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AVERTISSEMENT 

Ce rapport décrit la méthodologie utilisée pour réalliser l'inventaire biophysique et iâ cartographie 
écoiogique d'un habitat du poisson. La forme d'édition d'un rapport technique ne permettant pas de 
présenter les cartes produites, en raison de leur échelle, il a fallu décrire chacune des unités 
écoiogiques cartographiées. Pour éviter d'allonger et d'alourdir inutilement le texte, ces descriptions 
ont éte reportées en annexe. 



Bertrand, P., G. Verreault, b. Gauthier, 5. Gamaehe, B. Bergeron et Y. Vigneault. 1990. Inventaire 
écologique de la lagune du Havre aux Basques. Rapp. tech. ean. sci. halieut. aquat. 4 742: ix + 49 p. 

La lagune du Havre aux Basques, aux Iles de la Madeleine, a été isolée de la mer vers la fin des années 
cinquante lors du remblayage de sa passe principale pour la construction d'une route. Dans !'optique 
d'une éventuelle réouverture de cette lagune, on a procede à une cartographie ecologique intégrée de ses 
habitats littoraux, afin de pouvoir suivre leur 6vo!ution. Ce rapport decrit la démarche suivie pour 
réaliser la cartographie éco%ogique de la %ag%sne. Les documents ainsi obtenus devraient favoriser la 
conservation de ces habitats Ilagetnaireê et permettre d'y planifier des âmbnagements respectant le 
milieu naturel. 

Bertrand, P., G. Merreaerlt, L, Gauthier, B. Gamâche, D. Bergeron et Y. Vigneault. 1990. Inventaire 
écologique de Ka lagune du Havre aux Basques. Rapp. tech. can. sci. Ralieut. âquat. 1742: ix -é 49 p. 

Havre aux Basques lagoon, on Magdalen issands, l ~ s t  access to the sea in the fifties, when ita pass was 
filleci and â road was built overit. As the reopening of the pass is being csnsldered, shore habitats arsund 
the lagoon were described and mapped aecording to an integrated ecoisgieal survey method. This report 
describes how the ecological survey was conducted and the maps generated. The overall picture provideel 
by the survey will allow to monitor habitat changes as these will occur after the reopening. It is also 
felt that this work will allow conservation of the moçt fragile habitats and help In selecting sound 
management actions. 
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INTRODUCTION Ce rapport donne d'abord un aperçu de la 
méthodologie, puis présente les résultats sous 

Les Iles-de-la-Madeleine, situées dans la cinq chapitres. On décrit d'abord la géographie 
partie sud du Golfe du Saint-Laurent, consti- physique des Iles-de-la-Madeleine, pour abor- 
tuent un avant-poste du territoire maritime der ensuite plus spécifiquement la géomorpho- 
québécois dont l'activité économique est large- logie de la lagune du Havre aux Basques. Les 
ment tributaire de l a  pêche. résultats des relevés de terrain sont synthé- 

Les cordons de sable qui s'accrochent aux 
Yles rocheuses de cet archipel ont formé les 
trois lagunes du Havre aux Maisons, de Grande 
Entrée et du Havre aux Basques. Ces étendues 
d'eau abritées, peu profondes, sont des habi- 
tats importants pour l a  reproduction et les 
premières semaines de vie de plusieurs esph- 
ces marines, dont certaines ont un intérêt Bco- 
nomique. Pour cette raison, la fermeture de la 
lagune du Havre aux Basques, en 1956, a 
probablement touché la production de plusieurs 
populations de poissons et d'invertébrés vivant 
aux environs des Iles. 

On sait que les lagunes sont d'une part, 
peu nombreuses dans le territoire maritime 
canadien et québécois, et d'autre part, fragiles 
face à l'action des éléments naturels et de 
I'homme. La réouverture de la lagune du Havre 
aux Basques pourrait ameliorer la production 
d'esphces exploitées; cependant, les connais- 
sances sur ces habitats uniques sont plutôt 
limitées et il est difficile de prdvoir toutes les 
conséquences de cette nouvelle modification de 
la lagune sur les 6cosysthmes qui s'y sont 
établis. 

Ce travai l  s'inscrit dans une serie 
d'études de la Division de l'habitat du poisson du 
ministhre des Pêches et des Océans en vue de la 
réouverture de l a  lagune du Havre aux Basques. 
I I  vise à mettre au point une méthode de carto- 
graphie écologique permettant une description 
détaillée de ces habitats côtiers. Cet sutil per- 
mettrait de suivre l'évolution de ce milieu 
aprhs le rétablissement des échanges avec la 
mer. Il constitue déjà un document unique et 
essentiel à la conservation et la mise en valeur 
de la lagune. 

Pour dresser ce portrait écologique de la 
lagune, l'approche méthodologique géndrale 
choisie est celle de Jurdant et al. (1 977). Cette 
méthode de classification et de ' cartographie 
écologique a été d6veloppée à l'origine pour 

Y 

l'inventaire des milieux terrestres. Elle a été 
modifiée par l a  suite pour permettre son 
application aux milieux côtiers (Bertrand et al. 
1983; Bertrand 1984; Garneau 1984). 

tisés dans des documents cartographiqués ( ty-  
pes écologiques et végétation) qui ne sont pas 
inclus dans ce rapport, mais sont expliqués 
dans les deux chapitres suivants. Enfin, une 
cinquième section illustre l'utilisation de la 
carte Bcologique pour évaluer la sensibilité du 
milieu à divers types de perturbations et son 
potentiel pour la faune ailée; les cartes- 
synthèse ainsi produites permettent de 

1 déterminer quels aménagements sont csmpati- 
bles avec la conservation de la lagune. 

AIRE D*ÉVUDE, MATCRIEL ET MEMODES 

Les Iles-de-la-Madeleine sont situées 
dans le Golfe Saint-Laurent (figure 1). Elles 
sont fermées d'iles rocheuses et de cordons 
sableux fermant des lagunes. La lagune du 
Havre aux Basques, aire à l'étude, se trouve 
entre les deux cordons qui relient les Iles du 
Havre Aubert et du Cap aux Meules. 

APPROCHE ~ O G D U E  

L'approche utilisée pour la cartographie 
écologique de la lagune du Havre aux Basques 
est inspirée de durdant et al. (1977). Cette 
méthode a été mise au point s u r t ~ u t  au cours de 
campagnes d'inventaire dans la région du 
Saguenay-Lac Saint-Jean, à partir de 1967, et 
dans celle de la Baie James, à partir de 3973. 

Les premiers travaux qui ont appliqué la 
méthode d'inventaire de Jurdant et al. (1 977) a 
des milieux littoraux ont eu lieu dans la région 
Cassuna-Isle Verte (Bertrand et al. 4 983; Ber- 
trand 1984; Garneau 1984). Ces Btudes ont 
permis dbpporter des modifications aux critè- 
res de classification écologique. Le présent 
travail offre une autre occasion de raffiner 
cette méthode d'inventaire intégré des reâ- 
sources côtières. 

Selon Jenny (1958; 1961), les principa- 
les caractéristiques d'un écosystème dérivent 
de cinq groupes de variables indépendantes: la 
roche-mère, le relief, l e  climat, les facteurs 
abiotiques et le temps. 



Figure 1. Localisation des Iles de la Madeleine et de la zone Ci 1'8tude. 



La méthode de classification et de carto- 
graphie écologiques développée par Jurdant et 
al. (1977), est basée sur le principe que 
I'écosysthme est composé de deux parties 
indissociables. La partie physique est appelée 
g8osyst8me; elle relhve des domaines de la 
géomorphologie et de la pédologie. La seconde 
partie est biologique et on lui donne le nom de 
biosystdme. En pratique, elle est definie à par- 
tir de la végétation. La configuration de ces 
deux composantes de I'6cosysthme est le 
résultat de l'action des cinq groupes de varia- 
bles indépendantes mentionnees plus haut. Les 
unités d'échantillonnage pour le géosysthme et 
le biosysthme sont, respectivement, le p&n 
et le relevd de vdgdtation . 

Les ésosystPmes sont ddcrits et classi- 
fiés à partir de leurs caract6ristiques pédolo- 
giques et phytosocielogiques, dans un cadre de 
reférence g6omorphologique. L"nit6 taxonomi- 
que de base est la phase Bcslsgique, définie 
comme la combinaison d'un type de végbtation 
et d'une série de sol sur un dépôt donné 
(Jurdant et al. 1977). 

La méthodologie repose sur l'intégration 
de diverses disciplines et, fait important à 
souligner, cette integration se fait a priori. Les 
échanges interdisciplinaires sont nécessaires à 
toutes les Btapes du travail: définition des ob- 
jectifs, échantillonnage, description des éco- 
systhmes, élaboration des hypothhses, déter- 
mination des crithres de classification, carto- 
graphie et interpretation des résultats. 

Princioes et criteres de c l a s s i f ~ w  . .  . 

Les principes suivants ont été appliqués 
pour choisir les crithres de représentation des 
unités cartographiques. 

I I  faut que les crithres relhvent des 
propriétés inhérentes à I'écosysteme 
et non pas de processus génétiques ou 
phytodynamiques non démontrés. 

Les propriétés doivent être actuelles 
et non pas présumées avoir existé ou 
devoir exister à un autre stade 
d'évolution de I'écosysthme. 

Une priorité est accordée aux princi- 
pes qui résultent de la genhse ou de la 
dynamique de I'écosystème étudié ou 
à ceux qui les influencent. 

Une priorité est donnée aux caracté- 
ristiques les plus stables de I'éco- 
systhme. 

On accorde plus de poids aux proprié- 
t6s mesurables qu'aux autres. 

Enfin, on favorise la sélection de 
propriétés qui affectent le plus la 
croissance des végétaux. 

Les crithres choisis selon ces principes 
sont utilisés lors de la description de la station 
de référence, celle-ci étant l'unité 
d%chantillonnage la plus complète. La station de 
rdfdrence représente un échantillon d'écosys- 
thme dont la description comprend trois opéra- 
tions principales: la description générale du 
milieu, se relevé phytosociologique et le relevé 
pédologique. 

Six crithres de classification écologique, 
Za 1'6ehelle 1:10 008 ,  ont été retenus. 

O La phvs loara~hig  représente 
I'expression générale de la topogra- 
phie sur l'ensemble du terrain étudié. 
Elle exprime le relief en termes 
généraux. 

La géoloak s'intéresse à la structure 
de la croiite terrestre. Les conditions 
géologiques locales ont été décrites à 
partir de cartes et de rapports con- 
cernant le secteur à l'étude. 

La géornoroholeaie donne l'origine et 
la nature des processus qui ont mis 
en place les différents matériaux 
géologiques de surface; elle indique 
aussi leur morphologie, leur texture, 
leur pierrosité et, lorsque I'infor- 
mation est disponible, leur épaisseur 
]usq~ '% l'assise rocheuse. 

Le rel ier décrit la topographie locale. 
Lorsque le terrain est en pente, i l en 
exprime la mesure en pourcentage et 
en indique la forme, la longueur et 
l'exposition. 

La pédoaenèsg identifie le type de sol 
développé à partir du matériel géolo- 
gique de surface et classé morpholo- 
giquement d'après des critères éta- 
blis (Anonyme 1978). 



Le jéaime hvd r i au~  du sol est un cri- 
thre qui concerne surtout le drainage. 
II indique de plus les endroits où il y a 
un 6coulement latéral d'eau dans le 
profil. II comprend aussi I'hydro- 
morphie, cbst-&-dire la quanfit6 
d'eau disponible peur les plantes. 

Niveaux de ~ereeer t io~  

Dans Ia selection de la grandeur du terri- 
toire étudié et de 116chelle à utiliser, la carts- 
graphie écologique tient compte de 
l'information requise pour la planification et 
l'aménagement du littoral. 

A !a suite des travaux de Jurdant et al. 
(1 97;7), on distingue cinq niveaux de perception 
écologique qui correspondent chacun & des 
groupements de facteurs consid6res comme les 
plus actifs, selon 11'6cheile & laquelle la carte- 
graphie est realis6e (tableau 4 1. 

L'uni%& taxonomique de base utilis6e pour 
la réalisation de cette Btude est la phase 
écologique. Cependant, les binit6s retenues pour 
la cartographie sont le type  et le  facies 
écologiques. 

Jvnse e c o i o a i u  Le type Bcologique est 
défini comme une. portion de territoire carac- 
terisée par une combinaison relativement 
uniforme dm sol et de la chronosBquence vég0- 
tale (op. cit.). Les variables Bcologiques les 
plus actives à ce niveau de perception sont les 

caract6ristiques physiques et chimiques des 
sols, qui relhvent de la pédologie. La topogra- 
phie joue aussi un rôle important, surtout par 
sen influence sur le régime hydrique du sol. 

Ce niveau de perception permet une 
cartographie écologique & grande Bchelle, com- 
ms celle utilisbe dans la présente Qtude 
(4:%0 008). Il a en outre l'avantage de per- 
mettre la d6finition de zones qui partagent la 
mgme dynamique et sont susceptibles de réagir 
de la meme maniare B une intervention donnée. 

Cette 6chelie est donc celle qui se prête 
le mieux à un delimitation d'unit& homoghnes 
et B la rbâlisation de plans d'amdnagement du 
secteur 4tudié ou de secteurs semblables de la 
rdgion. Enfin, les cartes r6alisdes a cette 
Bctaelse peuvent servir de documents de base 
pour des Otudes d'impact 6cologique. 

La phase ésologiq~e 
est dbfinio comme u n e  portion de ' territoire 
caraet6ris6e par une combinaison relativement 
uniforme du se! et de la v6g6tation (op. ci%.). Le 
niveau de perception de !a phase dérive de celui 
du type. La phase ajoute cependant de 
IVin%srma%ion sur IqBta% actuel de la vhgétation 
et sa situation dans la chronos6quence végéta- 
le. 

Au niveau de perception de ia phase, les 
variables Qeologiques les plus actives sont cel- 
les liees A !'action de l'homme, au micro-climat 
et aux caract&ristiques Bdaphiques importantes 

Tableau 1. Les niveaux de perception écologique de I'espace et leur mode d'expression et de câract6risatisn 
(Modifie de Jurdant et al. 1977), 

Région écologique 1: 1 000 O00 Climat regional 

District écologique 1: 250 O00 

SystBme Qcelogique 4 :  125 00Q Geomorphologie 

Type écslsgique 1: 20 808 Milieu Qdaphique 

Phase écologique 1: 10 000 



pour les plantes. Les caractéristiques de la 
végétation et la nature des horizons organiques 
de surface sont aussi des crithres de 
classification. 

Pour la cartographie des phases écologi- 
ques, on utilise en g6néral la même échelle que 
pour les types. La principale différence réside 
dans le niveau de détail beaucoup plus grand. 

Facies B c o l o w  Bertrand (1984) a 
proposé d'ajouter un niveau de perception 
encore plus détaillé à ceux définis par Jurdant 
et al. (1 977), Ce niveau, le facies Bcologique, 
est uti!isé dans la présente étude. 

Le facies écologique permet de préciser 
I'information car%ogrstphiqese qui décrit les 
caractéristiques écologiques à un niveau donné. 
A Ia différence des unités taxonomiques des 
autres niveaux, le facies ne reprbsente pas une 
combinaison de caractéristiques physiques ou 
biologiques du milieu. II identifie plutôt un élé- 
ment repr6sentatif qui sert à caractériser 
plus précis6ment l'information cartographiée, 
quel que soit le niveau de perception. 

ETAPES BE LA RÉALISATION DE L'INVENTAIRE 
ÉCO~OGKXIE 

La réalisation d'un inventaire écologique 
requiert les services d'une équipe multi- 
disciplinaire, sous la supervision d'un coordon- 
nateur d'expérience. Les étapes de ce travail 
sont succinctement décrites ici. 

Revue d o c u m  On prochde tout 
d'abord à une revue documentaire complète sur 
toutes les ressources bio-physiques et humai- 
nes de l'aire & 1'6tude. On retrouve dans un 
petit nombre de références les principaux ren- 
seignements sus les sols (Tardif 1967), la géo- 
morphologie (Laverdierg et al. 1976) et la phy- 
tssociologie (Beaumont et Chamberland 4976; 
Grandtner 1967). 

Les crithres de classification sont établis 
en fonction des connaissances acquises lors de 
cette revue bibliographique. 

morphologie fournit donc le cadre des premiè- 
res démarches en permettant la sélection des 
endroits les plus propices aux études des rela- 
tions de la végétation avec le milieu. 

Relevés sur le terrain 

Les premiers relevés sur le terrain ser- 
vent & préciser l'interprétation et permettent 
de mettre au point la seconde approximation de 
la classification des types écologiques. 

Jransects ~ r b l ~ m l n a l r e s  
. .  ; Sur la carte 

préliminaire de l'aire à l'étude obtenue par la 
photo-interprétation, des transects sont posi- 
tionnBs de façon à recouper le maximum de dis-' 
continuitBs entre zones homog8nes. Trois tran- 
secf19 ont ét6 utiIis6s dans le cas de la lagune du 
Havre aux Basques. 

