.9 m)

7.45 milìes (11.9 km)

3.0 milìes (a.8 km)

ì.2 mille (1.9 km)

0.5.l mil'le (0.82 km)

2.5

4,8 milìes/mille carrés (2.g km/lm2)

I .68

7

0.04 mi I le carré (0. I 3 km2 )

0 ,025

2.5%

2,530,660,000 pi. cubes (71,600,000 m3ì

'136 pieds (a'l .3 m)

56.7 pieds (17.2 n)

0.416

2.2
HYDROLOGI E

DU LAC

2.3
PH YS I CO-
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CARTE II.I l3

2.3.1
Matri ce
d' échanti I -
I onn age

2.3.2
Rég'ime
thermì que

Les stations d'échantillonnage pour les paramètres physico-
chimiques et phycolog'iques ont été localisées ã partir d'une ma-
trice tracêe sur la carte du lac Nicolet. Le but de I'utilisation
de cette matrice est de permettre une localisation assez préc'ise
des stations d'échantillonnage au moyen de cellules codifiées de fa-
çon .relativement simple (ex: cellule ?NlE ...etc, le N signifiant
nord et le E est).

Au lac Nicolet, on a choisi trois cellules
deux pour le lac L-2N3E et L-IN2E et une pour un
(VoiTCARTE II-l).

pour ì'êchantillonnagr
tributaire, T-lN3E

d'i -
ther-

i nver-

Le lac Nicolet est un lac dimictique, c'est-ã-dire un lac dont
les eaux cÍrculent deux fois par année. Ces deux périodes de circu-
lation se situent au printemps, après le calage des g'laces'et ã
I'automne après le refrofdissement des eaux. Ces deux périodes
sothermie sont entrecoupées.par deux périodes de stratificatjon
mique, la stratification directe estivale et la stratificatíon
se hivernale.

Le calage des g'laces srest produit vers la dernière semaine d'a-
vril au lac Nicolet. Lrisothermie engendrée (Voir FIGURE II-ì) par
ce phÉnomène dure un-court'laps de temps puisque dêjã ã la fin de maice pnÊnomene oure un_court taps de temps puìsque dêJã ä la fin cle maì
un gradient de 2 â 3(J C est observê entre les eaux de surface et cel-
les du fond. Cependant, cette période de temps est suffisarunent lon-
gue pour permettre aux eaux du fond de se réchauffer jusqu'ã 6.00 C.

Vers la mi-juin, une stratification thermique s'installe.
Cette stratîfication thermique va en sraccentuant jusqurau dêbut
draoût où un gradient drenviron'150 ã 170 C existe entre les eaux de
lrépïlimníon et celles de 1'hypo'limnion. La thermocline, suite
ã sa formation au dêbut de juinn descend quelque peu au cours de l'étl
pour se fixer vers sept ou huit mètres.

Le lac Nicolet est un lac encaissé et ã I'abri des vents; de
plus, la densitê de drainage du bassin versant de ce lac est très
faible (0.46 km/kn2 ), seulement deux tributaires de faible débit
ont étê observés. Conséquemment, 1a profondeur ã laquelle se fixe
la thermocline dans le lac l,licolet dépend principalement de la djf-
fusion naturelle des radiations solaires dans les eaux cre surface
du lac et non pas de I'action mécanique des vents et des tributaires
(courant de densité supérieure à celle des eaux de surface du'lac)
quí peuvent dans drautres cas influencer la profondeur ã 'laque'l'le
se fixe la thermocline.

La tempêrature maximale observée est de 23.50 C en surface au
début draoût. Les eaux de lrhypolimnion des zones profondes se
réchauffent jusqurã une température voÍsine de 70 C ã la station
L-2N3E et de 90 C à la station L-IN2E. Le fait que la tempêrature
des eaux de I'hypolimnion varie passab'lement autour de 40 C au
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du phénomène physique qui fait que la solubiìité de 'l'oxygène
dans l'eau diminue avec ìraugmentation de la température. Nous
devons donc nous référer aux pourcentages de saturation en
oxygène dissous pour contourner ce problème.

Au mois de mai, c'est-ã-djre à la période d'isothermie
printanière, aucun gradient notable en oxygène djssous (courbe
orthograde par dêfinit'ion) n'a été observê entre les eaux de
surface et celles du fond. Les concentrat'ions en oxygène dissous
(aux environs de l3 mg/l) sont relativement élevées et supérieu-
res ã 100% de saturatjon. A la fin de mai, on constate que les
pourcentages de saturat'ion en oxygène dissous, détectés dans les
eaux de surface atteignent 112%; cette sursaturation en oxygène
dissous peut-être reliée en partie ã I'activité photosynthétique
des algues. Cette période correspond au point de vue phytoplanc-
tonique à la pro'l'ifðration maximale des Bacilìariophycêes bien que
la densité des a'lgues soit relativement faible (environ 200 ã 300
cellules/ml) ã ce moment (Voir FIGURE II-6). Cependant, cette
sursaturation en oxygène dissous est propablement due ã une aug-
mentation trop brusque de la température de I'eau ã cette période
de I'année, pour permettre ã I'oxygène dissous de s'equilibrer de
nouveau avec I 'atmosphère.