Ces transects servent à une première 
reconnaissance du territoire étudié, au choix 
de l'emplacement des transects ultérieurs et à 
celui de sites représentatifs pour les points 
d'observation et les places-échantillons. II 
fournissent aussi une premiere occasion 
d'affiner par une vérification sur le terrain la 
classification des types écologiques. 

Transects finaux; Une seconde série de 
transects est ensuite établie a partir des 
renseignements obtenus à l'étape précédente. 
Neuf transects, d'une longueur variant de 8Q0 
Ca 4 500 m, ont été nbcessaires dans le cas de 
la lagune. Ces transects, qui comprennent des 
points d'observation et des stations de 
référence, servent à décrire et à classifier les 
zones homoghnes au niveau de perception de la 
phase Bcologique. 

Les donn6es sont ensuite recueillies a 
chaque point d'observation et à chaque station 
écologique de rBférence selon les normes du 
Service des inventaires ecelogiques (Anonyme 
1981). Une liste des données prélevées a eha- 
que endroit est présentée à l'annexe 1. 

ion des tvoes é c o l o a ~ a u e ~ ~  
Par la suite, an effectue une photo-interpréta- 
tion préliminaire du terrain en dégageant les 
principales unités homoghnes, ce qui donne 
naissance à une premihre approximation de la 
classification des types écologiques. La géo- 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DES ILES-DE-LA- 
MADELEINE 

processus aéoloaiaues et aéomoroholoaiaue~ 

La formation des Iles-de-la-Madeleine 
remonte au permo-carbonifhre, il y â 300 mil- 
lions d%nn6es. A I'époque mississipienne, des 
matériaux formes de calcaire et de gypse se 
sont déposés en lits dans un bassin. Cette 
période de sbdimentation aurait étb interrom- 
pue par des éruptions volcaniques alors que les 
îles étaient encore en partie submergées. Une 
seconde période de sédimentation suivit, au 
cours de laquellie %es grhs gris recouvrirent les 
formations déjà existantes. Par la suite, une 
série de transgressions marines entraina la 
formation d'importants dépôts de carbonates et 
d'évaporites (sels). Enfin, au pennsylvaniew, 
des lits de grès rouges furent mis en place. 

Les Qvaporites, plus IBgers que les au- 
tres roches, ont eu tendance % Bmerger sous 
l'influence de relhvements isostatiques. Ces 
mouvements ont fait émerger les îles de 
l'archipel, qui reposent toutes au sommet d'une 
colonne de sel. 

On retrouve aux Iles des roches d'origine 
volcanique et sédimentaire. On a identifie deux 
formations distinctes: celle de Cap-aux- 
Meules, constituee de grhs rouge et gris-vert 
non fossilif&re de la période permo-carbonifh- 
re, et celie de Havre-aux-Maisons, comprenant 
les membres du Bassin-aux-Huîtres et du Cap 
Adèle (Sanachagrin 1964). Qn ne trouve sur les 
Iles-de-la-Madeleine aucune trace de l'action 
des glaciers (Laverdihre et a!. 1976). 

La lagune du Havre aux Basques est 
délimitée, au nord et au sud, par les îles de 
Havre Aubert et de Cap-aux-Meules, dont les 
caps marins, en forte érosion, sont rattachbs 
par deux fleches de sable parallhles, formant 
un ensemble appel8 fombolo double. 

Le sable qui forme ces tombolos peut 
avoir ét6 arraché aux falaises par l'action de la 
mer ou provenir de dép6ts glaciaires remaniés, 
transport6s par les courants marins et d6posQs 
sur la plate-forme qui soutient les Iles. La for- 
mation géologique qui fournit le sable d'origine 
locale est celle de Cap-aux-Meules, formée de 
grès rouge décalcifié. Sa couleur est due à la 
couche d'oxyde de fer qui enrobe les grains de 
quartz. 

La période récente est marquée par le 
développement des cordons de sable. Ces sa- 
bles, remaniés par le vent. forment aujourd'hui 
des dunes, dépôts boliens fix6s ou non, qui ser- 
vent de support à une végétation caracteristi- 
que, dominée par I'Ammophile à ligule courte. 
Au niveau de la lagune du Havre aux Basques, 
des tourbihres et des marais sont en cours de 
formation, tandis que le fond de la lagune 
s'ensable lentement. 

Les sols développés à partir de grès rou- 
ge de Ia formation de Cap-aux-Meules présen- 
tent une topographie plane ou léghrement ondu- 
lée, ils sont sableux, trbs acides et fortement 
podmoiisés. Ils sont classifi6s comme podzols 
humiques à ortsîein. Ces sols résiduels se 
retrouvent surtout sous un couvert forestier 
dominci, par le Sapin baumier et !"pinette noire. 

Les sables des dianes sont, pour leur 
part, dans la catbgorie des r6gosols ortkiquea. 
Ils portent la plupart du temps une végétation 
domlnbe par 1'Ammophile à ligule courte. 

Sur (/es îles rocheuses de Cap-aux-Meu- 
les et Havre-Aubert, les sols ont les proprié- 
tés gBnérales du grand groupe des podzois 
humiques. 11% sont caractBrisés par la présence 
d'un horizon dOortstein, de couleur brun 
rougeatre, 

Les rQgosols sont en g6raBral peu dévelsp- 
pés. Le climat, la jeunesse des matériaeix, leur 
nature ou leur ins8abilité peuvent expliquer ce 
faible d0velsppement. 

Bans %es Otudes qui ont d8crit les profils 
types des principales séries de sol rencontrées 
aux iles-de-la-Madeleine, on ne distingue 
qu'une seule serie de sols d6veloppes à partir 
du sable transporté par le vent, !a serie Dunes 
(Tardif 3967). Les sols qui se trouvent a 
l'intérieur de la lagune, dans les marécages et 
les marais, n'ont pas été caracterises; la 
majsrit6 d'entre eux sont des r6gosols et leurs 
propriétés les classent aussi dans les limites 
de la série Dunes. 

Sue les dunes et les cordons sableux se 
d6veloppent des r6gosols srthiques dont les 
principales caractéristiques sont l'absence 
d'horizon organique, lorsque les matériaux sont 
mobiles, et la presence d'une mince litière, 
Iorsqu'ils sont fixés. On trouve par endroits 
des podzols humiques orthiques sur les dunes et 



les cordons boisés du sud-est de la lagune. 

Dans le milieu lagunaire, selon la topo- 
graphie, on retrouve des régosols~orthiques et 
des régosols humiques orthiques. Les régosols 
orthiques sont caractérisés par la presence 
d'un horizon organique de surface peu dbvelop- 
pé. Ils se retrouvent surtout dans le marais et 
le  marécage et peuvent avoir, à certains en- 
droits, une phase saline. Ces régosols salins 
s'apparentent à la série de Shag (Lamoureux et 
Grandtner 1978). Les régosols humiques orthi- 
ques lagunaires, que l'on rencontre surtout 
dans la portion supérieure du marécage, sont 
caractérisés par un horizon Ah de plus de 10 
cm SU? un horizon C; ces régosols n'ont pas de 
phase saline. 

Les résultats des relevés pédologiques 
accompagnent la description des types et des 
fâcihs écologiques, à l'annexe 4. Chaque type 
écologique est en effet décrit par la série de sol 
et l a  chronoséquence végétale qui le caractéri- 
sent. 

Le climat maritime froid des lles-de-la- 
Madeleine est classe dans la catégorie modére 
su$-humide intermédiaire (Proulx et al. 1987). 
Au printempsi le réchauffement de la tempéra- 
ture est retardé par l a  presence des eaux froi- 
des du golfe. Un épais brouillard flotte souvent 
sur les lles au debut de l'&té (juin, juillet). Mais 
par l a  suite, la temperature monte de plusieurs 
degrés, ce qui permet à la végetation de rat- 
traper le retard de croissance oecasienn6 par 
le réchauffement printanier tardif. 

La température moyenne d'août, le mois 
le plus chaud, est de 16.8 OC et celle de février, 
le mois le plus froid, est de -7.2 OC. Les plus 
fortes fluctuations quotidiennes de température 
sont observées en juin. La saison sans goi est 
en moyenne de 161 jours, avec des extrêmes 
de 140 et de 187 jours. Les précipitations sont 
les plus faibles en juin et les plus abondantes en 
décembre, alors que 5Q.5% de I'eau tombe sous 
forme de neige. En géneral, les chutes de neige 
ont lieu de novembre à mars. 

Sur l'ensemble du golfe, les vents prhdo- 
minants sont du nord-ouest en hiver et du sud 
en été. Dans l'estuaire et le golfe, la vitesse 
des vents augmente d'ouest en est. Aux lles- 
de-la-Madeleine, les vents ont une vitesse mo- 
yenne de 28.1 kmlh en juin, juillet et août, et 
de  37.7 kmlh en janvier, février et mars. Les 

données recueillies entre 1969 et 1982 mon- 
trent clairement que les vents les plus suscep- 
tibles de modifier le littoral sont du secteur 
nord-ouest (Ouellet 1989). De concert avec la 
topographie des côtes et la profondeur de I'eau, 
le vent r6git l'action des glaces, des vagues et 
des courants. 

Les Iles-de-la-Madeleine ont un climat 
peu favorable aux essences forestières feuil- 
lues à cause de I'air salin et des vents. 

Pemsérature et salinité des eaux: Pen- 
dant l'été, l'eau du Golfe Saint-Laurent se ré- 
partit en trois couches (Dlckie et Trites 1983). 
La couche de surface, dont l'épaisseur peut va- 
rier de 40 à 30 m selon les endroits, a une 
température qui peut atteindre 18 OC et une 
salinité de 2% à 32 Oloo. La couche interrné- 
'aiaire est tres froide (-0.5 à -1 .O OC) et de sa- 
linitb modérée (31.5 à 33 O/ 00). Sa limite infé- 
rieure se trouve entre 80 et 150 m de la sur- 
face. Enfin, la couche du fond, un peu plus chau- 
de (4 à 6 OC), a une salinité de 34.6 "1 oo 
(Tr i tes 1972). 

Dans la région située au sud-ouest des 
Iles, la  profondeur dépasse rarement 100 m. A 
cet endroit, les eaux se réchauffent rapidement 
l'été (Vigeant 1 984). 

La temperature et la salinité dans les la- 
gunes sont influencées par leur ouverture sur 
la mer. La moyenne des températures mesu- 
rées en août à la surface de la lagune du Havre 
aux Basques, avant sa fermeture, était de 
2 11 - 4  OC (Lacroix et Brassard 1955). La fer- 
meture de la lagune semble s'être traduite par 
des températures estivales de 1.5 à 3 OC plus 
Qlevées, si !'on se fie aux donnees recueillies 
par Munro (1984) dans les lagunes et habitats 
c6tiers du sud-est des Iles. 

De façon générale, la  température de 
l'eau des lagunes est fortement corrélée à celle 
de I'air et ne présente pas de stratification 
thermique verticale, en raison de sa faible pro- 
fondeur, de la fréquence des vents et de leur 
duree (Auclair 1977). L'eau des lagunes se ré- 
chauffe et se refroidit plus rapidement que cel- 
le du golfe, au printemps et à l'automne. 

II n'existe aucune donnée sur la salinité 
de la lagune du Havre aux Basques avant sa 
fermeture. Elle devait s'apparenter à celle de 
I'eau du golfe ou des autres lagunes, c'est-a- 
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qu'à la surface, probablement à cause du vent 
(Anonyme 1986). 

Sous la  pycnocline, le vent a peu 
d'influence sur les courants. Au sud-est des 
Iles, les courants de fond sont orientés en di- 
rection de I'ile du Havre Aubert et de 1'118 

d'Entrée; leur vitesse varie de 0.4 à 1.3 cm/s 
(Lauzier 1957). 

Enfin, à certains endroits, le changement 
de marée peut amener un renversement du cou- 
rant. 

Glaces: L'englacement du golfe se fait du 
sud vers le nord. Pres des Iles, il s'amorce en 
janvier; mais ce n'est qu'à la fin de février que 
la totalité diil golfe est couverte par la banquise. 
De janvier à mars, le golfe est couvert par un 
champ de glace continu dont l'épaisseur varie 
entre 38 et 50 cm (Campbell et al. 1977), La 
glace commence à fondre à la fin mars; des le 
début de mai, elle a completement disparu. 

La dominance des vents du secteur nord- 
ouest durant la phriode hivernale, rend la côte 
ouest des Iles plus vulnhrable à I'action érosive 
des glaces. Cependant, la  configuration de la 
Baie de Plaisance ne favorise pas 
I'aecumulation de blocs de glace, comme c'est 
le cas sur la côte nord-ouest. Les vents domi- 
nants auraient plutôt tendance à dégager 
l'extérieur de l a  Baie. Au fond de la Baie, 
I'aceumulation de glace est plus importante, 
mais elle n'a pas d'effets notables. La Baie de 
Plaisance n'aurait été bloquée qu'une seule fois 
au cours des trente dernieres annhes. 

Pendant l'hiver, la  lagune du Havre aux 
Basques est recouverte d'une couche de glace 
d'environ 60 cm. 

GÉOMORPHOLBGIE DE LA LAGUNE BU HAVRE 
AUX BASQUES 

La lagune du Havre aux Basques se trou- 
ve dans un tombolo double, au sud-ouest de 
l'archipel des Iles-de-la-Madeleine. Elle a pris 
forme à mesure que la mer a érodé les iles ro- 
cheuses du Havre Aubert et du Cap-aux- 
Meules, autrefois séparées, et accumulé entre 
elles le sable sous forme de cordons, qui les 
unissent maintenant. 

Les deux barres sableuses qui délimitent 
l a  lagune sont différentes. La barre ouest, 
battue par les vagues les plus fortes, 
engendrées par les vents d'ouest, est étroite et 

soumise à une érosion continue; elle présente 
un bilan sédimentaire négatif de 94 872 m3/an 
(Mercier 1987). A l'opposé, la barre est, plus 
large, gagnerait 69 51 9 m3/an. 

Sous I'action du vent, le sable des cor- 
dons s'érige en dunes. D'abord mobiles, celles- 
c i  sont graduellement stabilisées par une gra- 
minée à long rhyzome, I'Ammophile. Les dunes 
fixées favorisent I'atterrissement de sable, qui 
augmente peu à peu leur hauteur. Le front des 
dunes peut être gardé à vif par I'action de la 
mer ou du vent, particulièrement du côté ouest 
de la lagune. 

&a géomorphologie, considérée comme le 
concept intégrateur de cet inventaire écologi- 
que, permet de prQparer une carte qui sert de 
base à celle des types et des faciès ecologiques. 
La carte géomorphologique de la lagune du Ha- 
vre aux Basques a été conçue de façon à identi- 
fier les différentes formes adoptées par les 
matériaux de surface selon les processus dont 
elles originent et selon leur dynamique; la clas- 
sification de ces formes, présentée à l'annexe 
2, tient compte du relief et de la nature des 
mathriaux. 

Le tableau 2 permet de discerner le lien 
existant entre la géomorphologie et la nature 
des matériaux de surface. 

Les formes pour lesquelles plus d'un pro- 
cessus est en cause ont été classées en fonction 
du processus dominant. Par exemple, les brè- 
ches sont des formes dont la dynamique est liée 
aux vagues; cependant le vent participe à leur 
surcreusement et à leur maintien. 

VYPES ET FACIES ÉCBLOGIQIIES 

L'unité taxonomique retenue pour la car- 
tographie écologique du territoire à l'étude est 
le type Qcologique, auquel on a ajoute, au be- 
soin, des facies écologiques. Comme on l'a déjà 
mentionné, la classification et la cartographie, 
au niveau de perception du type écologique, ont 
été réalisés dans un cadre de référence 
géomorphologique. 

La carte couleur des types et faciès éco- 
logiques de la lagune de Havre aux Basques, à 
l'échelle 1 : 10 000, peut être consultée aux 
bureaux du ministère des Pêches et des 
Océans, à Québec et à Sainte-Flavie. Ce docu- 
ment constitue un bon outil de gestion des res- 
sources, parce qu'il synthétise les connaissan- 
ces sur le milieu, en accordant une priorité aux 



éléments les plus permanents (Jurdant et al. 
1977). 

La représentation des types et des faci8s 
écologiques, sur la carte en couleur, est basée 
sur le âystbrrie proposé par Gaussen (1961); 
I'exfremité rouge du spectre correspond aux 
milieux secs, tandis qu'A I'opposQ, le bleu re- 
présente les milieux les plus humides. 

Une légende donne accbs à i'information 
représentée de façon détaillée sur la  carte eco- 
logique. Les renseignements qui permettent 
d'interpréter les types e l  les facies sont diâpo- 
ses en quatre blocs: roches-meres pédolsgi- 
qlses (présentées selon leur classification gbné- 
tique ou par ordre alphabétique), classes de 
drainage et faci8.s écologiques. 

Tableau 2. Origine, forme et nature des matériaux géologiques de audace. 

Origine Forme 

Action des vagues 

Action des marees 
(milieu lagunaire aquatique) 

Action des marees 
(milieu lagunaire intertidal) 

Action du vent 

Altdration 

Organique 

Action de l'homme 

Avant-plage 
Plage sableuse 
Plage sablo-graveleuse 
Haut de plage 
Brbche 
Cordon et sillons Bmerg6e 
Cordon submerge 
Crhte de plage 
Delta de dBbordement 

Bassin lagunaire 

Delta de flot 
Chenal de maree 

Rebord de chenal de maree 
Grande mare 

Barachois 

Delta de flot 
Estran sableux infBrielrr 
Estran sableux sup6rieua 
Marais infhrieur 
Marais slrphrieur 
Mar6cage 

Dune littorale mobile 
Dune littorale mobile, arribre-dune 
Dune littorale mobile, entre-dune 
Dune littorale fix6e 
Dune littorale fixbe, entre-dune 
Dune lagunaire mobile 
Dune lagunaire fixBe 
Dune lagunaire fixBe, arri6re-dune 
Dune lagunaire fixbe, entre-dune 

Tourbe ombrotrephe 
Tourbe minbrotrophe Bpaisse 
Tourbe minBrotrophe mince 

Remblai 

Nature des mat6riaux 

Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin 
Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 

Sable 
Vase 
Sable fin 
Sable fin et moyen 
Matibre organique 
Sable fin 
Sable fin et moyen 
Matibre organique 
Sable fin et moyen 
Matibre organique 

Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin et moyen 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin et moyen 

Sable fin et moyen 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin 
Sable fin 

Fragments de grbs I 
Matiere organique 
Matidre organique 
Matidse organique, sur sable fin 

Sable fin et moyen 
Cailloux et blocs 
Sable fin Banc d'emprunt 



Au total, 77 types Bcologiques, décrits à 
l'annexe 4, ont été identifiés dans la zone à 
l'étude. Sur la carte, chacun des types est 
identifié par trois lettres, qui correspondent à 
l a  roche-mhre pedologique et un  chiffre, qui in- 
dique la classe de drainage. Pour certains types 
écologiques, le facies ajoute un clément des- 
criptif. II est inscrit aprds le type et en est se- 
par6 par une diagonale: une lettre identifie 
l'élément représentatif du milieu et un chiffre 
indique sa classe de recouvrement. 

Par exemple, l'inscription du type Bcolo- 
gique MRA6lm2 peut être lue ainsi. Les lettres 
MRA identifient la roche-mhre p6dologique, 
dans ce cas-ci, le marecage, dont le substrat 
est constitu6 de sable fin et moyen. Le chiffre 6 
indique qu'il s'agit d'un sol trds mal draine. 
Enfin le faciBs m2 signifie que I'616ment repr6- 
sentatif de ce type est la mare (m), qui recou- 
vre entre 5 et 25% de sa surface (classe 2). 

La classification des roches-mhres pedo- 
logiques est Iv~ lément  fondamental de la classi- 
fication 6cologique. Elle distingue les materiaux 
géologiques de surface en fonction de leur 
origine, de leur nature et de leur forme. 
L'intégration des donnees de pedologie et de 
phyto-sociologie se fait à I'int6rieur du cadre 
offert par cette premidre classification. 

La  compr6hension de la classification 
génbtique des roches-meres pédologiques n'est 
pas nécessaire pour effectuer le decodage des 
types 6cologiques ou la lecture de la carte éce- 
logique. Son int6rât vient surtout de ce qu'elle 
reflbte la dynamique g~omorphologique de la 
zone à; I'etude. 

La plupart des substrats de la lagune du 
Havre aux Basques sont dbrigine marine, mais 
ils ont été dans certains cas remaniés par le 
vent. Pour des raisons de commodité, les ro- 
ches-meres pédologiques ont été classifiées 
selon leur position gdographique. De façon 
gQnérale, on distingue trois principales classes 
de  milieux: la lagune (1), le littoral (2) et les 
dunes (3). 

La classe dunes (3) regroupe toutes les 
dunes et les formes associées presentes dans 
le secteur à l'étude. Tous les depets autres que 
les dunes situes à I'interieur des flbches de sa- 
ble, ou sur leur face interne, dans le cas du 
marécage et de quelques grandes mares, ont 
été classés dans le milieu lagunaire (1). Le mi- 

l ieu littoral (2) regroupe les roches-mères 
pédologiques situées sur les flbches de sable 
(faces interne, mitoyenne et externe marine) 
et, exceptionnellement, dans le bassin de la la- 
gune et sur les i les rocheuses, dans le cas de 
quelques cordons sableux. Au besoin, ces clas- 
ses ont été subdivisées en trois catégories 
chronologiques: milieu actuel, sub-actuel et 
ancien. 

A ces classes principales ont été ajou- 
tbes trois autres, pour les dépôts organi- 
ques (4), dQalt6ration (5) ou affectés par des 
activites humaines (6). Les dépôts de rembla- 
yage et les bancs d'emprunt, qui font partie de 
cette dernihre catégorie, ont été ajoutés à la 
elassification dos roches-mêres pédologiques 
pour des raisons pratiques. 

La classification génétique des roches- 
mhreâ pedologiques de la lagune du Havre aux 
Basques est présentee au tableau 3. 

Le drainage du sol constitue une variable 
dont l'effet est important, au niveau de percep- 
tion du type écologique. II joue donc un rôle ma- 
jeur dans la classification des types. 

Les six premieres classes de drainage 
utilis6es pour cet inventaire (tableau 4) sont 
celles du SystBme Canadien de la Classification 
des Sols (Anonyme 1978). Deux autres classes 
(7 et 8) ont et6 ajoutees pour représenter les 
conditions particulibres du secteur intertidal 
( 9 )  et des sédiments aquatiques (8). 

La classe des sols intertidaux regroupe 
tous les sols du secteur étudib qui sont submer- 
ges par la marée de façon régulière ou 
occasionnelle. On a représenté par la combinai- 
son de deux elasses de drainage (1-7) les sols 
inondés exceptionnellement. Quant a la classe 
des s6diments aquatiques (8), elle est attribuée 
à tous les substrats submergés en permanence. 

La carte de la végétation de la lagune du 
Havre aux Basques a été conçue en tenant 
compte de celle des types écologiques. Les uni- 
tes de végbtation, définies au niveau de 
perception de la phase écologique, ont été su- 
perpesees aux limites des types écologiques, 
lesquelles apparaissent sous forme de traits 
noirs ou estompés sur la carte de végétation. 
La figure 2 illustre les relations entre la carte 



des types écologiques, elle-même 6 l a b ~ r & e  Z i  Tableau 4. Classes de drainage. 
partir de la carte g60morphologiquer et l a  carte 
de la végétation actuelle. 

Cette concordance de la carie de v6g&ta- 
l ion avec celle des types, qui permet de com- 
prendre les relations entre Ies conditions du 
milieu et la  v6g4tatien, a 6tO obtenue gr2ee P 
l'inventaire integr& du milieu. En plus de sepi&- 
senter la v&g&tation dans sen 6tat actuel, %a 
carte permet do pr6vsir son 6voiutlon, au %il 
des chrsnoséquenees v6g6taies. Lê légende de 
cette carte permet d'identifier les types de 

Excessivement bien drainé 
Bien drain6 
Msd6r6men% bien drain& 
imparfaitement drainé 
Mail drain6 

Tableau 3. Classification g6n6tique des roches-mhes p6dslsgiques. 

1. Lagunaire 
la .  Aetuel 3a. Actuel 

Marais InfBrleerr MIIA Dune iittorale mobile 
Marais sup6rielrr RASA Dune longitudinale primaire 
Mar6cage MWA Dune longitudinale secondaire 
Estran sableux inf6rieur d6nud6 EI A Dune remani6e primaire 
Estran sableux infbrieur serni-d6nud6 EYA Dune remani6e secondaire 
Estran sableux sup6rieur d6nud6 ESA Arrihre-dune 
Estran sableux sup6rieur semi-d6nud6 EZB Entre-dune 
Plage sableuse PSA Dune lagunaire mobile 
Crate de plage CPA Dune rernani6e 
Beltes de d6bordement DPA 8b. Sub-actuei 
Delta de flet BFA Dune littorale fix6e 
Avant-plage d6nud6e ADA Dune longitudinale 
Avant-plage semi-d6nud6e ASA Dune remani6e 
Bassin, substrat sableux Bâ A Entre-dune 
Bassin, substrat vaseux BSA Dune lagunaire fixBe 
Chenal de marée G MA Dune remani6e 
Baraoheis BAA Asriere-dune 
Grande mare MAA Entre-dune 

4 b. Sub-actuel Sc. Ancien 
Cr6te de plage GPB Dune littorale fix6e 
Cordon sableux CSE! Dune remani6e 
Avant-plage semi-d6nud6e AS8 Entre-dune 
Chenal de rnar6e colmat6 GMB 4. Organique 
Delta de flot d6nud6 DFB 4a. Tourbe embrotrophe 
Delta de flot semi-d6nud6 DSB Tourbe &paisse 
Rebord de chenal de marBe WB 4b. Tourbe minc#rsa~ophe 
Cordon sableux submerg6 cw Tourbe Bpaisse 

2. Littoral Tourbe mince 
2a. Actuel 5.  DBpBt efqsilt6ration 

Mage sable-graveleuse B a  Celluvions gr6seux 
Plage sableuse BBA 6. Anthropique 
Haut de plage PHA Remblai 
Brdche PEA Banc d'emprunt 
Cordon sableux 



végétation et les classes de recouvrement. De 
plus, on y a indiqué sur quels types écologiques 
se retrouve chaque type de végétation. 

A quelques endroits, les unités de 
végétation cartographiées sont issues de la 
photo-interprdtation uniquement. Cependant, 
ces résultats peuvent être considérés fiables, 
compte tenu de la grande dchelle utilisée et de 
l'étroite correspondance de la végétation avec 
le milieu physique. Par ailleurs, on n'a pas 
déterminé la  végétation de certains types 
écologiques, comme les barachois, certains 
chenaux de marée et les grandes mares. 

La classification des types de végéta t i~n  
est le résultat d'une analyse tenant compte des 
unités naturelles et anthropiques. En milieu na- 
turel, les types de végétation correspondent au 
niveau de classification le plus détaillé qui tra- 
duise des différences écologiques. Leur défini- 
tion implique de faire certains choix qui tien- 
nent compte, d'une part, des caracthres homo- 
gènes et significatifs quant aux caractéristi- 
ques du milieu, et d'autre part, des groupe- 
ments à représenter (op. cit.). En milieu 
influencé par l'homme, les types de végétation 
ne décrivent pas des compositions floristiques; 
i ls expriment plutôt des formes de végetation 
(op. ci%.). 

Les limites des unités de végétation ont 
été obtenues au terme d'analyses phytosocioio- 
giques et d'une classification des points 
d'observation. Seuls les groupements à Sparti- 
ne pectinée, à Potentille palustre et à Myrique 
baumier, à Ammophile à ligule courte et à Jonc 
de la Baltique, et à Pâturin superbe, n'ont pas 
fait l'objet d'analyse phytosociologique. Les 
données concernant les secteurs denudés su 
perturbés proviennent seulement de la compila- 
tion des points d'observation. 

La cliassification des types de végétation, 
prbsentée à l'annexe 3, ne traduit pas unique- 
ment une description floristique des groupe- 
ments végétaux; elle tient aussi compte de leur 
physionomie. La hiérarchie de cette classifica- 
tion est basée sur les principes suivants: 

On distingue la végétation des milieux 
naturels et des ceux modifiés par 
l'homme. 

En milieu naturel, on fait appel à la 
notion de groupement végétal. 

On subdivise ensuite les groupements 
végétaux sur la base de leur physio- 
nomie (végetation de prairie, vegéta- 
tion arbustive, végétation forestiè- 
re). 

On fait la  distinction entre les formes 
de végétations herbacées du marais 
salé, du marais d'eau douce et des 
dunes. 

Les types de végétation des milieux natu- 
rels sont identifiés sur la carte par un symbole 
de deux ou quatre lettres, selon qu'une ou deux 
esphces les caractérisent. Par exemple, le 
symbole St correspond au groupement à Spar- 
tine étalée typique, tandis que les lettres CcSh 
repr6sentent le groupement à Cassandre cali- 
cul6 et 21 Sphaignes. Pour représenter la végé- 
tation des milieux influencés par l'homme, on 
utilise une seule lettre majuscule ou on ajoute 
la lettre p aux symboles des groupements. 

SENSIBILITÉ BU MILIEU 

La carte des types et des facies écologi- 
ques permet d'élaborer une carte de la sensibi- 
lité du milieu à divers processus naturel ou ac- 
tivités humaines. La figure 3 illustre les rela- 
tions entre la carte de sensibilite et celle des 
types écologiques. 

Pour produire cette carte de sensibilité 
du milieu, on a d'abord procédé à un regroupe- 
ment des types et faciès écologiques (ta- 
bleau 51, afin de simplif ier l'analyse. Ces 
groupes sont ensuite disposés sur les lignes 
d'une grille d'évaluation, tandis que les proces- 
sus ou activités auxquels ils sont confrontés 
apparaissent dans des colonnes distinctes. On 
prochde ensuite, cellule par cellule, à une éva- 
luation de la sensibilit6 de chaque groupe de ty- 
pes écologiques ài chacun des facteurs; on at- 
tribue à chaque cas une classe de sensibilit8 qui 
peut aller de O (insensible) à 5 (sensibilite très 
forte). Enfin, un indice de sensibilité est obtenu 
pour chaque groupe de types écologiques en fai- 
sant la moyenne des cotes obtenues pour 
l'ensemble des activités ou processus. La va- 
leur de cet indice moyen est reportée sur la 
carte de sensibilité du milieu, où elle est repré- 
sentée par un code de couleur. 

Les facteurs de dérangement (activités 
humaines et processus naturels) retenus pour 
cet exercice sont ceux qui ont été jugés les 
plus plausibles pour la lagune du Havre aux 
Basques. Dans les cas où des facteurs ne 



Figure 2. Relations entre les documents cartographiques et exemple de renseignements qu'ils contiennent. 



La carte des types et facies écologiques délimite les unités 
homoghnes d'habitat et sert de carte de base pour les cartes 
th6matiques. 

Exemple: ûXBE Dune lagunaire fixée remarriée. Substrat: 
sable fin. Sol bien chainé. 

La carte desensibilité du milieu décrit la 
sensibilité de chaque habitat 4 divers 
processus de dérangement humains ou 
naturels B partir d'une grille d'évaluation. 

hempie: TE: indice de sensibilité très élevé. 

La carte de potentiel pour la faune ailée 
décrit la capacité d'accueil pour la 
nidification et l'alimentation de certaines 
especes dbiseaux selon les habitats. Pour 
ce faire elle inbhgre aussi les résultats de la 
carte de végétation. 

Exemple: Grand Réron; potentiel moyen; 
recherche les prés salés et les étangs en 
zone périphérique peu profonde (plus de 10 
cm]. 

J 

Figure  3. Prbsentat ion d e  deux cartes t h h a t i q u e s  pouvant  Otre dbvelsppbes à part i r  d e  la  cai.te d e s  
types et des  facibs 6cologiques. 



s'appliquaient pas à certains types écologiques, Le tableau 6 donne la liste des types 
le calcul de l'indice de sensibilité les excluait. écologiques dont la sensibilité est élevée ou 
Par ailleurs, la classe de sensibilité inscrite trbs élevée. 
dans chacune des cellules de la grille 
d'évaluation es6 parfois accompagnée d'une let- 
tre minuscule, qui correspond à une limitation 
expliquée dans Iâ 16gende. Tableau 6. Liste des types écologiques dont 

l'indice géneral de sensibilité est 
Les zones de sensibilit6 trBs elevée ont 

un indice de 4.0 ou plus. Ces milieux les plus 
vulnérables se rencontrent principalement dans 
le marais inferieur, le marais supérieur, la 
brhche, le cordon actuel (dans la parîie la 
mieux drainée) et sur le segment ie moins 
humide de la dune fixée A vggéfation arbustive. 

Les nones à sensibiiit0 élevee (indice 
entre 3.0 et 3.9) se retrouvent dans les 
grandes mares, dans certains secteurs du 
cordon ancien v6ghtation arborescente, dans 
certains sites mal drainés de Ia dune mobile et 
de la dune fixée arbustive, dans Ia dune fix6e 
arborescente et dans le p6rimdtre d4limiP6 par 
les tourbi&res. 

CBBI CBB2 GMAI GXBl 
GXB3 LLBl LMAl  LMA2 
%NA2 LRAl LRBl LRB2 
LSAI LTA l  MlAS MRA5 
MSA7 PEA1-7 

diee de sensibilité Blevé 

CBC2 CBC3 FP6 
GEB6 G%B% %ÇA% LEB5 

Tableau 5. Wegreupement des types hc~logiques peur li'0valbsatlon de Ia sensibilite du milieu. 