Au cours de l'été, l'influence de la stratification thermi-
que se fait sentir sur la distribution verticale en oxygène dis-
sous. Les concentrations en oxygëne d'issous des eaux chaudes de
l'épilìmnion varjent de B ã 9 ng/1, ce quì équivaut ã des pour-
centages de saturation aux environs de 100%. il est ã noter que
1'oxygénation de ces eaux de surface est fa,orisée par leur con-
tact réguljer avec l'air atmosphérique. Les eaux plus froides de
I'hypoljmnion sont plus oxygén6es (environ ll rg/l) que celles
de surface, mais la varjation de température fait que ces eaux
sont saturées dans une porportìon de 95 a rcfl% en oxygène dissous.
Au niveau de la thermocline, on remarque des variatjons brusques
en oxygène dissous de l'ordre de l0% de saturation. Les variations
sont dues au fait que la thermocline (en su.posant qu'au lac Nicolet,
la profondeur de la thermocline est'incluse dans la zone euphotique)
est un endroit où l'activité photosynthétique et ìa décomposition
bactérjenne sont des phénomènes actjfs et opposés.

C'est au début d'août, en période de stratification thermique,
que ]e pourcentage de saturation en oxyoène dissous le plus faible
(76%) de ì'été q été observ! â proximitê du fond à la staticn L-IN2E.
Cependant, ce déficìt en oxygêne dlssous est relativement faible
si on le compare ã certains dêficits enregìstrés dans d'autres lacs
de la même région (vojr FIGURE II-2). Dans la seconde moitìé du
mojs d'août, des pourcentages de saturation en oxygène dissous,
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supérieurs ã ll0% ont été détectés ä deux reprises dans les eauxépilimnitìques. ces sursaturations sont ã rätt.. en relatioñ-avec le phénomène de 1a photosynthèse; cette période ¿e I iéià
est caractérisée au point de vue phytopìanctoiriqr. pur-1u prðli-fération maximale des cyqnop.hgcée's âinii que par 'la densité
phytoplanctonique maximãle le"nviron tsoO iàltlles/mt a ia-itation
L-2N3E).. cependant cette densité phytoptanctoñiqr. .ri .Àlãiìu.-
ment faible si on la compare ã ceìlã observée dans d'autres'lacsde la même région.

Vers lu fil,,dy mois de.septembre, les eaux sont bien oxygé-nées (environ 90% de saturatioh) entré la suiiace et le fond.
Avec la venue de la pêriode d'iðothermie auiomnare, on ¿evrãits'attendre ã ce que ies eaux du fond du lac dàmeurént bien ðxygc-nées vu le brassage des eaux. cependant on constate au dêbut"äe
novembre que les eaux situêes ã proxïmité du fond ne;ort-õu; -

saturées e1 0xyç¡g1e dissous , 74% cle saturation ðtant observé.En hiver, (mars 1974) res eaux sont bien oxygénées ã ta foiÀ ensurface et au fond ( 110% et 102% de saturatiõñ 
.respectiu.r.ñti.'

Pour résumer cette descri.ption des conditions d'oxygénat.ionau lac Nicolet, on peut considbrer les déficits en oxygåñe ¿is-sous détectés au fond du lac comme des déficits fai¡läí ðómpara-tÍvement ä certains racs de la même région. Èñ effet, ta tä.¡¡ìedensité de ces déficits nous fait clasðer le iãc Nicoíet.orré
un l.ac.oligotrophe, c'est-ã-dire peu avancé au point de ur" d,stade trophÍque.

La transparence_(disque de_Secchi) est une mesure de la pé-nétration de la lumiêre nãturel le dans'l'eau. La transpurencä-est évidemment fonction des matiêres en suspension ei ãiirouùãs
dans lreau et conséquemment elle peut nous îournir des tñ¿iðã:-tions sur la productivité des lacs. Au lac Nicolet,-ia ïråñipu-rence a été mesurée seulement ã quatre reprises au cours de liêtcet aucune variation temporeJle n,a étê observée. cependant, oñpeut considérer le résultat de 5.mètres obtenu pour be lac óour1a transparence (disque de Secchi) comme ,n. uuieur relativement
é I evée.

. - L.t pH observés au lac Nico]ef (votr FIGURE II-3) varient
de 6.5 ã 7.3 unités. 0n remarque ûne ìégère augmentation desvaleurs.dg pH au.niveay dg l'édilimnion, au.òrËs de l,cic,-ãueã.1'activÍté photosynthétique.' Les pH áctectci ¿ani t'r,vóólir:nion, restent assez constants au cours de la même périoãäi;c.p.n-
dant il faut noter gug. l'augmentation de ø, próvoi¡uée par 'la'
photosynthèse, est faible.

* 
Yu que ]es échantillons destinés,aux analyses chimiques ontété pré'levés au milieu de I'hypglimnion ei non pas d proxími-té du fond, nous n'avons pas ãiÍdée précise sur'les cbnditions
chimiques qui prévalenü ã ce niveau.

FIGURE II-3 pH, ALCALINITE TOTALE, CONDUCTIVITE ET NUTRIMTNTS EN
SURFACE (rm) ET EN pRoFoNDEUR (20-zs n.i oÂñï-fË-rÃc
NICOLET A LA STATION L-2N3E.
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Ltalcalinitê totale est une mesure de la capacité maximale
d'une eau à neutralisen des apports dreau acide.' Au rac Nicoletn
lralcaf inité totale a étê déterminêe par titrage acidimétrique seu-
lement trois fois au cours de l'été, soit deux-au mois de mai et
une ã la mi-juin. Les valeurs obtenues varient de 9.5 à .l3.0

\gl1 de CaCOg. Consìdérant l'étendue des valeurs de pH (6.8 ã
7.0 unités) pour lesqueìles I'alcalinité totale a êtê dosce, cette
alcalinité totale est due essentiellement aux bicarbonates (HCO¡).

La conductivité est une mesure qui nous donne une bonne in-
dication du degré de minêralisation d'une eau. Les rêsultats de
conducti'vitõ observés dans ce lac, varient Ce 35. à 47 ¡rnrhos/cm.
ces valeurs de conductivitê varient très peu aux points de vue
spatial et tempore'l .