Ef A l - 7 ,  DTAI-7, PSAI -7, PSA7, ESA1-7, 
E11A7, EYA7, ESAS, CPA7, DTA7, CWB7, 
DFA7, W 8 2 ,  CSBl 
ABA8, ASA8, ASB8, BSA8, DFB8, DZBS, 
RCB8, CMAB, BiA8, CMB8 

Elarachois BAA8 
Grande mare MAA8 

2. Littoral Plage BGAS, PBA7, PHAl-7, PHAl 
PEAI  -7  

Corden actuel B végbtation Rerbâcbe CBA1 
Cordon sub-actuel 6i v0gbtation arbustive CBB1, CBB2, SBB2, SBB3, SBB5 
Cordon ancien à végétation arborescente SB65 

Dune mobile à. végktation herbacée %MA%, LMA2, LRAI, LSAI, L N A l ,  LNA2, 
GMAl , LTAI , LTA2, LE85 

Dune fixée à végetation arbustive GXB1, GXB2, GXB3, LLB1, LRB1, LRB2, 
LREl3,GKB5, LEB5, GEB5, GEB6, LEB6 

Dune fixée 6i végétation arborescente LRC2, bRC3, LEC6 

4. Organique Tourbibre BP6,  FP6, FV6 

5. Altération ~s l luv ions gréseuses CGA3, CGA4 

6. Anthropique Remblais et bancs 



POTENTIEL POUR LA FAUNE AILÉE 

L'intégration de la carte de végétation 
actuelle à la carte des types et des faciès 
écologiques permet d'élaborer diverses cartes 
thématiques de potentiel. Dans le cas de la lagu- 
ne du Havre aux Basques, une carte de potentiel 
pour la  faune ailée fut préparée pour évaluer le 
potentiel d'accueil de la lagune pour diverses 
espèces. 

Pour produire cette carte, on a d'abord 
procédé à un regroupement des milieux 
privilégiés par les espèces fréquentant la  
lagune a partir d'une série de critères basés 
sur leur besoins pour l a  nidi f icat ion et 
l'alimentation. On a également regroupé les 
espèces d'oiseaux en cinq types présentant des 
besoins communs: le Grand Héron, les canards 
barboteurs et les oies, le pluvier siffleur, les 
autres oiseaux de rivage et les sternes. Enfin, 
on a defini trois niveaux de potentiel: bon, 
moyen et faible. La carte ainsi produite fut 
comparée aux inventaires du Service canadien 
de la faune pour un dernier ajustement. 

Les cartes thématiques de sensibilité du 
milieu et de potentiel pour la faune ailée sont 
des outils indispensables pour planifier les 
futurs projets parce qu'elles permettent 
d'obtenir un gain de productivité du milieu tout 
en le respectant. D'autres cartes peuvent Gtre 
produites, par exemple pour les loisirs, le 
tourisme, la pêche et l'aquaculture. 

L'inventaire écologique ê permis de me- 
surer la grande diversité des habitats rive- 
rains qui se rattachent à la lagune du Havre aux 
Basques. Au total, 77 types Bcologiques diffé- 
rents ont pu être décrits en fonction de leurs 
caractéristiques les plus permanentes. De plus, 
il est possible de rattacher aux descripteurs du 
milieu physique, utilisés pour dresser cet in- 
ventaire, un potentiel à l'endroit des resâour- 
ces naturelles et un indice de sensibilit6 a di- 
vers types de perturbations. 

Cet inventaire pourra s'avérer d'autant 
plus utile que I'on a affaire à un milieu côtier à 
la fois rare et fragile, que I'on sait devoir mo- 
difier en y restaurant l'accès à la mer. On 
pourra, par exemple, employer la carte de 
sensibilité lors du choix du meilleur site pour 
rétablir la communication de la lagune avec la 
mer. Par ailleurs, le portrait détaillé des habi- 

tats côtiers actuels permettra de suivre leur 
évolution après la réouverture. 

En outre, l'inventaire écologique permet 
d'évaluer les risques de dégradation que pré- 
sentent différents types d'activités humaines 
ou de processus naturels, pour la lagune dans 
son état actuel. Cette information devrait per- 
mettre d'orienter l'aménagement vers les in- 
terventions les plus favorables à la mise en va- 
leur et à la conservation des habitats naturels. 

L'inventaire écologique ne se limite donc 
pas à une description détaillée du milieu. i l  
constitue un outil intéressant de planification 
car il permet de concevoir l'aménagement d'un 
territoire en tenant compte de la capacité des 
milieux naturels à supporter des activités 
humaines. 
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ANNEXE 1. POINT D'OBSERVATION ET STATION 
ÉCOLQGKSUE DE RÉFÉRENCE 

POINT D'OBSERVATION 

Le point d'observation est une observa- 
tion rapide du milieu qui vise principalement à 
fournir des renseignements utiles Zi  la photo- 
interprétation finale, Les informations recueil- 
lies aux points d'observation sont les suivan- 
tes: matériel géologique de surface, texture du 
dépôt, pente (%, forme et longueur), drainage, 
type (physionomique et socio-écologique) de 
végétation et type Qcologique. 

Une description schematique du profil du 
sol a, de plus, été faite dans la plupart des cas. 

Relevé ~edoioaiaug 

Un pédon a été creusé à presque toutes 
les places-Bckanbillons. Pour chacun des hori- 
zons, les données suivantes ont Bté recueillies: 
profondeur et épaisseur, nettete et reglularit6 
de la limite, présence de mouchetures, couleur 
(Munâell 1973), structure et consistance, 
pierrosité, présence de racines, pH (trousse de 
terrain Hellige-Kruog). 

Pour chacun des profils décrits, on a 
identifié l'horizon diagnostique et noté, 
lorsqu'il y avait Ileu, la présence d'orstein et 
de concrétions. Quelques horizons organiques 
de surface ont été récoltés de m6me que 
l'horizon A et l'horizon diagnostique B ou C de 
certains profils pour être analysés. 52 
échantillons ont été soumis % des analyses chi- 
miques en laboratoire. Les sols ont 6%6 classi- 
fiés selon le sysfhme canadien (Anonyme 
1978). 

L'humus des sols fut class6 selon Ia clé du 
Cadre Écologique forestier (Robert et Saucier 
1988). 

Relevé ~ h v t o s o c i o l s a i ~  

Les places-échantillons, carrées, mesu- 
raient généralement 1 m2 pour les groupements 
herbacés et 16 m2 pour les groupements fores- 
tiers. Outre le type physionomique de vegéaa- 
tion tel que noté aux points dbbservation, une 
liste complète d'espbces végétales a été dres- 
sée dans chaque place-échantillono L'abondance- 
dorninance et la sociabilité de chacun des ta- 
xons ont été estimées selon l'échelle de Braun- 

Blanquet ( 4  932), Bans les groupements fores- 
tiers, on a Bvalué le pourcentage de recouvre- 
ment et l a  hauteur des différentes strates 
(Anonyme 1981) et l'abondance des lichens 
arbsricoles. 

Des tableaux de v6gétabion ont été dres- 
ses pour reconwaftre les unités phytosociologi- 
queâ. Un minimum de trois relevés étaient ju- 
gés nécessaires pour décrire adéquatement les 
groupements végétaux les plus caractéristi- 
ques. Certains groupements végétaux de 
moindre importance sont représentés par un 
seuil relevé; les données recueillies aux points 
d'observation viennent cependant appuyer 
l'analyse de ces groupements. 

Les plantes inconnues ont été récoltées. 
La majorité d'entre elles ont été recueillies 
dans les places-6chantillons qui ont servi aux 
relevés phytssociologiqueâ. Les spécimens col- 
leêtionn6a ont ét6 dbpos6s & l'Herbier Louis- 
Marie de IQUniversit6 Laval (plantes vâsculai- 
res, lichens et sphaignes) et à. l'Herbier du Gou- 
vernement du Québec (mousses et hépatiques). 

La nomenclature scientifique adoptée est 
celle de Scoggan (1978-79) pour les plantes 
vasculaires, de Egan (1987) pour les lichens, 
de  Favreau et Brassard (1988) pour les sphai- 
gnes, de Crum et Anderson (1984) pour les 
mousses et de Schuster (1953) pour les 
hépatiques, Queiques plantes n'ont pu être iden- 
tifiees & l'esphce parce que des structures 
manquaient. Ces taxons I'identification non 
conblrmée sont identifiés dans la liste par le 
pr6f ixe cf. 

La description g6nBrale du milieu fournit 
des informations d'ensemble sur les 
caractéristiques physiques et biologiques du 
milieu. Elle comprend, en plus des informations 
prises aux point dbbservation, les renseigne- 
ments suivants: relief, exposition, rnorpholo- 
gie, pierrosité, dimension des pierres, épais- 
seur du matériau géologique de surface, hori- 
zon de réference, profondeur de la nappe 
phréatique, submersion de la station, hydro- 
morphie du sol, 6iémentâ constituti%s de la sur- 
face et diff6rents caracthres des horizons 
organiques de surface. 



ANNU(E 2. GÉNESE DES FORMES OBSERVÉES 
AUTOUR DE LA LAGUNE DU HAVRE 
AUX BASQUES 

On trouvera dans cette annexe les expli- 
cations concernant la genèse et le maintien des 
formes qui se rattachent à la lagune du Havre 
aux Basques. Les formes sont regroupées en - 
fonction des processus dont elles émanent. 

ACTION DE LA MER 

Certaines formes d'accumulation et 
d'érosion côtières sont attribuables aux va- 
gues, aux marées et aux courants. 

Les vagues et l a  dérive littorale jouent 
un rôle prépondérant dans le transport de sédi- 
ments et leur dépôt le long de la côte; elles 
créent ou maintiennent ainsi plusieurs formes: 
avant-plages, plages, haut de plage, crêts de 
plage, cordons et sillons. L'érosion par les va- 
gues et les houles de tempête sculptent et re- 
manient des formes telles que les falaises ro- 
cheuses, les falaises dunaires, les brèches et 
les deltas de débordement. 

Avant-olaaes; La sédimentation lagunaire 
présente d'étroites zones d'accumulation sur 
ses côtés. L'énergie des vagues, dissipée sur le 
fond B l'approche du rivage, participe à la for- 
mation d'une avant-plage. Sur le pourtour du 
bassin de la lagune du Havre aux Basques, cette 
forme constitue une zone de transition entre le 
bassin lagunaire et I'estran lagunaire intertidal. 
Le sable fin qu'on y retrouve provient des dé- 
pôts de débordement poussés dans !a lagune par 
les vagues de tempêtes. Ces formes submer- 
gées sont dénudées ou semi-dénudées, abruptes 
ou ondulées, et sans cesse remaniées. 

pllaaes. hauts de olilge et cr6tes de o l a  
Les fermes regroupées sous cette rubrique se 
trouvent le long du littoral et dans la lagune. Ce 
sont les plages bordant le bassin lagunaire sou- 
mises directement aux vagues et aux fluctua- 
tions du niveau d'eau, les plages convexes au- 
tour des dunes lagunaires de la zone supérieure 
d'estran , les plages sableuses et sablo-grave- 
leuses littorales soumises à l'action quotidienne 
des vagues et des marées, les crêtes de plages 
pré-littorales longeant la section nord du bas- 
sin lagunaire et les hauts de plages (ou talus) 
inclinés qui se trouvent au pied des faces éro- 
dées de certaines dunes littorales mobiles. 

Les plages littorales sont délimitées par 
le trait de côte et la dune bordière (dune litto- 
rale mobile). Sur la dune de l'ouest et à 
l'extrémité nord de la plage de la dune du Havre 
aux Basques, des galets parsèment la plage; les 
dépôts, constitués de sable fin et moyen, sont 
peu triés. Cette diversité de la taille des parti- 
cules est due à l'intensité variable des vagues 
et des courants qui les transportent. 

Les autres formes regroupées ici sont 
aussi constituées de sable fin et moyen déplacé 
par les vagues. Elles se distinguent seulement 
par la force du processus de mise en place. 

Cordons et sillons émeraés; Les cordons 
et sillons, constitués de sable fin, sont carac- 
téristiques de faibles amplitudes de marée (1 à 
1.5 m) et de vagues modérées. Les cordons et 
sillons âub-littoraux sont des accumulations 
rythmiques de haut de plage jadis mis en place 
en milieu littoral. Ces séries de constructions 
parall8les témoignent d'une progression de la 
cOte vers le large. Leur position, comme la 
chronologie de leur formation, varie d'actuelle 
B sub-actuelle, Les cordons sont des formes 
convexes allongées dont les côtés ont une pente 
entre 2 et 10%; ils alternent avec les sillons, 
faibles dépressions dont les rebords concaves 
présentent une pente d'environ 3%. Les cor- 
dons sont d'ordinaire distants de quelques di- 
zaines de mètres. Ce complexe est colonisé par 
les arbres. Le mauvais drainage des sillons 
permet l'installation de tourbières. 

Cordons submeraé~; A l'intérieur de la 
lagune, confin6 entre deux zones d'estran infé- 
rieur, subsiste la forme résiduelle d'un cordon 
submergé, occasionnellement exondé. Sa for- 
mation remonte à un stade ancien de la mise en 
place des barres sableuses. II témoigne d'une 
succession morphologique des flèches et de la 
lagune. 

Deltas de d6bordement: Les cordons lit- 
toraux sont régulièrement défoncés par les 
houles de tempête. Les marées et les vagues 
s'engouffrent dans ces brèches et édifient, d'un 
seul ou des deux côtés, des deltas et des cônes 
de dépôts de débordement. Ces formes, présen- 
tes surtout du côté ouest de la lagune, recou- 
vrent la plupart du temps l'estran supérieur. 
Ces deltas, composés de sable fin et moyen, 
sont le plus souvent asséchés et exposés à 
l'érosion éolienne, qui les remanie constam- 
ment. Les dépôts de débordement contribuent 
au colmatage du bassin intérieur. 



Brèches; Les cordons sont régulibrement 
entaillés perpendiculairement par d'étroits 

MarBeç 

corridors de communication. La dune de l'ouest Depuis la fermeture de la passe principa- 
présente plusieurs brbches, qui se tïânsfor- le, au sud-est de la dune du Havre aux Basques, 
ment, lors du retrait des eaux, en couloirs de la lagune ne posshde plus qu'une petite ouvertu- 
déflations. Les masses dbau qui les empruntent re sur la mer, située dans la partie sud-ouest 
construisent des deltas. de ia dune de l'ouest. 

mortes: Les falaises donnant sur 
la lagune sont maintenant protégees de l'action 
des vagues, qui étaient autrefois la principale 
cause de leur érosion. Ces formes r6siduelles 
subissent maintenant l'action du vent et de la 
gravité. 

Falaises dunaires Lors de grandes tem- 
pêtes, la dune bordibre peut Gare endommagée 
par les vagues qui la taillent en falaise. Les va- 
gues déferlantes atteignent alors la dune, y 
prélèvent du matériel et le déplacent vers 
l'avant-plage. 

Derive littorale; Les vents, les vagues, 
les courants, les marées et lies glaces dbpla- 
cent les sédiments le long du rivage et produi- 
sent ainsi toute une gamme de structures. Le 
transport des sgdiments %e long du littoral de- 
mande % être sommairement expllqu6. 

Les mouvements des â6dlments rbsultent 
de deux composantes, l'une perpendiculaire % la 
plage, l'autre parallhle (Bowen 1981 1. 

Les vagues ont un rôle fondamental dans 
le transport des sédiments Ilttoraux. La zone 
d'action 1a plus intense de transport est celie 
des brisants et du rivage des barres sableuses. 
L'effet des vagues sur le rivage dBpend de leur 
angle d'arrivhe. Celles qui frappent perpendicu- 
lairement le rivage dépensent leur 6nergle 1 
faire monter et descendre l'eau sur la plage. 
Par contre, lorsqu'eliles t ~uchen t  le rivage 
obliquement, une part de leur Bnergie est dissi- 
p6e sur la plage et le reste engendre un courant 
littoral, qui charrie les mat6riaux. 

Le tornbolo double de la lagune du Havre 
aux Basques fut créé par le transit littoral des 
sables arraches aux falaises par l'érosion. A 
l'heure actuelle, la dérive littorale se fait en 
direction sud-est le long de %a dune est (dune du 
Havre aux Basques) et en direction sud-ouest 
le long de la dune de l'ouest (Mercier 1987). 

Le va-et-vient de l'eau par cette brhche 
ne fait varier le niveau que de 3 cm environ 
dans la lagune, pendant un cycle de mar6e 
(Y. Ouellet, csmm. pers.). Cette fluctuation du 
niveau d'eau n'a pas d'influence sur le modelé 
morphoSogique actuel de la lagune. 

Certaines formes, à l'intérieur de la 
lagune, sont cependant le rbsultat de I'action 
des marees et datent donc de l'époque oh la 
communica%ion avec les eaux du golfe existait 
encore. Quelques-unes de ces formes évoluent, 
mais par des processus diiferents de ceux qui 
les ont engendrbs. 