Evidemment, la conductivitê, le pH et lralcalinité totale
sont des composantes abiotiques très interdêpendantes. ces para-
mètres sont globalement jnfluencés par ìe type de formation gco-'logiquen 'le type de sol s et les dépôts de surfacê, c,est-â-dire
l.e contexte gêochimique. Le lac NicoJet est situé dans la rég'ion
des Appalaches, rëgion plus sujette ã l'érosion que celle du áou-
clier canadien. 0n constate également que la rcgion des cantons
de lrEst, bien qu'elle ne draine pas des terrains essentiellement
sédimentaires, est une région où les calcaires et ]es grès
(roches plus facilement aTterables par lraction de l'eäu,¡ sorrt
beaucoup p'lus nombreux que sur le socle cristail jn du Bouclier
canadien. cependant, 'la région des Appalaches est une région très
discontinue au point de vue géologique et le lac Nicolet ãst situê
dans le pro'longement drun axe montagneux (VoÍr CARTE C.Q.E. l4)
orientê nord-est sud-ouest où domìnent les roches pìus dures tðlles
que.1e quartzite, le gabbro, la pêridotiten 1e granit et autres
roches intrusives. Les caractérísti'ques géologiques du bassin
versant du lac Nicolet peuvent donc probaìement exp'liquer 1es fai-
bles valeurs de conductivité détectëes dans ce 'lac (atìot environs
de 40 pmhos/cm). Il faut êga'lement considêrer que le bassin ver-
sant est petÌt, QUê la densité de drainage est faible et que ìa
forêt domine; ce sont tous des facteurs qui réduisent les apports
au lac.

0n peut donc considérer que]es eaux du lac Nicolet sont fai-
blement minêralisées comparativement aux eaux de certains autres
lacs du Québec. Evidemment, les concentrations des différents ions
qui influencent la conductivité seront fonction de ces eaux fai-
blement minéralisêes.

Les concentrations de calcium (ca2+) détectées dans le lacilicolet varient .de.2.l ã 3.0 mg/l et cer ies de magnêsium (Mg2i)
de 2.2 à 2.8 mglt (Voir TABLEAúX II-Z ã II-5). Leõ concenirãtións
de ces alcalino-terreux dépendent de ìa composition des roches
sêdimentaires; la valeur du rapport calMg eit ¿'environ un (l) dans
ce lac. Lds variátions spatiares et temþorelles de ces deux .ions
sont négligeabìes. Les concentnations de sodium (rua+¡ s'échelon-
nent de 0.3 ä 0.7 ng/1 et celles de potassium (r+) de 0.] (seuil
de détection) ä 0,4 ng/], Les concentrations de ces deux ions
varient également très peu ã la fois aux points de vue spatia'let temporel. Toutefois, on peut noter que les concentratîons de
potassium, au mgls 9q septembre, sont inférieures à 0..l mg/l,
constatatÍon déjå effectuêe sur drautres lacs de la même ñegion.

Les concentratÍons de bícarbonates (HcOã) s'êtendent de l2
ã 16 mgl'1, cependant celles-ci étant estimêes ä partir des ré-sultats d'alcalinité totale, elles ne sont également disponibles
que trois fois seulement au cours de l'été. -Les 

sulfates (s0î-)
représentent un anion en concentrations tlusSi important que 1es
bicarbonates; en effet, les concentrations de sulfates sei situent
entre 3.5 et ll.5 ng/1. 0n obs.erve une auQmentation'globale des
concentrations cle sulfates au mois d'août; ce phénomèñe a déjãété observé dans d'autres lacs de la régÍon. Les concentratjons
de chlorures (Ct_*; s'échelonnent de 0.'5 ã j.Z mg/1,

Le fer (Fe) et 1e manganèse (Mn) ont un comportement chimi-
qye qui est relié en grande partie aux conditions d'ox.ydo-rêduc-
tion du milieu aqueux. Au lac Nicolet, (voir TABLEAUX iI-2 ã II-5)
lrabsence de zones anoxiques et le pH proche de la neutralità ãel'.q! font que ces deux ions se troLvent principa'lement sous forme
oxydêe peu soluble. Conséquemment, les îormes'particulières et
complexées sont iles formes qui peuvent expliquer'en majeure partie
]a présence de ces deux éléments dans I'eau au rac Nícólet.

Les concentrations de fer varient de 0.02 (seuil de détection
généralement utilisê) ã 0,07 ng/1 et celJes de manganèse sont tou-jours inférieures â 0.05 mg/l (seuil de détection lenera'lement uti-lisê). Les con'centrations-observées de ces deux éiéments var.ient
donc très peu ä la fois aux points de vue spatia'r et tempore'l .

cependant, il faut garder à lresprit que les échantillons
servant aux analyses chimiques ont êté prélevés au m'ilieu de la
couche hypoiimnitique et non pas ã proximitê du fond où les
condidions droxydo-réduction sont génêra'lement moins favorables
à 'la précipitation des sels de fer-et de manganèse.
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\ STAT|ONS ET
.\RoFoNDEUR

PARAMETRE \
STATION

lm

43

2.t

2.8

o.5

o.2

t3

8.o

o.7

o.o3

< o.o5

L-2ñt3E

20m

43

2.t

2.7

o.5

o.2

t2

7.O

o.7

o.o6

< o.o5

STATIO N L-INzE

lm 2Om

43

2.2

2.6

o.5

o.3

t6

7.O

43

2.2

2.4

o.5

o.2

l6

8,O

o.7 0.7

o.o5 0.06

<o.o5 < o.os

MOYEN NE ET
a

ECART - TYP E
conducriviró (r mh oe / cm)