Les principales formes issues de cette 
dynamique ancienne sont, dans le milieu lagu- 
naire aquatique, le bassin et les formes asso- 
cides (chenaux de marde, delta de flot, grande 
mare et barachois) et, dans le milieu lagunaire 
intertidai, les estrans, les marais et les mare- 
cages. A ces formes s'ajoute un delta de flot 
actuel, associé % une petite breche par oO pene- 
tre toujours l'eau de mer. 

Rassin laaunaire: Depuis la fermeture des 
passes, on a observé une augmentation 
graduelle de la superficie des marais. A mesure 
que le bassin se remplit de sédiments, son 
volume d'eau diminue. 

Le bassin lagunaire a été subdivis6 en 
fonction de sa profondeur et de la nature du 
substrat. On distingue le bassin lagunaire à 
substrat sableux (sable fin), dont %a profondeur 
va de 0 % 4 m. et le bassin lagunaire a substrat 
vaseux (8 et 12% de matibre organique), qui a 
plus de 3 m. 

Peita de flot ancien; Le delta de flot sub- 
merge de la lagune origine probablement d'une 
ancienne rupture de la flhche ayant provoqué le 
transport de grands volumes de matériel. Cette 
forme, constituée de sable fin, se situe actuel- 
lement à une profondeur variant de 0.5 ài 1.5 m. 

Çhenaux de mar&e et rebords de chenaux 
de mar6e; On retrouve dans le bassin lagunaire 
l'ancienne configuration due aux courants de 
marée. Les chenaux de marée, pour la plupart 



en voie de colmatage, atteignent encore par 
endroits plus de 6 m de profondeur. Leur 
substrat contient de 2 à 64% de matière 
organique. 

Certains chenaux sont encore nettoyés 
par les courants de marée, dans le secteur de 
la passe, au sud de la dune de l'ouest, et dans 
celui des grandes mares. Leur substrat est un 
sable fin et moyen. 

Les rebords de chenaux de marée sont 
des formes résultant du passage de l'eau. Ce 
sont de petits monticules convexes que l'on re- 
trouve le long de certains chenaux. constitués 
de sable fin, ils sont à 1 et 2 m de profondeur. 

Grandes mares: Les grandes mares sont 
des plans d'eau dont la superficie est plus 
grande qu'un hectare. Divers phénomènes 
peuvent avoir causé leur formation; Dans la 
plupart des cas, il s'agit de parties de lagune 
qui ont été séparées du bassin principal par 
l'accumulation de sable (dolien ou de déborde- 
ment). Leur substrat est un sable fin et moyen. 

Farachoig: Ces anses semi-fermées sont 
situées sur le pourtour de la lagune et de la 
grande mare prbs de la Martinique. Ce sont des 
milieux aquatiques peu profonds dans lesquels 
des ruisseaux voisins déversent leur eau dou- 
ce. On retrouve plus de 20% de matière orga- 
nique dans le substrat des barachois. 

Delta de flot actuel; Un petit delta de flot, 
au sud de la dune de l'ouest, est le résultat de 
la circulation de l'eau par une petite brèche. 
C'est la marée montante qui est responsable de 
s a  formation et de son maintien. L'eau 
s'engouffre dans l'étroite passe pour déboucher 
dans la lagune. A cet endroit, le courant ralen- 
tit, provoquant le délestage du matériel trans- 
porté, que les vagues étalent ensuite. Le delta, 
csnstitué de sable %in et moyen, présente une 
surface légèrement convexe, 

Estrans s a b l e u ~  Les estrans sont consti- 
tues de sable fin et moyen, d'origine marine et 
éolienne; lors de tempêtes, les cordons iitto- 
raux sont défoncés par les vagues. Les dépôts 
de débordements sont par la suite étalés par les 
vagues et le vent, ce qui a pour effet de créer 
d e  vastes estrans sablonneux, dénudés ou 
semi-dénudés. Leur pente est régulibre et fai- 
ble (cl %). 

On trouve dans la lagune deux niveaux 
d'estran. L'estran inférieur a une altitude qui 

varie entre 0.8 B 0.4 m. La couche d'eau qui le 
recouvre peut avoir de 15 à 50 cm de profon- 
deur. Occasionnellement, sa surface peut 
s'assécher. L'estran supérieur, quant à lui, est 
sec pendant la plus grande partie de l'année, ce 
qui favorise l'érosion éolienne. 

Les estrans datent de l'époque où la lagu- 
ne était ouverte. A l'heure actuelle, ce sont les 
vagues produites à la surface de la lagune qui 
déterminent leur évolution. 

Marais; Les marais sont des plaines 
herbacées, souvent des prés salés, mal égout- 
tés. Ce sont des prolongements des estrans sa- 
bleux sur lesquels la vegétation s'est implan- 
tée. Ils peuvent contenir des petits étangs, ou 
marelles, en nombres variables. Leur pente est 
régulière et très faible. 

On distingue là aussi deux niveaux. Le 
marais inférieur est situé entre 0.5 et 0.8 rn 
d'altitude; il est submergé de façon saison- 
nière. Le marais supérieur, entre 0.8 et 1.0 m, 
est moins fréquemment submergé. 

Le marais inférieur, correspondant à la 
slikke moyenne et haute, est colonisé par la 
Spartine alterniflore; le marais supérieur, 
équivalent au schorre, est occupé par la 
Spartine étalée. 

Marecaaes; Le marécage est la portion 
supérieure du marais salé. Son altitude varie 
de 1 B 2 m. Dans les parties basses, sa pente 
est regulibre et inférieure à 1 %; dans les par- 
ties hautes, elle peut atteindre 5 %. Le maré- 
cage est une zone de transition entre le marais 
intert idal et le  mil ieu terrestre. C'est le 
domaine du Carex paléacé (parties basses) et 
du Jonc de la Baltique (parties hautes). 

ACTION DES VENTS 

Le vent a un r6ie très actif dans la 
géomsrphologie des Iles-de-la-Madeleine 
(Mercier 4987). Le sable accumulé en haut du 
niveau habituel de la mer est asséché, puis 
transporte par le vent. Les accumulations de 
sable produites par le vent sont ensuite fixées 
par une graminée à long rhizomes, I'Arnmophile 
à ligule courte. A cette végétation pionnière 
s'accrochent de nouveaux atterrissements de 
sable, qui haussent graduellement le niveau des 
dunes littorales. Le front des dunes est gardé à 
vif par la mer ou le vent; ainsi se forme la 
falaise dunaire, au pied de laquelle une rampe 
de sable marque la limite entre le littoral et les 
dunes. 



De la falaise dunaire à vif et de la dune 
mobile en bordure de la mer, on passe graduel- 
lement aux ondulations enchevêtrées des dunes 
oli le sable s'accumule. A certains endroits, 
l'érosion éolienne tourbillonnaire creuse des 
trous (ou cuvettes de déflation) accompagnés 
de fronts et de corridors creusés jusqu'au ni- 
veau de la nappe phr6atique. Finalement, les 
dunes s'abaissent en longues traYnées vers la 
lagune et ses marais. 

Formes d'accumulation et formes associées 

Les grains de sable secs de la plage sont 
soulevés par le vent pour aller se déposer en 
dunes. 

Tandis que les partieules !es plus grosses 
restent sur la plage, où elles forment un résidu 
de déflation, la dune mobile se construit sur- 
tout de sable fin (54 %). Peu 21 peu, la végéta- 
tion se fixe sur la dune mobile, pour en faire 
une dune bordi8re. La dune cesse de croître 
quand une nouvelie dune se développe en amont, 
interceptant lie sable transporté par le vent 
(Owens et McCann 1980). 

A l'arri&re des dunes mobiles se trouvent 
les dunes fixées, plus basses et présentant un 
cet6 concave en direction do !a mer (op. ci%.). 
Sur ces dunes, le pourcentage de sable fin est 
encore plus grand car la végétation permet de 
retenir les particules fines et les debris 
organiques. 

Les vents ont favoris4 le développement 
de dunes sur les deux longs cordons de sable 
entre lesquels se trouve la Iagune du Havre aux 
Basques, Le cordon littoral de l'ouest, ébréch6 
par les vagues du golfe, s'étend sur environ 
14 km, de l'Étang des Caps à l'Étang du Sud. 
Par endroits, son altitude dépasse 15 m. Le 
cordon littoral de l'est, long 43,% km, présente 
aussi des brbches. Son altitude maximale est 
de 5 m. 

Dunes littorales mobiles [entre-dunes e t  
arrière-dunes): La dune littorale mobile, qui 
jouxte la plage, fait partie intégrante du litto- 
ral des cordons de sable. Elle constitue un 616- 
ment essentiel à l'équilibre d'une plage, qu'elle 
limite vers l'amont et pour laquelle elle joue le 
rôle de réserve de sable. 

punes mobiles Les dunes mobiles (pri- 
maires, secondaires) sont des formes longitu- 
dinales aux surfaces connexes, constituées de 
sable fin et moyen, dont les côtés peuvent 

avoir des pentes atteignant 10 à 20 %. En 
général, leur hauteur varie de 4 à 6 m. La dune 
mobile est le domaine de I'Ammophile à ligule 
courte qui la colonise et la stabilise graduelle- 
ment avec ses rhizomes disposés en palliers. 

u n e s  littorales fixées (entre-dunes); A 
I'arrigre de la dune mobile, on retrouve des 
dunes beaucoup plus stables dent le matériel 
est fixe par la végétation. bqAmmophile à ligule 
courte est remplacée par des arbustes bas, 
comme la Camarine noire, des peuplements de 
rhsineux et des lichens. Les dunes littorales fi- 
x6es sont des formes lengitudinales en retrait 
de la cQte. Elles présentent des surfaces conne- 
xes dont les côtés ont des pentes de 4 O a 15 %. 
beur substrat est un sable fin, avec une faible 
proportion de sable moyen. 

Dunes Iâgunaires mobiles; Les dunes 
lagunaires mobiles se sont fermé B I'intérieur 
de Ia lagune, Ce sont des %ormes dues au rema- 
niement par le vent du sable des deltas de dB- 
bordement et des estrans lagunaires. Ces dunes 
en voie de se fixer n'ont pas de forme particu- 
1i8re. Elles sont colonis6es par I'Ammophile et 
la Cladonie. 

Dunes laaunaires fixées (entre-dunes et 
arrière-dunes); Les dunes lagunaires fixees ont 
la même origine et le meme mode de mise en 
p%ace du matériel que les dunes iagunaires 
mobiles. Ce sont de petites dunes remaniées qui 
se sont formées à I'intdrieur de la lagune. Leur 
surface est connexe, avec des pentes variant 
de 5 B 15 %, Elses sont elles aussi colonisées 
par I%mmophile et l a  Cladonie mais en plus 
forte densit6. Quelques-unes %orment de petits 
llotâ, de faible dldvation (Q.6 m) et de pente 
douce (environ 5 %), recouverts de Paturin 
superbe. 

Cuvettes de déflations: Là où le vent 
tourbillonne se forment des trous aux parois 
vives qui s'agrandissent en cuvettes de defla- 
tion. Leur murs sont plus raides que la pente 
d%quilibre du sable sec et leur plancher se 
trouve au niveau de la nappe phréatique. Le sa- 
ble des parois est retenu par le lacis des rhizo- 
mes dqAmmophile.Les cuvettes de déflation (ou 
caoudeyres) peuvent avoir plusieurs dizaines 
de mètres de diamètre. Le fond de ces depres- 
sioms est surtout colonisé par le Jonc de la Bal- 
tique. 



Ces formes d'erosion se retrouvent sur 
les dunes littorales mobiles ou fixées, sur les 
revers faiblement inclines de la dune bordière 
et sur les cordons sableux. Des facteurs natu- 
rels ou anthropiques, occasionnant un bris du 
tapis vegétal, peuvent déclencher la formation 
de creux de deflations. 

PROCESSUS TERRESTRES 

La lagune du Havre aux Basques est cons- 
tituée du rattachement de deux îles rocheuses 
par de longs cordons de sable provenant de leur 
destruction progressive. 

La genèse et 1'6vslution de ces noyaux 
rocheux est difficile à saisir. Les formes mar- 
quant ie paysage rdsultent de longs façonne- 
ments en milieux froids et humides. 

Les i les du Cap aux Meules, Havre 
Aubert et Havre aux Maisons ont un noyau de 
roches volcano-sedimentaires en forme de 
dQme. Les schistes, calcaires et grbs rouges 
forment une basse terrasse annulaire, presque 
fermee autour des dômes, dont l'altitude 
depasse rarement 15 m au-dessus du niveau de 
la  mer. Les grbs rouges, à peine stratifies, 
sont extrêmement friables. Autour de chacune 
des îles bordant la lagune, la terrasse de mate- 
rie1 greseux presente un modelé d'érosion pbri- 
glaciaire, qu'ont ddcrit Laverdibre et  al. 
(1 976). 

Çolluvions ar8seuses; Les grès, exposés 
aux agents atmosph6riques, subissent des 
modifications complexes: alteration , decorn- 
position, désagrégation, ameublissement et 
amenuisement des débris. Lorsqu'ils restent en 
place, ces debris forment un sol qui repose, par 
transition, sur la roche en place (grès). 

Les colluvionâ grbseuses sont donc des 
d l~br is  d'érosion issues des formations superfi- 
cielles des plate-formes rocheuses des lies. ils 
sont formes sur place et se rattachent à tous 
les 6l6ments de la roche-mbre. Ceux-ci, sous 
!%effet de l'eau et de la gravite sont transport6s 
graduellement vers le bas de la pente. 

Vallons en V. en berceau et à fond dat: 
Les vallons résultent de l'entaille de la basse 
plate-forme rocheuse par les eaux courantes 
en milieu boréal ou périglaciaire. Trois types 
de vallons ont été identifiés dans l'aire à 
l'étude: les vallons en V, où la rencontre des 
versants unis correspond au talweg, les val- 
lons en berceau, à versants eonvexo-concaves, 
et les vallons à fond plat, qui indiquent un sol 
gel6 en profondeur et une action érosive fluvia- 
le latérale. 

Jourbières; Sous cette appellation, on a 
regroupe les dépôts organiques ombrotrophes 
et min6rotrophes. Les tourbières ombretrephes 
ont plus d'un rnbtre d'épaisseur. Le plus ssu- 
vent, ces tourbières se développent au fond des 
ravina et sont recouvertes d'une vegetation 
arbustive et forestière. Les tourbières rninérs- 
trophes, developpees sur un substrat sableux, 
ont une épaisseur qui peut varier de 0.5 m à 
plus de 6.0 m. Ce type de tourbière se rencon- 
tre surtout au pourtour des baraekois et dans 
les depressions entre les dunes et les cordons. 

ACTION DE L'HOMME 

Les cléments anthropiques ont été repré- 
sentes sur la carte g~omorphologique afin de 
mieux situer les differentes formes dans le mi- 
lieu. Ces el6ments sont les routes principales 
et les zones de remblais et déblais. 

Dorsales ondulées à versant doux; Ces 
formes sont essentiellement causées par 
l'érosion de la roche en place. 



ANNEXE 3. GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 

Les groupements végétaux sont présen- 
tés ici selon la même classification que sur la 
carte de végétation. La hiérarchie de cette 
classification est expliquée à la section Rbsul- 
rats et diseussion du rapport, sous la rubrique 
Végétation. 

Les cinq premiers groupes (vhg9tation 
aquatique, de prairie, arbustive, forestihre et 
surfaces dbnudées) décrivent des associations 
végétales à l'état naturel; les quatre derniers 
(végétation perturbee, remblai, dhblôi et sec- 
teur urbanisé) decrivent la v6gétation à des si- 
tes profondément modifiés par l'homme. 

Grouoement à Snstbre m a r k  Le groupe- 
ment à Zosthre marine colonise le substrat sa- 
bleux des milieux aquatiques, entre O et 3 m de 
profondeur. 

Ce groupement ne recouvre qu'en partie 
certains types Bcologiques, le reste Btant 
dénudé. Sur les avant-plages, le recouvrement 
est de 20 à 40%. Exceptionnellement, il atteint 
près de 90% sur une petite avant-plage aitu6e 
dans Isextt.Bmi%6 sud-est de la lagune. Entre 30 
et 50% du bassin superieur est co!onis& par %a 
Zssteae marine alors que les rebords des che- 
naux de marée en sont recouverts en densi%& 
variable (20 6i 80% de recouvrement). Le delta 
de flot inactif de l'ancienne passe de l'est est 
colonisé à prhs de 80% par cette formation 
végdtale. 

Ce groupement v%ag6ba$ est compssh 
presque exclusivement de Zosfera marina, 
particulihrernent abondante et vigoureuse en 
eau peu profonde (moins de 2 m), et d'une algue 
rouge épiphyte, Ceraml'um rubrum Celle-ci 
est en géneral peu abondante, son recoeivre- 
ment demeurant le plus souvent inferieur & 5%. 
Enfin, on a noté à quelques endroits la présence 
d'une algue verte, Ulva lacîuca, en très faible 
abondance . 

Les colonies de Zosthre marine de la 
lagune du Havre aux Basques sont moins luxu- 
riantes que celles de la lagune du Havre aux 
Maisons, A cet endroit, les plantes se retrou- 
vent en densith plus élevée et leur tige est plus 
longue; des algues diffbrentes, en plus grande 
variété, les accompagnent: Ahnfeltia plicata, 
Bonnemaisonia Hamifera, Chaeaomorpha linum 
et Chondrus crispus. Cette plus grande diversi- 

té en algues pourrait Btre due à la salinité plus 
Blevée, dans cette lagune ouverte (De Sève et 
al. 4979). 

Plutét tolérante aux conditions de salini- 
té, la Posthre marine l'est moins à l'endroit des 
PempBratures (Rasmussen 1973). La plante 
cesse ses activit6s lorsque l'eau atteint 20 "C 
et meurt quand elle dépasse 25 OC (opr ci%.). II 
est possiblie que !a Zostbre de la lagune du Ha- 
vre aux Basques vive dans des conditions de 
croissance çub-obtimales, ce qu i  limiterait 
l'expansion des colonies. 

Cinq groupements végétaux caractériâti- 
ques sont pr6sents dans le marais salé, t3 
I'in88rieur de %a lagune. Ils se rbpartissent en 
bandes parallhles au rivage et se distinguent 
par les taux annuels de submersion, comme on 
1% observe dans les marais littoraux de l'Isle- 
Verte (Garneau 1984), & cette différence que, 
dans 9ê lagune du Havre aux Basques, la sub- 
mersion a Iieu en fonction de fluctuations du 
niveau dbau saisonnieres plutôt que quotidien- 
nes, 

La submersion progressive der marais 
semble avoir &te caus6e par la remontée du ni- 
veau de I'eau dans la lagune depuis sa fermetu- 
re. La prdsence sporadique de crofites salines, 
t3 la surface du marais supérieur, suggere un 
asa6chement occasionnel. Les groupements 
v6g6taux du marais sa16 de lai lagune sont ssu- 
mis & des pbriodes d'inondation et de ~Qckieres- 
se plus longues que celles qubn observe clans 
les marais littoraux. 

Çrouoement & Soartine alterniflore; Le 
groupement à Spartine alterniflore colonise les 
portions lnfdrieures du marais salé de [a lagune 
(altitude entre 0.5 et 0.8 m). Ce groupement 
est aussi rencontre localement, entre 1 et 
1.3 m d'altitude, dans la portion inférieure du 
marais intertidal, pres de I'ancienne passe de 
l'est. 

A !'interieur de la lagune, le groupement 
B Spartine alterniflore se présente sous forme 
de l6gers monticules sableux convexes entou- 
rés d'eau, qui peuvent occuper jusqu'à 50% de 
la surface du marais inférieur. Ces monticules 
semblent d'origine éolienne. Ils pourraient 
s'Btre édifiés lors de périodes antdrieures 
dfass8chement, alors que le sol était denudé. La 



hauteur de ces buttes varie de 15 à 20 cm et 
leur diambtre peut atteindre 7 m. Spartina 
alterniflora colonise le dessus de ces buttes, 
alors que Salicornia europaea et A t r ip lex  
patula var. hastata sont parfois présents sur 
le pourtour. 

Autour des monticules de Spartine, une 
proportion variable de la surface inondée est 
colonisée par des spécimens plus chétifs de la 
même esphce, par Ruppia maritima et  
occasionnellement Scirpus maritimus. Des 
colonies d'algues vertes, dominées par Clado- 
phora sp., occupent de 20 à 75% de la surface. 

PrBs de I'ancienne passe de I'est, le 
groupement % Spartine alterniflore forme un 
tapis végétal continu, situé à une altitude légb- 
rement supérieure à 1 m et submergé pendant 
moins de 20% du temps. Un moindre taux de 
submersion à cet endroit favoriserait la crois- 
sance de la Spartine et la forte densité de ses 
peuplements (Garneau 1984). On y rencontre 
aussi Puccinellia cf laurentiana. Un facibs à 
mares de faibles superficies a été identifié 
dans ce secteur. 

Le groupement à Spartine alterniflore 
croit sur un régosol orthique saturé à phase 
saline, parfois recouvert d'une couche de 
matihre organique fibrique de 18 à 15 cm. 

Greu~eq~ient à S r n i n e  étal&: Dans le 
marais, le groupement à Spartine étalée succh- 
de à celui de la Spartine alterniflore. Il occupe 
les portions du marais situées entre 0.8 et 1 m 
d'altitude, ce qui correspond au type écologique 
du marais supérieur. 

On peut distinguer deux sous-groupe- 
menas, l'un d'eux étant à son tour subdivisé en 
deux variantes. 

Sous-arouoement tvoiuue; Le sous-grou- 
pement typique occupe les zones de marais su- 
périeur sans facibs écologique. On le trouve 
prés de I'ancienne passe de I'est, dans un sec- 
teur limité par la route et les dunes littorales. 
Plus au nord, il colonise la partie basse des 
secteurs exondés, entre les chenaux de marée 
de la grande mare dans le secteur de La 
Martinique. 

La présence d'un tapis véghtal continu de 
Spartine étalée (Spartina patens) caracthrise 
les différents sites. Physionomiquement, ce 
sous-groupement se rattache au Spartinetum 
patensis de Dansereau (1959) et au sous- 

groupement à Spartine étalée typique (Garneau 
1984), où la Spartine forme des peuplements 
purs à la surface du marais. 

Sous-arousement à Arroche hastée. va- 
te tvoiuue; Cette variante typique du sous- 

groupement à Arroche hastée occupe la partie 
supérieure nord-est du marais à l'intérieur de 
la lagune. 

Le milieu se recennait par la présence 
d'îlots et de quelques éperons sableux qui occu- 
pent jusqu'à 40% de la surface; ils sont entiè- 
rement recouverts de végétation et entourés 
de surfaces nues à fortes concentrations sali- 
nes. La cr(a0te saline craquelée indique une for- 
te  Bvaporation à des endroits où le taux de sub- 
mersion est faible. La hauteur des îlots est 
d'environ 30 cm et leur surface, en général de 
2 m2, atteint parfois une dizaine de m2. 

Spartina patens et Atriplex patula var. 
hastata colonisent les îlots dans des propor- 
tions à peu prbs égales; sur certains îlots, 
l'Arroche hastée domine. Quelques spécimens 
d'Hordeum jubatum occupent occasionnelle- 
ment le centre surélevé des îlots. Salicornia 
europaea peut se retrouver sur le pourtour des 
buttes. Des touffes de Spartina alterniflora 
peuvent recouvrir jusqu'à 15O/0 des surfaces 
craquelées. Les tiges de ces plantes sont lon- 
gues de 10 à 25 cm. 

Cette variante typique croît sur un régo- 
sol srahique saturé à phase saline, non 
développé et recouvert, sur les îlots, d'un mor 
teurbeux fibrique dont l'épaisseur varie entre 
10 et 45 cm. Le niveau de la nappe phréatique 
sur ces buttes est de 10 cm. Lorsqu'elle est 
présente à la surface des secteurs inondés, la 
couche de matihre organique n'est pas 
décomposée; son épaisseur est d'environ 6 cm 
et elle se compose surtout de racines mortes de 
Spartine alterniflore. Le matériel meuble est 
surtout sableux, mais contient aussi des élé- 
ments fins, tels que limon et argile. 

Sous-giouoement à Arroche has- 
36e.variante à Orae aardable; Cette variante 
occupe le même type écologique que la variante 
précédente, mais s'en distingue par un faciès 
différent, le facibs à mares (m). Ce milieu est 
caractérisé par la présence de grands îlots, 
hauts de 30 à 40 cm, à sommets plats, qui 
couvrent plus de 50% de la surface. Ces îlots 
sont souvent reliés entre eux, formant des 
mares profondes de 25 cm. Dans la partie nord- 



ouest de la lagune, en pbripherie de l'estran 
sableux inferieur, de grands îlots de vegbtation 
reliés les uns aux autres forment ainsi une di- 
gue naturelle qui retient l'eau; la Spartine 
alterniflore se developpe en amont de ces 
digues. 

Le centre des surfaces exondees es% sur- 
tout colanis6 par Hsrdewtn jubatum , souvent 
accompagne de Festuca rubra. On rencontre 
aussi à ces endroits Spartifla patens et quel- 
ques touffes deAtriplex patwja var. hastata. En 
bordure des flots, on peut rencontrer des 
specimens de Salicornia europêea, de ffumex 
~nârilimus et de Scirpus maritirnus . On a aussi 
observé cette derniere espbce dans certaines 
mares, a travers un tapis d'algues vertes du 
genre Clâdsphsra sp. 

Le sol qui supporte cette variante es6 un 
r6gosol orthique sature Ci phase saline, avec en 
surface un humus fibrique de 10 à 30 cm 
d%paiâseur. La nappe phreatique est juste sous 
la surface. 

Grouoement % Carex ~a lBac6 et % FBtuaue 
rsuoe: Ce groupement est le premier de %a 
toposéquence de la lagune qui fait la  transition 
entre le marais, qui subit des fluctua fi on^ du 
niveau d'eau, et le marecage, d6but de la terre 
ferme. If succede au sous-groupement bi Spar- 
tiae étalée et à Arroche hastde. il occupe les 
parties basses et mai drainees du marecage, 
âitu6es entre 1.0 et 1.3 m d'altitude. Sa topo- 
graphie sugghre qu'il n'est inonde qu'à 
I'oceasion, pendant I'annee, On distingue ici 
deux seus-groupements: un typique et un cf 
Agrostis stoionifdre. 

Sous-arouoement tvoiaue; Le aous-grou- 
pement à Carex paleace et Ci FBtuque rouge ty- 
pique occupe les parties basses du marecage 
sans facihs écologique. Cbst  une herbaçaie 
basse et continue, dont la surface est uniforme. 
Ce tapis est constitue presque exclusivement 
de Carex pa6eacea et de Festuca rubra . Selon 
ia microtopographie, on peut voir apparaltre un 
cortege plus ou moins important d'espbces 
compagnes, telles que Calamagrostis neglecta, 
Galium palustre, Pstentil!a egedii et Agrsstis 
hyemâlis. 

Ce sous-groupement croît sur un sol sa- 
bleux non différencie et sature, du sous-groupe 
des r4gosols orthiques. En surface, on remar- 
que une accumulation de matihre organique non 
décomposée (mor tourbeux) dont I'6paisseur 

varie entre 8 et 30 cm. La nappe phréatique se 
trouve entre 5 et 8 cm de la surface. 

Sous-arouoement 4 cf Aarostis sfolonifè- 
Comme le sous-groupement typique, le 

sous-groupement Ci cf Agrotis stolonifere se 
rencontre dans les parties basses du marécage, 
dans les secteurs caract6ris6s par un faciès & 

= 

mares (m) eu par un facies (w->m) oh la surfa- 
ce v6g6tale se degrade pour former des mares. 
Ces secteurs presentent une allure tourbeuse, 
mal drain&, sur une surface plane ou Iégère- 
ment concave. 

Carex paleacea et Festuca rubra do m i- 
nent la strate herbacee, accompagnés le plus 
souvent par quelques individus de Potenailla 
egedii et de Galium palustre . Sur l'ensemble de 
la surface, le pourcentage de recouvrement de 
la vhgetation herbacée est IQgèrement inférieur 
% celui du sous-groupement typique, en raison 
do %a superficie occupee par les mares. Celles- 
ci, qui ont une surface de 1 à 1600 m2, sont 
colonisees par Scirpus maritirnus et frequem- 
ment entourbes de colonies de cf Agrostis 
stolonifera et de Spartina patenâ. A certains 
endroits, I'Agrostis stolonifere semble tendre 
àI refermer ces mares. En bordure de certaines 
mares, la prbaence de Spartiwa alternr'flora et 
$%triplex patuia var. kastâta suggere une sa- 
linit6 plus 6levBe. 

Dans le secteur nord-est de la lagune, la 
persistance d'apports d'eau et l'augmentation 
du taux de submersion pourrait détériorer se 
couvert vegBta%. La Spartifle alterniflore celo- 
niâe graduellement ces nouvelles mares, ce qui 
suggere que l'apport d'eau sal4e est r6cent. 
Cette dégradation du tapis vég6tal dans le 
marecage et 1'6tat precaire du groupement à 
Spartine alterniflore dans le marais inferieur 
semblent g%re des indices d'une regression len- 
te du marais sa16 provoqu6e par une elévafion 
du niveau d'eau dans la lagune. 

Le sous-groupement Ci cf Agrostis 
stolonifhre croit sur un r6gosoi orthique à pha- 
se saline, saturQ dans la plupart des cas. La 
nappe phreatique se trouve entre 1 et 5 cm de 
profondeur. L'accumulation de matlbre organi- 
que semble diminuer, ce qui améliore probable- 
ment I'abration du sol dans cette portion du 
marécage, b%paisseur d'humus, g6nbralement 
non décompos6, varie entre 8 et 20 cm. 



ement à Jonc de la Baltiaue et à Fe- 
juaue rouae; Dans la toposéquence, le groupe- 
ment à Jonc de la Baltique et à Fétuque rouge 
succ&de au groupement à Carex paléacé et à cf 
Agrostis stolonifhre: II se retrouve à des 
altitudes variant de 1.3 à 2.0 m. La pente un 
peu plus forte (jusqu'à 5%) s'explique par la 
proximité des secteurs surBlevBs des dunes. Ce 
groupement se retrouve frdquemment entre la 
zone de marécage occupBe par le groupement à 
Carex paléacB et à FBtuque rouge et les arri&- 
re-dunes. II fait la  transition entre le marais 
salé et les dunes. 

Juncus balticus var. littoralis et Festu- 
ca rvbra dominent la strate herbacQe dans des 
proportions à peu pr&s Bquivalentes. Ces espè- 
ces sont accompagnées le plus souvent par As- 
t e r novi-belgii et Lathyrus palustris , en faible 
densité. Occasionnellement, on observe une 
couverture muscinale inégale de Campylium 
SP. 

Le groupement à donc de la Baltique et à 
Fétuque rouge croit sur un rbgosoi orthique sa- 
turé non différencié, toujours trbs sableux. La 
nappe phréatique est génBralement à 45 cm de 
profondeur. Le secteur du marecage dans lequel 
on retrouve ce groupement est caractérisé par 
la prBsence constante de petites buttes organi- 
ques (facihs écologiques O). Le plus souvent, le 
sol est recouvert d'un humus de type fibrimor, 
df6paisseur variable ( 8 ài 60 cm) et, occasion- 
nellement, d'un mesi-fibrimor d'environ 90 cm. 

Çrouoement à Soa&e ~ e c t i n 6 a  Le grou- 
pement à Spartine pectinBe est une herbagaie 
haute, trhs fermée, avec plus de 80% de 
recouvrement. On le retrouve dans les bara- 
chois, en bordure des cours d'eau, sur les tour- 
bes minérotrophes minces et Bpaisses, trbs 
mal drainées, en prBsence du Typka feuilles 
larges et du Scirpe des Btangs. II forme une 
mince bande de végétation, parfois discontinue, 
autour du bassin de la lagune et de la grande 
mare du secteur de La Martinique. A l'intérieur 
de la lagune, le regroupement à Spartine pecti- 
née occupe la zone de transition entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre. En période de 
vive eau d'équinoxe, les vents d'ouest provo- 
quent un certain rehaussement du niveau d'eau 
dans la lagune et inondent les secteurs rive- 
rains colonisbs par la Spartine pectinée. 

Le groupement à Spartine pectinée est 
composé principalement de Spartina pectinata. 
Un relevé partiel effectué dans un barachois 

indique en outre la présence de Festuca rubra, 
Galium palustre, Calamagrostis neglecta, 
Potentilla palustris, Carex paleacea, Agrostis 
cf stolonifera et Juncus balticus var. l i ttora- 
lis . 

Au sud-est de la lagune, le groupement à 
Spartine pectinée colonise un secteur à buttes 
organiques (facihs écologique O) avec ou sans 
mares (facihs Bcologique m). Ce faciès à mares 
découle cependant de la présence d'une seule 
grande mare d'environ 0.2 hectare, entourbe 
de quelques individus de Typha à feuilles larges 
et de Scirpe des étangs. 

Le sol du marécage sur lequel évolue le 
groupement % Spartine peetinée est un régosol 
orthique non différencie. L'accumulation de ma- 
ti&re organique demeure relativement impor- 
tante. Le groupement à Spartine pectinée colo- 
nise de plus les fibrisols typiques des bara- 
chois. A ces endroits, l'épaisseur de la couche 
~ rgan ique  non décompos6e (mor tourbeux) va- 
rie de 60 cm à plus de l m. 