Colcium (Coa+, mg/ll

túognéslum (Mg2 rrmg/l )

Sodium (No'rmg/l)

Potogalum ( K+rmg/|,

Eicorbonotes (HCO¡ rmg/l

Sulfote¡ (SO¡i ng/ t)

Chlorures {Ct-rmg/ll

Fer ( Fermg/tl

Mcngonåee (Mn ,mg/ll

43 r o

2.2!O. l

2.7 !O.t
o.5 È O.o

o.2 r o.t

,4 t 4.O

7.5 r 0.6

o.7 r o.o

o.05+ O.Ot

x o.o3r o.oo

t\)
l'\)

TABLEAU II.2 CONDUCTIVITE, IONS MAJEURS
DANS LE LAC NICOLET LE ]ET
(Moyenne et écart-type).

LA MoyEN.NE ET oe u,ÉcaRT_TypE ,LEs coNcENTRATtoNS
EGALES A LA MOITIE DE CE SEUIL.

TABLEAU II-3 CONDUCTIVITE, IONS MAJEURS ET
DANS LE LAC NICOLET LE 25 JUIN
(Moyenne et écart-type).

r¡rrÉRreunes AU sEUrL DE oÉrecr¡o¡¡ our ÉrÉ

OL I GO-ELEMENTS
1973

ET OLIGO-ELEMENTS
MAI 1973

JTDANS LE CALCUL DE
consroÉnÉes coMME

{çDANS LE CALCUL DE

co¡¡sroÉnÉes coMME
LA MOYENNE ET DE u'Écanr-TYPE,LES coNcENTRATtoNs txpÉnreuRes AU sEUtL oe oÉrecrtoH or.¡r ÉrÉ
EGALES A LA MOITIE DE CE SEUIL.

\ STATIONS ET
>- pRoFONDEuR

PARAMÈTRE \
s TAT I O N L-2N3E STATION L-|N2E

lm 8m 2Om lm 6 m t3m

MOYEN N E ET

ECART - TYP E

Conductivltó (tmh os / cml

Colcium (Cot*, ng/ll

Mognéglum (Mgz'rmg/ll

So d iu m (N or ,mg/t)

Polosslum ( K*rmg/t)

Bicorbonotes (HCO¡ rmg/l

Sulfoteg (SO.'', mg/ ll
Chlorures (Cl-rmg/l )

Fer ( Fermg/ll

Mangonåes (Mn ,rîg/1,

38 37 39 38 38 38

3.O 3.O 3.O 2.9 3.O 3.O

2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6

o.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

o.4 0.4 0.4 0,4 0.4 0.4

6.0 6.0 7.O 4.5 3.5 6.0

0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

o.o3 0.o2 0.o2 0.o3 0.o2 0.o3
< o.o5 < o.o5 < o.o5 < o.o5 < o.o5 < o.o5

38 r t.

3.O + O.O

2.6 ! O.O

o.4 r o.o

o.4 t o.o

5.5 g t.3

0.6 t o.t

o.o3t o.ot

* o.o3ro.oo
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TABLEAU II-4 CONDUCTIVITE, IONS MAJEURS ET OLIGO.ELEMENTS
DANS LE LAC NrcoLET LE 30 JUrLiEi-lgzs
(Moyenne et écart_type). 

-

*DANS LE CALCUL DE
co¡¡sloÉnÉES corùrME

LA MOYENNE ET DE L'ECART-TYPE, LEs CONGENTRATToNS
EGALES A LA MOITIE DE CE SEUIL.

TNFERTEURES AU sEUtL DE oÉrecrror,¡ or.¡r ÉrÉ

TABLEAU II-5 CONDUCTIVITE, IONS MAJEURS ET OLIGO-ELEMENTS DANS LE
LAc NIC0LET (incluant tous les résultats obtenus aux
deux stat'ions * ): ETENDUE, MOYENNE, ECART-TYPE ET
NOMBRE D' OBSERVATIONS.

PARAMÈTNT ETENDUE
lylOYEN NE ET
ECART - TYPE

NO MBRE
D.O BSERVATIONS

Conducrivité ( rmh os / cml

Colcium (Co.*, mg/l)

l¡lognésium (Mgz *rmg/l I

Sodium (No',mg/l)

Potogsi um ( K*rm g/ll
Bicorbonotes (HCO¡ rmg/l

Sulfote¡ (SO..1mg/ ll
Chlorures (Cl-rmg/l)

Fer ( Fe rmg/ l)

Mongonåse (M n rmg/ll

35-47

2. | -3.O

2.2-2.A

o.3-o.7

<o.t -o.4

l2- t6

3.5-t t.5

o.5-t.2

< o.o2-o.o7

<o.o5

42+ 4

2.5 +O.4

2.6È O.t

o.5to.t
t * O,2Ê O.l

t3t I

8.1 + 2.t

o.7 t o.2

o.o3g o.o2

** o.o3 Ê o.oo

@4)

(32)

ß2t

ß2)
(32)

03)

(32)

ß2t
(32)

(32t
*lA srATtoN L-2N3E a ÉrÉ Écx¡¡¡r¡luonr,¡ÉE LE I MAr , LE zB MAr, LE 25 JUIN,LE 30JUTLLET,LE 28 aoûr,LE rB ET LE 25sEpr-

EMBRE 1e73. LA srATloNL-IN2E a é¡É Écx¡¡vrluuo¡v¡¡ÉEaux r,¡Êmes DATES,ExcEploN DU Mols oE rr"t."a* ot-a*ï,iä.
ETE ECHANTI LLONNEE.

**DANS LE cALcuL DE LA MOYENNE ET oE ¡-'Écant-TypE,LEs coNcENTRATroNs r¡,¡rÉn¡eunes AU sEUrL oe oÉrecrroru orur ÉrÉ
corusroÉnÉes coMME Éo¡ues À la uorrrÉ oe cE sEurL

N)(¡

STATIONS ET

PARAMETRE
STATION L- 2N3E STATION L-INzE

lm 8m 2Om I m gm l5m

MOYENNE ET

ECART TYP E

Conducttvltó (¡¡mh oe / cml

Colclum (Coa*, ng/ll
Mognóslum (Mg2 *rmg/ll

Sodium (No'rmg/ll

Potos¡lum ( K+, mg/l)

Bicorbonotes (HCO¡ rmg/l

Sulfotec (SO..i mg/ tl
Chlorures (Cl-rmgTrl )

Fer ( Fermg/tl

Mcngonåse (Mn ,mg/ll

46 47 46 47 47 46
2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2

2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

o.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

o.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

I t.5 I t.5 I t.5 I t.5 I t.5 I 1.5

0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

o.o2 0.o3 0.o2 0,o2 0.o2 0.o2
< o.o5 <o.o5 <O.O5 < O,O5 < o.o5 < o.o5

47 r I

2.2 g O.t

2.7 t o.o

o.3 t o.o

o.2 + o.o

il.s È O.O

o.5 ! o.t

o.o2 + o.oo

¡eo.os + O.OO
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Nutrimen ts

Les concentrations, de carbone inorganique total (TIC)
varient très peu, soit de 2.0 å 4.0 rg/'l (Voir FIGURE II-3).
La température et le pH influencent la quantité de carbone jnor-
ganique dissoute en milieu aqueux, Il semble que 'ra quantité de
carbone ínorganique ne soit jamais un facteur l.imitand pour 'les
producteuls prfmaires, ã cause de la diffusion du gaz carbonique
(COz) dg l'atmosphère ä l'eau. Il est ã noter que"ìe carbone'
inorganique total est constitué essentiellement'de bicarbonates
(HC03) vue lrétendue des pH observés (6.5 ã 7.3 unjtés).

Les concentrations de carbone organ'ique total (TOC) sréche-
lonnent de 0.5 (seuil de détection) ä-7.5 ng/j bien que la ma-
iorité des résu'ltats soient infêrieurs ä 3.0 mg/1. ce paramètre
nous renseigne sur la quantÍté de matière organique dissoute et
en suspension dans l'eau. En ce qui a trait aux concentrations
relativement élevées de carbone organique total, détectées ã la
mi-septembre (le l8), elles ne semblent pas être retiées ã aucun
phénomène précis.

Au lac Nicolet les concentrations de nitrates (N0î) varient
de 0.5 ã I "6 ng/1, bìen que ]a majorité des rêsultats observés
soient supêrieúrs ã 1,0 mg/1. Les nitrates représentent la forme
la p'lus oxydée des composés azotês et une substance nutritive im-
portante pour les formes vêgétales. 0n constate que, globalement,
les concentrations de nitrates sont légèrement plus faibles vers
la fin de lrétê; on peut relier cette diminution des nitrates ã
leur utilisation par'les producteurs primaires, utilisation qui
semblerait plus importante au cours de la même période. Il est
ã noter que cette 1égère diminution des concentrations de nitra-
tes se fait sentir assez profondément (du moins jusqu'ã l5 mètres),
ce qui nous fait supposer que la couche euphotique est relative-
ment épaisse. cette dernière observation justifje la forte trans-
parence de ces eaux (5 mètres au disque de Secch.i).

Les ortho--phosphates (P0i-) constituent la forme de phosphore'la plus assimilable par les producteurs primaÍres. Le phosphore
est probablement lrélément qui contrôle la productivité de hom-
breux lacs. Au lac Njcolet, les concentrations d'ortho-phosphates
observêes sont gênéralement inférieures aux seuils de détection
(0.05 mg/l au mois de mai et 0.02 mg/1 pour le reste de l,été) à
lrexception de celles détectêes au début d'aott au niveau de
ì rhypol imníon.

La silice (si02) constitue un élément nutritif pour res a]gues
dans le sens qu'elle entre dans la constitution de l'exosqueìetie
de certaines algues telles que les Bacillariophycées (D'iaiomées).
Au lac Nicolet, les concentrations de silice vaiient de 0.7 ã l:6
mg/1. vers la fin de lrété, on observe en profondeur une faible

augmentation des concentrations de silice. Cette augmentation
seiait supposément ä mettre en relation avec la décomposition
des Bac'illariophycêes qui sreffectue ã ce niveau.

Pour résumer la description des conditions physico-chimìques
présents au lac Nicolet, on peut dire que les diffêrentes compo-

iantes abiotiques observées dans ce milieu lacustre sont caractë-
risées par le'fait qu'elles varient très peu, ã la fois ar1l points
de vue ipatial et temporel. 0n peut expliquer-cette stabilité
chimique par díverses'ra'isons telles que la.faible activité b'io-
logiqtie ihtrinsèque au lac, la faible pression -démogfqph!que.exer-
cOé iar le bassin versant et la grande capacité de dilutjon de ce

lac versus les apports allochtones.