Groueement à Potentille ~ a l u s t r e  et à 
Mvriaue baumier; Le groupement à Potentille 
palustre et à Myrique baumier succède au 
groupement à Carex paléacé et à Fétuque rouge 
dans les extrémités nord-ouest et sud-ouest de 
la lagune. La pente, relativement régulière et 
faible, varie entre 1 et 2% . On note la présen- 
ce des facihs à buttes organiques (O )  et à mares 
(m). Les mares d'eau douce ont une surface qui 
varie de 200 mZ à environ 0.4 hectare. Ce 
groupement colonise aussi les entre-dunes 
lagunaires sub-actuelles et littorales anciennes 
mal drainées. Le groupement à Potentille palus- 
tre et à Myrique baumier croit sur un sol peu 
dévelsppB et satur6, un régosol ortkique. En 
surface s'est accumul6e une couche organique 
fibrique de 6 % 35 cm d'épaisseur. 

On constate dans ce groupement une 
dominance dQesp&ces hygrophiles. Dans cette 
prairie basse relativement dense (plus de 60% 
de recouvrement), on note la présence de Po- 
tentilla palustris, Scirpus americanus, Qxy- 
coccus macrocarpus et Agrostis hyemalis. Une 
strate muscinale, formée presque exelusive- 
ment de Campylium sp., recouvre parfois plus 
de 50% de la surface du sol. Dans les sites 
encore plus humides, où la nappe phréatique est 
juste sous la surface, apparaissent des espèces 
telles que Myrica gale , accompagnées de 



sphaignes. Etant donne la proximite du mareca- 
ge, on retrouve frequemment Carex paleacea 
dans ce groupement. 

Grouoement à fvoha à feuilles laroes; Ce 
grsupement colonise à la fois les tourbes mine- 
rotropkes minces sur sable et les tourbes 
min6rotropkes Bpa'lsses & faible drainage, dans 
les barachois et dans le secteur des sillons au 
sud-est de la lagune. Moins de 5% de la surface 
du sol est caracterisBe par un facihs à buttes 
organiques (O)  ; les mares, prbsentes par en- 
droits9 sont relativement grandes (entre 0.1 et 
0.2 hectare). 

Le groupement A Typha à feuilles larges 
dominée par Typha latifslia est une herbaçaie 
haute relativement dense (85% de recouvre- 
ment). Une strate herbac6e basse, moyenne- 
ment importante (45% de recouvrement) est 
caract4risée par la prBsenee de Carex pseudo- 
cypererâ et, plus sporadiquement, par celle de 
Lysimaehia terrestris, de Galium palustre et 
de Polygonum $osea%e. 

Ce groupement couvre genbralernent de 
petites surfaces, dans les barachois . 1% peut 
oecaaionnellemen% s%tendre sur quelques dinai- 
neâ de mbtres carrBs, entre Bos dunes littora- 
les anciennes au sud-est de la lagune. Le centre 
des communautés à. Typha peut être plus tour- 
beux et comprendre des esphces hygrophiles 
formant une herbaçaie basse, telles que Myrieâ 
gale, Oxycoccus maesocârpers, Carex cf 
diandra, Po tesabilla palus tris, Galiurn palustre, 
Drosera sotuwdifolia et Câmpy%/um pcslygamerm. 

Le sol est gbn6ralement un fibrisos typi- 
que sature avec un horizon organique non diff6- 
rencie et non decompost4 (mor tourbeux) d'une 
épaisseur d'environ 80 cm. Dans ces milieux, 
la nappe phréatique est prbs de la surface. 

Le 
groupement ti Scirpe des étangs, comme celui à 
Typha à feuilles larges, se developpe sur les 
dépôts organiques min6rstropRes minces et 
épais à faible drainage, dans les barachois et 
localement, dans la partie sud-est de la lagune. 
Ce secteur est caractéris6 sporadiquement par 
un facibs à mares (m). Les mares, peu 
nombreuses, sont plutôt grandes (8.7 hectare 
environ). 

Le groupement, domine par Scirpus 
lacustris constitue une herbaçaie haute de 
1.5 m, tres fermée (100% de recouvrement). 
Une strate herbacée basse peu dense (18% de 

recouvrement) se distingue par quelques touf- 
fes de Bstentilla palustris et des individus 
Bpars de Galiurn palustris et Hypericum 
virginieum. La strate muscinale, composbe de 
Campyll'um sp., recouvre 90% de la surface du 
sol. Le groupernent à Scirpe des Btangs couvre 
de grandes Qtendues dans le secteur sud-est de 
la lagune, juxtapss6 au groupement 2a Typha A 
feuil les larges. Aux endroits où le dépôt 
organique s'6pâissit, on peut retrouver des 
formations basses d'espbees hygrophiles sem- 
blables à celles décrites pour le groupement a 
Typha à feuilles larges. 

Le sol est un fibrisol typique saturé dont 
l'épaisseur de la couche organique varie de 
90 cm à prhs de 1 m. La nappe phréatique se 
situe entre 2 et 5 cm de la surface. 

Dans le groupement B Ammophile B ligule cour- 
te, on peut recswnaOtre cinq sous-groupements, 
dont l'un se subdivise en deux variantes. 

Sous-arouoement tv- Le sous-grsu- 
pernent typique à. Ammophile se présente gén6- 
raiement sous forme d'une prairie haute relati- 
vement dense (plus de 60% de recouvrement), 
largement dominbe parAmmophlla breviligulata. 
C'est la v6getation caract6riâtique des dunes 
littorales mobiles, bien draindes, qui bordent la 
lagune et atteignent 4 m d'altitude. Dans le see- 
teur de Ia lagune du Havre aux Basques, cette 
esphce colonise un cordon littoral actuel au 
sud-est du secteur B I%t%ide et, sccasionnelle- 
ment, les arribre-dunes à pentes legerement 
inclinbeâ comme sur la Dune de l'Ouest. Ce 
sous-groupement se d6veloppe sur un sol sa- 
bIonneux completement dBpourvu d'humus. 

b"Arnmophile est absente dans les échan- 
crures (facies B brhches h) formées par  
l'action de !a mer et du vent sur le pourtour des 
dunes primaires. On ne la trouve pas non plus 
dans les cuvettes de deflation (facihs y )  qui se 
forment occasionnellement sur les dunes 
secondaires et les arribre-dunes. 

Le sous-groupement typique à Ammophile 
B ligeile courte est présent sur les d6pôts sub- 
actuels en retrait de la côte, tels les cordons 
littoraux et lagunaires, les crêtes de plage 
lagunaires, les dunes littorales et lagunaires. 
Dans ces milieux. on observe le premier stade 
de fixation des dBpôts sableux, caractérisés 
par une densite parfois trbs élevée des tiges 



d'Ammophile et un sol de plus en plus recouvert 
de litière. Les feuilles dlAmmophile à ligule 
courte, appuyées contre le sol, se dessèchent; 
peu sujettes à l'ensevelissement par le sable, 
elles contribuent à la formation de la litière. 

Le sol des secteurs colonisés par le sous- 
groupement typique à Ammophile à ligule cour- 
te appartient au sous-groupe du régosol orthi- 
que. C'est un sol très sec; la nappe phréatique 
se trouve à plus de 1 m de la surface. 

Sous-arouoement A Mvriaue de Penn- 
svlvanie; Le sous-groupement à Myrique de 
Pennsylvanie se présente comme une prairie 
généralement haute, trhs semblable ia celle du 
sous-groupement typique. La distinction entre 
les sous-groupements est établie par une stra- 
te arbustive basse dont l a  densité de recouvre- 
ment est de 35%. De façon générale, la surface 
du sol est dépourvue de matibre organique. On 
trouve ce sous-groupement principalement sur 
les arrière-dunes actuelles abruptes (entre 8 
et 16% de pente) et légerement concaves. 

Ammophila breviligulata domine la stra- 
te herbacée. Quelques autres espbces éparses 
l'accompagnent; les plus fréquentes sont 
Solidago sempervirens et Carex silicea La 
strate arbustive est formée exclusivement de 
bosquets (1 à 2 m2) de Myrica pennsylvanicâ. 

Le sol de ce sous-groupement est un 
régosol orthique non différencié, légbrement 
plus frais que le sol du sous-groupement typi- 
que. Le matériel meuble est sableux et la nappe 
phréatique est à plus de 1 m de la surface. 

Sous-arowement A Genthier  commun: 
On retrouve ce sous-groupement sur une dune 
littorale sub-actuelle bien drainée, située dans 
le  secteur sud-est de la lagune, entre la route 
principale et la Baie de Plaisance. Le milieu est 
caractérisé par la présence de plusieurs cuvet- 
tes de déflation (y).  Les cuvettes de déflation 
donnent à la dune un caractère mobile et insta- 
ble qui se traduit, entre autres, par l'absence 
totale de lichens et de mousses à la surface du 
sol. 

Le pourcentage de recouvrement de la 
strate herbacée est légèrement inférieur à ce- 
l u i  des sous-groupements précédents. 
Ammophila breviligulata est accompagnée le 
plus souvent par Deschampsia flexuosa. La 
strate arbustive est relativement importante 
(33% de recouvrement). Elle est composée 
principalement de colonies circulaires de Juni- 

perus communis et de touffes de Hudsonia to- 
mentosa Le sol sur lequel évolue le sous-grou- 
pement Ci Genévrier commun est sableux et dé- 
pourvu de matière organique en surface. C'est 
un régosol orthique sec, non différencié. 

Sous-arounement à cladonies. variante 
Uniaue: La variante typique du sous-groupe- 
ment à cladonies colonise les cordons littoraux 
sub-actuels ainsi aue les dunes littorales et 
lagunaires (avec ou sans cuvettes de déflation) 
sub-actuelles et anciennes, bien drainées. On 
trouve aussi cette variante sur les dunes lagu- 
naires mobiles dans le secteur ouest de la lagu- 
ne. 

La strate herbacée basse est relati- 
vement bien developpée (entre 50 et 75% de 
recouvrement) et composée principalement de 
Ammophila breviligulata, accompagnée le plus 
souvent de Carex âilicea et de Arenaria lateri- 
f l s ra  Le recouvrement de la strate muscinale 
et lichénique varie de 3 à 90%. Les espèces de 
lichens les plus fréquentes sont Cladina rangi- 
ferina, Cladina mitis et Cladonia cristatella. 
Les rebords inclinés des dunes littorales 
anciennes au nord-ouest de la lagune sont 
densément colonisés par des arbustes dont le 
Myrique de Pennsylvanie et l'Aulne crispé. Le 
sol sableux, peu développé, est un régosol or- 
thique. 

s-orounement à cladonles. variante 4 
Çendvrier commun; On rencontre la variante à 
Genévrier commun du sous-groupement à 
cladonies sur les dunes littorales sub-actuelles 
bien drainees, avec ou sans cuvettes de défla- 
tion. 

Ammophila brevijigulata occupe presque 
exclusivement la strate herbacée basse; le re- 
couvrement est de 30%. La strate arbustive a 
un reeouvrement variant entre 20 et 45%. Elle 
est composée principalement de colonies circu- 
laires de Juniperus communis et d'éricacées 
telles quevaccinium angustifolium et V. vitis- 
idaea Quant aux lichens, ils couvrent de 50 à 
85% de la surface du sol; Cladina rangiferina 
et C. mitis sont les espèces les plus fréquen- 
tes. Le sol peu développé appartient au sous- 
groupe du régosol orthique. Les conditions de 
drainage variables régissent la densité du cou- 
vert arbustif. 



Sous-arou~ement à Jonc de la Baltiaue; 
Aucun relevé phytosociologique n'a été effectue 
pour ce type de végetation. II a Bté défini à par- 
tir d'un point d'observation et des descriptions 
disponibles dans la documentation scientifique. 

Le sous-groupement à Jonc de la Baltique 
succède au groupement à Carex pal6ace et à ~ 

Fétuque rouge dans un secteur du marécage si- 
tue en bas de pente d'un complexe dunaire, à 
l'est de l'île Arnaud. A cet endroit où le draina- 
ge devient meilleur, le regosol orthique est re- 
couvert en surface par une couche organique 
légèrement humifiee qui commence à se décem- 
poser. La physionomie de ce sous-groupement 
semble résulter du chevauchement des esphces 
du sous-groupement à Myrique de Pennsylvanie 
et de celui à Jonc de la Baltique et à Fetuque 
rouge. On y observe en effet une bande de vh- 
getation oG domine Juncus balticus var. l i t fo -  
ralis et Myriea pennsylvanica , avec des touf- 
fes éparses dMmmopki!a breviliyulata. 

A partir de Iâ photo-interprdtation et 
des descriptions de Lamoureux et Grandtner 
(1977). on a identifid %e sous-groupement à 
Jonc de la  Baltique comme vegetation des 
entre-dunes, avec ou sans faelhs à buttes 
organiques (O) et mal drainB. Ce sous-groupe- 
ment se retrouve aussi sur une arrihre-dune 
lagunaire mal drainée et des sillons sableux 
modérément bien drainds, sur la Dune du Havre 
aux Basques et la Dune de l'Ouest. 

Le grou- 
pement àI Pâturin superbe ferme une prairie 
basse trbs ferme8 (plus de 80% de recouvre- 
ment), sur %es dunes lagunaires sut>-actuelles 
modérément bien draindea. Ces milieux se pré- 
sentent comme des îlots sableux convexes 
(pente de 5% environ) disposés de façon &parse 
sur l'estran inférieur. La hauteur des îlots est 
d'environ 60 cm. Le groupement occupe, de 
plus, un cordon littoral ancien, moddrement 
bien drainé, dans la partie sud-est du bassin 
supérieur de la lagune. 

La composition floristique d'un site 
échantillonne est la suivante: Boa eminens, 
Calarnagrostis neglecta, Agrsstis cf stslonife- 
ra, Matriearia maritirna, Poteratilla egedii, 
Poiygonurn lapathifalium e t Ammsphilâ brevili- 
gulafa. Sur le pourtour des ilots, il est possible 
de rencontrer Salicornea europaea, Spartina 
alterniflora et Eleocharis halophila Le sol est 
un régosol orthique, avec un humus mesique en 
surface (épaisseur entre 10 et 15 cm). 

VÉGÉTATION ARBUSTIVE 

Grou~ement à Camarine noire et à clado- 
Le groupement à Camarine noire et à cla- 

donies couvre une superficie importante du 
secteur sud-est de la lagune, sur une dune 
littorale âub-actuelle bien drainée. Les cuvet- 
tes de d6flation (faciAs Qcolsgique y )  occupent 
entre 1 et 5% de cette surface. 

La strate arbustive de ce groupement oc- 
cupe prbs de 78% de la surface. Elle est 
composée principalement de Empetrum nigrum, 
deHudâonk tomentosa et de Vacciniurn oxycoc- 
cos. Quelques individus d'Épinette blanche ( P i -  
ce3 glauca f. pawa ) et d0Arctostaphylos uva- 
wrsk sont rencontres sporadiquement . Les 
p!êntes herbacees ont un recouvrement de 2%; 
les principaux taxons sont Ammophila brevili- 
grslata et Deâcharnpâia f!exvssa. La strate 
liehdnique est bien developpee et couvre plus de 
88% de la surface du soi, Les esphces les plus 
abondantes sont 6jadina mitk et Coelocasdlon 
acu%@sa%~rar. Moins de 1 %  de la superficie de ce 
milieu est dénuBe de v6gdtation. 

Le sol appartient au sous-groupe du rego- 
soli erthique, I I  est couvert en surface d'un hu- 
mus de type m6si-fibrirnsr. 

9 Mvriaue baumier: Le groupement à Spirée à 
larges feuilles et à Myrique baumier est une 
formation arbustive trhs ferm6e (recouvre- 
ment aupQrleur 80%). On le rencontre dans 
les sillons sableux sub-actrsels et anciens mal 
drainés, dans le secteur forestier, au sud-est 
de la lagune. 

Ce groupement se compose principale- 
ment de Spiraea alba var. latifolia, de Myrica 
ya%e et de Oxycocess macrocarpus . La strate 
muscinale couvre prhs de 88% de la surface; 
elle est dominée par Fontinalis antipyretica et 
Sphagnum cuspidatum. Quelques Épinettes 
blanches (Picea glauca f. parva ) sont présen- 
tes; elles sont accompagnées d'ericacées telles 
que Kalmia angustifolia, Vacciniurn angustifo- 
liurn et Byrus arbutifolia . 

Le sol de ces d6pressions humides est un 
regsrsoi orthique, cornpos6 de sable fin, L'humus 
en surface est de type mesi-fibrimer; son 
épaisseur est d'environ 12 cm. La nappe phréa- 
tique se trouve à environ 45 cm de la surface. 



GrouDement à Cassandre calicule et 
. . 

Sghaianes; Ce groupement forme une arbustaie 
basse très dense (plus de 80% de recouvre- 
ment). Il est dominé par Chamaedaphne calycu- 
la ta  II colonise les quelques dépôts organiques 
ombrotrophes épais, trbs mal drainés, dans les 
extrémités nord et sud de la lagune. 