La température de I'eau dfun tributaire varie non seuìement
en fonction'de 1a tempêrature ambiante mais également en relation
avec le débjt du cours dreau, son profi'l en long' son pourcentage
de recouvrement par 'la végétation terrestre, etc... En ce qu'i

concerne 1es temþêratures mesurées dans le tributaire T-lN3E' ã

cinq reprises au'cours de lrétê (Voir TABLEAU II-6), orì observe
des'temþératures variant de 9.7 ã 19.0o C. 0n remarque égaìement
oue les eaux de ce tributaire sont aussi chaudes aq dêbut du mois
ä;-ñi-(e:7ô õi qr. vers la fin du même mois (10.00 c). ce.phé-
nomène, gui a átd observé sur dtautres lacs, dépend en grande par-
tie dei ionditions climatiques qui prêvalaient ã cette période;
en effet, on remarque que ies températures maximales de iour sont
relativement élevéés dans la seconde moitié du mois d'avril. En

ce qui a trait å la diffusion des eaux de ce tributaire dans le
lac, on peut considérer que ces eaux Se maintiennent en surface au

moié ¿e inaj (leur température étant plus chaude qu9 celle des eaux

superficiellés du lac). En période de stratification thermique,
la température des eaúx du ti^ibutaire T-lN3E est gênéra'l.ement.pìus

fioíde'que ce'lle de surface du lac et conséquemment la diffusion
des eaui du tributaire se fait p'lus en profondeur dans le lac mais
jamais ã une profondeur supérieure ã celle de la thermocline"

Les concentrations en oxygène dissous dans ce tributaire varient
au cours de ltété de 8.6 ã 1.l"1 mg/l c'est-å-dire de 87% e 112% de

saturation en oxYgène dissous.

Les valeurs de pH observées (Votr TABLEAU II-6) dans ce tri-
butaire varient de 7'.2 A 8.4 unitês, les valeurs maximales êtant
enreg'istrées au mois d'août. Lralcalinitê totale fut mesurée par

ilt.ãtion, seulement deux fois au mois de mai et des rêsultats de

22.0 et ?6.0 ng/1 de cac03 furent enregistrés. La conductivité
subit une augmãntat'ion grãduelle tout ãu cours de l'êtê pour attein-
dre un maxjmúm de 174 Uñhos/cm au début d'août. Cette augmentation
est ã mettre en ielation avec le régime hydrolog'ique de ce tributai-
re, les différents ions responsablei de la conductjvité se trouvant

2.4
PHYSICO-
CHIMIE D'UN
TRi BUTAI RE

2.4.1
Température
et oxygène
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nité totale,
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TABLEAU II-6 DONNEES PHYSICO.CHIMIQUES DU TRIBUTAIRE T-IN3E AU LAC
NIC0LET. (Moyenne et écart-type).

de lo moyenns et de I 'tícort - type , les concenrrqt¡ons inférieures ou
ce seuil.
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PARAM ÈTNT
DATES O,ÉCNANTILLONNAGE (I973)

I M A I 28 M A I 25 \rulN go JU tL. 28 Aour 25 sEpr
MOYENNE ET
ECART-TYPE

Tcmpóroturc (C")

Oxygåne díssous (mg/tl
O.D. (% de soluroî¡on)
pn (unitd)

Alcotinltó ?ototc (mg/t dc cqcos)
Conductivhé ( pmho s /cm)
Colcium (Cqr+,mg,/l)

Mognórium (Mgalmg,/t)
Potossium (K+,mg/l)

Bicorbonotcs (HCO í ,mg/ll
Sulfotes (SO:- .mg/,)
Chlorures (CtimgZt)
Fer (Fe,mg/l)
Mongonåse (Mn ,mg /a)
Sllice (S¡ Oa ,mg/)
Corbone inorgoniguc (C,mg/l)
Corbone orgoniquc (C,mg/l)
Nitrqres ( NO¡,mglI)
Orrho -phosphoro3 ( pOl-, mg/t,,

ro.o
il.t

97
7.2

26
54

3.O

2.A
o.3

32
5.5

o.7
o.8s
o.o8
3.4
5.O

9.O

o.5

o.25

9.7

I t.o

97
7.7

22
53

5.4
2.5
o.2

27
6.O

o.5
o.23

< o.o5

4.t
4.O

9.O

o.8
< o.o5

,7.O

8.6
a7

7.3

7t
9.2
4.O

o.5

6.O

o.7
o.44

<o.o5
5.6
7.O

r3.o

o.8
< o.o2

;o

t74
t9.o
8.5
o.6

I t.5

o.8

o.25
o.o6

7.6
I t.o

7.O

l.o
o.o5

r9.o

ro.5

n2
7.A

ilt
r3.3
5.7
o.3

I 1.5

t.o
o.36

< o.o5

5.9
a2.o

6.O

o.9
< o.o2

I r.5

il.o
roo

7.3

87
9.4
3.8

<o.l

to.5
t.l
o,22

< o.o5
5.9
8.O

5.O

t.2
< o.02

7.6 ! O.5

24 !3
92!46
9.e t s.7

4.6 !2.2
,k o.4 ! O.2

29! 4
8.5! 3.O

o.810.2
o-39ÌO.24

*o.o4to.o2
5.4 ! t.5
8.O E 3.O

8.O ! 3.O

o.9 t o.2
0.06! o.to

t\)
(.'o
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2.5 BIOLOGiE

2.5 .1
Végõ tat i on
aquatìque et
ri pari enne

phosphatesn des seuils de dêtection (0.05 mgll au mois de mai.t 9.0? ^gl\ pour 'te resre de lré!e)'a O.ZS'ng/1. Conrðõrär_ment, les résultats obtenus pour teé compõiês"azotés et rjrrõi-phorês peuvent être consideräs comme moyens a riexããpiioñ"ãã ruconcentration élevée d'ortho_phosphares (0.2s rsli i-ãðiãätãà åla rin de mai.' Les concentraiiòÀi ¿À-irìi¿;"(iíô;j ;;ð;ñ;iànilentd. 1.4 ã 7.6 
^g/r n 'res vareurs maximares ctãni observées éga're-ment vers la fin de I rété. Les concentrations de silice, détec-tées dans ce tributaire, sont supêrieures ã celles obseiúe.r-ãnmilieu lacustre.

Pour résumer les conditions physico-chimiques observées dansle tributaire r-rN3E, on peur consr"'dérár-ra qriar íre pñyiiãõ-ðir-migye de cette eau comme normale même si ..rtãìnes substancestelles que 1e car.iyT, ìe magnésium, rÀs oi.ã.Ëonates et ra siricesoient en concentrations supðrieurei â ceiles déteciã.i-¿uñ.-iå1,u.. De pìus, 1es augmentations en concentration de la majoritédes substances, ì.ors ðq rq pêriode ¿ieliãô. ãiiivar, sont consi-dérables. cependant, ir faüt menfionñÀr-õù.-lã oc¡rt de ce tri_butaire est relativement faible si on re niei.ñ.uppo.t avec lacapacité de dilution du lac Nicolet

La végétation aqua!.ique et riparienne du lac Nicolet estcaractérisêe par une faibr'e couvertuie vàgeiãie et une densitéplutôt réduite. La forêt ripari.nné ã p¡ð;i;iic-àr"ì'à.;-;;;:-
posée en général de feuiilus, remplu.ä ãn-råîårr. partie ra ri-.-i?lg de p'tantes riparignle:-qui ire iãpreruniã-¿ãni cã'ðui-qú;rnfaible pourcentage äu perimètËÀ du lac.

Pgrf.sa pant-1a végêtation.aquatique se compose presqu runi-
q uement d I Eri ocauì on s eþtengu'l a i re G";;;";loi-' 

"Lpta,gut orj pì antequi apparaît de.façon sþor^aãique et qui esi mérangée queìque foisà des Potamots émeisés '(eotønàsetun 
àpihydr".;t (või; ðÃRiË-ð.ö}. r

cette faible représentativité des plantes aquatiques sfex-
Rliqf.*R'il.irylemenl par 1e rair qrÀ rã pr;iã.;'¿u ri'iiórãr-10-zou'o.z n) ne représente que 16% de la surface couverte par la io_talitê du lac. vu ra pente presque toujours abrupte, ra surfacede fixation pour 1es piantes et ies crrãñð.s-¿å-croissance sur degrandes étendues sont diminuées. puirqr.-i.-iað est entouré demontagnes boisées, qy'iJ ne possède que aeui trìbutaiiâr-ãt-qrãson substrat est surtout,du_iype sabì'onnàur, õn'constate que ces
I:.1:r::^:T?1:hlnt I'installaiion de nor¡iôúrãs espacàs ¿ei plãñi.,ou ra creat'ron de conditions propices ä leur dêvelôppement.'

2.5.2
Phyco I ogi e

2.5.¿.1
ftlaténiel et
mé tho de s

2 .5 .2.'¿
Résul tats

0n ne retrouve dans aucune partie du lac une êtendue im-
portante de plantes dont I'envahissement pourrait nuire å cer-
taines activités nautiques teìles que la baignade,'le ski
nautique ou la navigation de pìaìsance. Les espèces représentées
dans ce lac sont plutôt du genre qui croît dans les endroits tran-
qui 1 

'les à pente rel ati vement abrupte et I eurs poss'ibi I i tês dren-
vahissement sont faibles ou facilement contrôlables.

0n remarque cependant que dans la baie ouest, une couche
plus ou moins épa'isse de débris organiques semble sraccumuler
avant la sortie des eaux du lac. A cet endroit, la végétat'ion
riparìenne et aquatique se djstribue en une lisière plutôt
dense de l0 ã 25 pieds (3.2 ã 7.9 m) de largeur. Il est ã noter
que'les conditions du milieu de cette partie du lac peuvent favo-
riser la croissance rapìde drespèce compétitrices surtout à la
suite drune influence éventuelle de l'homme.

Les stations de lréchantilìonnage phytoplanctonique du 1ac
Njcolet furent Ies mêmes que celIes de Irêchanti"llonnage phys'ico-
chimique (Voir CARTE C.Q.t. l4). La station L-lN2E fut échanti'l-
lonnée bimensuellement du 28 mai .l973 jusqu'au l4 août 1973 tand'is
que l'échanti'llonnage de la station L-2N3E fut prolongê jusqu'au
25 septembre 1973.

Les pré'lèvements de phytoplancton ont étê effectués ã l!aide
d'une bouteille de type "Van Dorn" ã des profondeurs de un (l)
mètre et trois (3) mètres; ces êchantillons (75 ml. ã chacune des
profondeurs) êtaient mêlangés pour former un êchantillon intégré
et ensuite fixé au ìugol. Au laboratoire, cinquante (50) mjlli-
litres de l'échantillon furent analysés ã I'aide drun microscope
inversé (t.lild: M-40) selon la technique drUthermöhl 1958. Deux
transects dél'imìtés dans 'le champ visuel du microscope nous ont
été suffisants pour ìdentifier et ênumêner les algues.

Un autre type de prélèvement, du p'lancton cette fois, fut
effectué avec un fj I et à pl ancton (Ì^lì 1 co : sel k si ze no 25) . L'é-
chantillon fut prélevê dans la zone'la plus profonde du lac sur
une colonne d'eau de 8.8 mètres. Au laboratoire, l'échantillon
étajt filtré et le p'lancton était ensuite séché au four à 65.00 C

(lSOo F) pendant 24 heures; une balance de prêc'ision "Sartorius"
servait finalement ã évaluer le poìds sec du plancton.

Il est bon de spéci'fìer que lri.dent'ificatjon des algues fut
effectuée jusqu'au genre et qu'on doit se reférer ã Bourelly 1968,
1970 et 1972 pour leur classification.
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A) Distribution spatiale et tempore'l'le.

La représentation graphique (FIGURES II-4 et II-S) des ré-
sul tats qllvloplanctoniques nous montre que 'la distribuiion des
classes d'q.lg!g!_est pratiquement unifoime d'une station (r_-iNer)
ã l'autre (L-2N3E) au lac Nicoret. prenons par exemple 'lòs pour-
centages des classes dominantesl le 12 juin 1973, ìä pourceirtage
des Bacillariophycées était de g2% ã la itation t-lruzr'et de B4Zã la station L-2N3E¡ le 30 juillet 1973, le pourcentage des chry-
sophycées était de 59% ã la station L-lñze eb de s6% ã la station
L-2N3E; le l4 août 1973, le pourcentage des Cyanophycées était de
82% à la station L-IN2E et de 84% à lã statioi r-ä¡rär. 0n peut
donc affirmer que, même avec seurement deux stations l,eau äulac Nicolet est passablement homogène au point de vue pr¡yiopìun.-
tonique dans toute lrétendue de lã zone profonde.

Lrévolution des classes dralgues dans le temps (voir FIGURES

II-+ gt_lI-5) estn elle aussi, pratïquement simílaire d,urre sta-tion ã lrautre. Au début de 1'été, du 2g mai au 20 juín 1973, cesont les Bacil'lariophycées qui dominent; cette classá est repÉé-
:gl19ç..principa'lement par les qenres cyeLotella et Nitzchía '(voir
TABLEAUX II-7 et II-8)'. Vers lã rtn de" juin i.ð Cr,rysópñVãe.s'ir.-
passent les Baciìlariophycées et ce, juiqurau débuf¿u'mä.is d'août;
linobrygn et Ke.phrion.sont 'les genres dominants durant cette périodr
Durant la deuxième moitié du mois de juillet, les Cyanophycéel, surtout représentées par 1g genre ct¿nooeocezrs aúgmenteirt räpidemeritpour devenÍr-fortement domi.nantes å la mi-aoû[¡ le genre'aieioeysti,t
accompagne a'lors 1e_genre chz,ooeoccus, A la statioñ t_-ztrl¡E noui po;
vons constater que les Cyanophycées restent dominantes durant toutela fin de l'êté et que 1á cläsie des chLotophyeées prend la place
des cyanophyeêes å 'l'a fin de septembre (ftefunÉ tÍ-¡).- 

.-'F'-

B) Densité et biomasse

si nous nous reférons ã la FIGURE II-6, nous constatons que
la.densité phytoplanctonique, en nombre de óellu'les par milìlÍitre,
est_légèrement plus élevêe ã la station L-2N3E (partie nord ¿u laciqu'â la station LrlNzE (partie sud). La densité'maximale pour 1es
deux stations se situe au mois d'août j973.

- Quant ã la biomasse planctonique, expninée e' mil'f tgrarnmes par

ryQtre cubeo sa valeur maximate (68'mg/m3)'se sftue a iå ìii:¡üiildt
(FIcURE Ir-7).

Les deux valeurs maximales, dtune part 1a densité et d'autfepart la biomasse, ne concordent donc pas'dans 1e temps; ceci est
dû au fait que même si le nombre ¿e ci:llules par mililÍitre estgrand' le poids total de ces cellu'les peut-êti^e pet'it. c,estle cas notemment du pic* d'abondance ã la statiôn L-2N3E survenu
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TABLEAU II.8 PRINCIPAUX GENRES
L-2N3E (Nombre de

D'ALGUES RETROUVES A LA STATION
cel I ul es/mi I I i I itre) .

TABLEAU II-7 PRINCIPAUX GENRES
L-lNzE (Nombre de

D'ALGUES RETROUVES A LA STATION
cel lul es/mi I I i I itre).
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-/r/r' */"/r1

'slrodesmus

Asterionella

Coelaslrum
Cosmorium

Crucigcnia

Cyclotella
Dictyocystls
Dlnobryon

6omphosphacrla

Kephyrlon

Mollomonas
Meloslra
Mlcrocysîls
NovÌculo

Nilzschlo
Oocystis

Peridiniales

Rhodomonas

Scenedesmug

Slephanodlscus

Tabeltarla

303

a

23
I
I

I
a

5
a

t9
2
I
2
/

27

93

37
4
2
u
5
7
I

4
I
4

29

4

I
il4

4t
4

2
I

I

3

4
I

t43
a

29
ll

t7

I

6A
27
t6
5

66
2
I
I

I

ll
to3
214

I
t8
I

t46
7

il

GENRES
t2/6/73

5
7

4

4

3
263

4
tt
3

la
3
4

4
t3

t7/r/r3

A chn onîes
,4nkistrodesmus

Aphanothece

Aslerionella
Coelostrum
Cyclotella
Cymbella
Dinobryon

Fragi/lorio
Gomphosohoerìo

Kephyrion
Mallomonos
Meloslro
MicrocystÌs
Navlcula
Nllzschla
Oocyslidium

Scenedesmus

Sîephanodiscus

Tabellorìa

I
5

a
t25

I
t2

t2
/4
t/
2
/

42
2

62
I

46
7

3
/6
I
4

4

to
23
4

I
77

I
4
I

3

t83

I
t4
t3

/5
4
/
5
2

I

I
I

e5

5t
2
4

79
3

;F"Peridiniote",n'est pos un genre d'olgue mois un ordre de lo closse des Cryptophycées