Dans la strate arbustive basse, on trouve 
quelques individus de Picea mariana La surface 
du sol est recouverte à presque 100% par 
Sphagnum sp. Le sol est un mésisol typique; 
l'accumulation de matibre organique est supé- 
rieure à 1 m. 

ent à k t t e  blanche et à clado- 
& Le groupement à Épinette blanche et à cla- 
donies colonise certains cordons littoraux sub- 
actuels et anciens et certaines dunes littorales 
anciennes dont le drainage varie de modéré à 
excessif. On rencontre ce groupement plus 
particulièrement au sud-est de la lagune, là où 
de nombreux cordons littoraux se succèdent 
parallèlement, donnant une allure très particu- 
lière au secteur. 

Le groupement est représenté par une 
foret plutôt ouverte (25 à 40% de recouvre- 
ment). Le groupement est dominé par l'Épinette 
blanche, sous forme prostrée (Picea blanca f. 
parva ), avec quelques individus arborescents 
épars. La hauteur des arbres varie entre 2 et 
5 m. 

Lorsque présent, Abies balsamea occupe 
plutôt la strate arbustive, avec quelques au- 
tres espèces dont les plus fréquentes sont Vac- 
cinium angustifolium et Vaccinium vifis-idaea. 
De façon générale, la strate arbustive est rela- 
tivement dense (3Q à 60% de recouvrement). 
Deschampsia flexuosa et Amnspkila breviligu- 
lafa dominent la strate herbacée basse (8 à 
58 % de recouvrement). Les couches musci- 
nale et lichénique sont très denses (plus de 
75% de recouvrement) et composées principa- 
l ement de Dicranum scoparium, Cladinâ 
rangiferina et Cladina mitis. 

Dans les secteurs modérément bien drai- 
n&, on assiste à une fermeture progressive du 
couvert forestier (60 à 80% de recouvrement) 
de Picea glauca et d'Abieâ balsamea . Les ar- 
bres sont plus grands (7 à 8 m) que sur les si- 
tes très secs. La strate arbustive est bien dé- 
veloppée (40% de recouvrement) et dominée 
par Abies balsamea, Pyrus arbutifolia et Vac- 

cinium vitis-idaea. La strate herbacée est 
caractérisée par Cornus canadensis, Trientalis 
borealis et Maianthemum canadense. La super- 
ficie occupée par la strate muscinale et lichéni- 
que est moindre à ces endroits (moins de 30% 
de recouvrement). 

Le groupement à Épinette blanche et à 
cladonies croît sur un régosol humique orthique 
mod6rément sec. Dans tous les cas, l'humus est 
de type moder mullo'ide. L'épaisseur de la cou- 
che organique est d'environ 6 cm. 

Çrouoement à Éoinette noire et à 
w é e s :  Ce groupement résineux occupe les 
dépêts d'altération de gr& rouge modérément 
bien d ra in~s ,  dans les extrémités nord et sud 
du secteur l'étude. II colonise en outre 
d'anciens cordons littoraux, au sud de la lagu- 
ne. 

 épinette noire domine la strate abores- 
cente (plus de 80% de recouvrement). Elle est 
parfois accompagnée du Sapin baumier. Dans 
les sites modérément bien drainés, les arbres 
atteignent 6 m de hauteur; aux endroits impar- 
faitement drainés, 75% des tiges ne dépassent 
pas 3 m. 

Le sous-étage arbustif, lorsque présent, 
est très ouvert, (5  à 25% de recouvrement). II 
se compose surtout de Kalmia angusaifolia et 
deVaccinium angustifolium. La surface du sol 
est généralement dénudée; elle semble avoir 
été intensément piétinée. Des coupes partielles 
ont eu lieu dans ces secteurs. Le groupement à 
Épinette noire et à éricacées croît sur un 
podzol humique à orstein recouvert d'un humus 
de type mor, dont l'épaisseur varie entre 5 et 
20 cm, 

Srou~ement  à S a ~ i n  baumier et à mous- 
ses hvsnaeées; Ce groupement constitue une 
formation fermée (plus de 80% de recouvre- 
ment). II se développe sur des dépôts anciens 
(cordons littoraux et dunes littorales modéré- 
ment bien drainés) dans la partie sud-est de la 
zone à l'étude. 

La strate arborescente se compose de 
Abies balsamea et de Picea mariana; la hauteur 
des arbres varie entre 3 et 10 m. La proximité 
des milieux tourbeux semble avoir favorisé la 
présence de l'Épinette noire au détriment de 
l'Épinette blanche. En effet, on note un rempla- 
cement graduel de l'Épinette blanche par 
l'Épinette noire lorsqu'on progresse en direc- 
tion sud-est. Les strates arbustive et herbacée 



sont peu diversifiées et couvrent chacune 
moins de 1% du sol, Les principales esphces 
sont: Vaccinium angustifolium , V. vitis-idaea, 
Maianfhemum canadense et Cornus canadensis. 
La strate muscinale est mieux développée et 
peut atteindre jusquqA 60% de recouvrement. 
Pleuroziurn achreberi Dicranum majus et Baz- 
zania trilobata en sont les principales compo- 
santes. La strate lichénique est quasi Inexis- 
tante. Le sol correspond à un podzol humique 
orthique frais recouvert en surface d'un fibri- 
mor sec dont l'épaisseur varie de 6 à 18 cm. 

Çrou~ement à Saoin baumier et à inetta 
blanche; Aucun relevé n'a été effectub Z n s  ce 
groupement. Seulement quelques îlots ont été 
observes & la limite sud du territoire étudié. 

Ce groupement forme une forêt résineuse 
dominhe par le Sapin baumier, auquel 
s'associent l'Épinette biancke et, plus sporadi- 
quement, le Bouleau blanc [Bcstuia papysifera) 
et le sorbier (Ssrbus amer\cana) (Brandtner 
1967) .  La compesition de Ia strate herbae6e 
est variable et les bryophytes sont parfois 
abondants. 

anes; Cette pessière est caract&risée par 
l'Épinette noire sous sa forme couch6e (Pkea 
mariana f. semlprsstrata). On retrouve Ca 
l'occasion le Ml6lhze laricin (Lasix laricina), en 
plus des esphces de tourbihres comme Chamae- 
daphne ~ a / y c ~ l â f a ,  bedum groenlandicum, a l -  
mia angustifolia et Sphagnum sp, 

Le groupement Ca Épinette noire et Cd 
sphaignes coli~nise quelques dépets feurbeux 
ombaotrophes Bpais très mal drain6â, au nord 
et au sud de la lagune, 

SURFACE BÉNUD~E 

Milieu terrestre 

Dans la Iagune, les secteurs terrestres 
actuellement d&pourvus de végétation sont !es 
br8ckes et les deltas de débordement, les hauts 
de plage, l'estran sableux supérieur % 
I'interieur de la liagune et les plages sableuses 
entourant les dunes lagunaires fixées. Ces mi- 
lieux t rhs instables ne favorisent pas 
l'implantation de la végétation. 

Milieu inter t ida 

A I'interieur comme à l'extérieur de la 
lagune, les secteurs intertidaux sans végéta- 
tion sont les cr6tes de plage, les plages lagu- 
naires, le petit delta de débordement au sud- 
ouest de la lagune, le delta de flot de la passe 
actuelle de l'ouest, quelques portions d'estran 
sup6rieur, l'estran inférieur, un cordon littoral 
submergé au sud-ouest de la Iagune et les pla- 
ges littorales sableuses et graveleuses. Les 
unités de type écologique situées à l'intérieur 
de la lagune. à des altitudes inférieures à 1 m, 
sont inondées de façon saisonnihre. Celles si- 
tubes & l'extérieur de la lagune, entre O et 2 rn 
d'altitude, sont inondées à tous les mois. 

Aucune végétation n'a été trouvée dans 
ces milieux intertidaux à part quelques tiges de 
Pssthre , de Ruppie maritime et quelques tsuf- 
fes d3lgues vertes du genre Vaucheria sur 
1'estran inférieur dénerd4 et semi-dénude. 

Les unités de type écologique du milieu 
aquatique qui ne portent pas de végétation sont 
la. partie inférieure du bassin lagunaire (à plus 
de 3 m de profondeur), les avant-plages, les 
chenaux de marée et la section inférieure du 
delta flot inactif, prhs de O'ancienne passe de 
IREât. Entre 50 et 80% des avant-plages semi- 
dénudees sont totalement dépourvues de vége- 
tation de même que plus de ia moitié de la par- 
tie supérieure du bassin lagunaire. La partie 
superieure du delta de flot inactif de l'ancienne 
passe de l'est et les rebords des chenaux de 
marge sont d6nudés à 20%. Le substrat de 
presque tous ces milieux est sableux: seuls 
font exception se bassin infdrieur et les che- 
naux de marée su$-actuels, dent les substrat 
vaseux est riche en matière organique. 

Les zones de végétation perturbée se 
rencontrent le long de la route principale dans 
le secteur La Martinique et dans le marécage à 
l'ouest de cette même route. Ces milieux ont 
Qté modifiés par la construction de la route et 
par lYnstallation d'une barrihre à neige. Cepen- 
dant, la physionomie de la végétation laisse 
croire Ca un retour éventuel & des conditions na- 
turelles. 

L'ancien cordon sableux modérément bien 
drainé du secteur La Martinique semble avoir 
été nivelé. Ce milieu est actuellement colonisé 



par une vegétation herbacée semblable au sous- 
groupement à Ammophile à ligule courte et à 
Jonc de la Baltique. On y trouve principalement 
Juncus balticus var. littoralis et Ammophila 
breviligulata , avec quelques touffes de Myrica 
pensylvanica. Cependant, la présence d'un cor- 
thge floristique hétérogène, comprenant entre 
autres Aster novi-belgii, Fragaria virginiana, 
Vaccinium oxycoccos, Solidago semlpervirens 
et Festuca rubra, indique une perturbation de 
ce milieu. 

A l'ouest de la route principale, le rem- 
blai, long de plus de 1 km, a été créé en 1966 à 
même le secteur du marécage. Cette butte con- 
vexe d'environ 1 O m de largeur et 1 m de hau- 
teur supporte une prairie haute et très fermée 
(1 €IO% de recoeivrement) dominée par Juneus 
baltlcus var. littoralis et Aster novi-belgii . 
L'amélioration des conditions de drainage a ce- 
pendant permis à des espèces comme Matrica- 
ria rnaritimaa, Sonchus arvensis et Solidago 
sempervirens de s'installer. La position fopo- 
graphique de ce remblai est responsable du re- 
tour graduel aux conditions naturelles du maré- 
cage qui semble s'effectuer malgré une nappe 
phréatique profonde (70 cm). La physionomie 
de la vegetation rappelle celle du groupement à 
Jonc de la Baltique et à Fétuque rouge du maré- 
cage. 

REMBLAI 

Dans les zones de remblayage, la végéta- 
tion naturelle a été complètement supprimée. 
Les remblais ont Bté formés lors de la cons- 
truction de la route ou par I'accumulation des 
d6chets. Dans le premier cas, le matériel gros- 
sier (cailloux et blocs) ne permet à aucune 
plante de d'établir. Quant au site de déposition 
des déchets, les remblayages successifs ont eu 
pour effet d'éliminer presque compl6tement la 
vég6tatisn naturelle. 

Les bancs d'emprunt encore utilisés com- 
me source de matériel sableux, creusés dans 
des arrière-dunes et dans des cordons litto- 
raux en bordure de la route principale, ne sup- 
portent aucune végétation. Le sol est dénudé et 
le drainage, excessif. 

une vegetation de prairie fort différente de 
celle des milieux naturels. Un secteur modéré- 
ment bien drainé, près de l'ancienne passe de 
l'est, a été graduellement colonisé par une vé-  
gétation plus hygrophile. Les sites mal drainés 
situés léghrement au nord du secteur précédent 
ont été envahis par une vegétation dont le cor- 
tège floristique rappelle en partie celui du 
groupement à Jonc de la Batique et à Fétuque 
rouge. Les principaux taxons présents sont 
Festuca rubra, Juncus balticus var. litear&&, 
Aster novi-belgii , Lycopus uniflorus , cf * 

Agrostis stolonifet-a , Viola sp., Pellia sp. et 
Campylium polygamum . 

Les zones en question sont situées à 
l'extrémité nord du site d'étude dans le secteur 
La Martinique et au nord-ouest de la lagune. Ces 
secteurs sont utilisés à des fins résidentielles 
et industrielles. La surface du sol est perturbée 
et les conditions naturelles ne prévalent plus. 

Lors de la construction de la route, 
d'autres bancs d'emprunt ont ét6 créés à même 
des cordons littoraux et des dunes sub-actuel- 
les. Ces sites sont aujourd'hui colonisés par 
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ANNEXE 4. DESCRIPTDN DES TYPES ÉCOLOGIQUES 





Type Descriplion Sol Végbtation 1 
MIA7 Partie infdrieure du marais, entre 0.5 el 0.8 m Sablonneux, sature, A phase saline. Groupement à Spartine allerniflore (Sa) 

d'altitude, soumise à une submersion regulibre. Sous-groupe rBgoso9 orthique, serie 
Profondeur de la nappe d'eau jusqu'à 25 cm par Dunes, avec particularit6s des sols 
endroits. Pente rdguli&re, faibDe (< 1%). lagunaires. 

MSA7 Partie supérieure du marais, entre 0.8 et 1.0 m Sablonneux, saturti, ii phase saline. Groupement B Spartine dtalde, sous-groupement 
d'altitude, taux de submersion saisonnier plus Sous-groupe RQgosoi orthique, Stirie typique (St), sur sites sans facies; sous-groupement 
faible que le type MIA7 Dunes, avec particularitt5s des sols à Arroche hastth, variante typique (SîAh), sur 
Epaisseur de la nappe d'eau entre O 8% 80 cm. lagunaires. faciès B Ilots (i) el à croGts saline (s); sous- 
Pente rbgulidre, faible. groupemeni B Arroche hastde, variante I Orge 

agrdable (StHo), sur facies I mares (m) ou B îlots (1) 
MRA5 Bande marecageuse entre le marais supérieur Sableux, mal draine. Sous-groupe Sous-groupement i Ammophile à ligule courte et à 

(MSA?) et la dune lagunaire (GXB2). rdgosol orthique. Jonc de Ba Baltique ( N b )  

MRAG Portion supérieure du marais sale situde entre 1 
et 2 m d'altitude, rarement inondée. Secteur 
faisant la transition entre le marais intertidal et 
la terre ferme. Pente rtiguliere, faible (c 1% 1 
dans parties basses, atteint SOh dans parties plus 
hautes. 

Sablonneux tr6s mal drain&. RBgosoO Parties basses du marecage: groupement B Carex 
orthique i phase saline. gal6acd et I FBtuque rouge, sous-groupement typique 

(CpFr), sur sites sans facies: sous-groupement à 
RBgosol orthique sans phase saline. Agrostis stolonifere (CpAs), sur facies w l  -w m l  ; 

groupement Potentille palustre et à Myrique <D 

RBgosol humique orthiqrse, Sdrie baumier (PoMb); sur facies o. Parties hautes du 
Dunes, particularit6s du milieu markage: Groupement à Spartine pectinée (Sp); si 
lagunaire. pente v 5%. groupement I Jonc de la Baltique et B 

FQtuque rouge (JbFr). 
EIA7 Grande zone d'estran inftirieur I B'inttirieur de la Sablonneux Pas de vdgtitation. 

lagune, du ceif6 ouest, à environ 0.4 m d'altitude, 
rarement asséchk. Epaisseur de %a nappe d'eau: 
entre 15 et 50 cm. Pente rdgulidre, faible. 

EYA7 Zones d'estran infbrieur de faible superficie, lndBtermin6 GBntiralement d6nud6. Zostere marine, Ruppie 
semidBnud6es, situées en pdriphdsle du bassin de 
la lagune et asséchhes partiellement en période 

maritime, ou algue verte recouvrent moins -de 1% de 
la surface. 

estivale 
ESA7 Zones d'estran supérieur de faible superficie, en Sableux sature Aucune v&dtation 

bordure du bassin de la lagune dans sa partie nord 
el en voie d'exondation. Secteurs soumis à des 
fluctuations de niveau sur une base mensuelle. 

ESAI-7 Grandes zones d'estran supérieur à I'interieur de Sablonneux sature. non d6velo~De. Aucune vbnetation - 
la lagune du cBt6 ouest. secteurs le plus souvent Sous-groupe R B ~ O S O ~  orthique.'~lass6 
assdchhs en surface, inondes exceptionnellement SBrle Dunes, materiel éolis6. 
lors des marees de vive eau d'équinoxe. Soumis A 
l'érosion éolienne. Pente r6guli6re, faible. 



lrype Description Soi VégetaPion 1 
EZA1-7 Secteur d'estran sup6rieur semi-d6nud6. situb a Sableux satus8 GQneralernent dbnud6. Spartine alterniflore recouvra 

I'ext6rieur de $ai Iagune, insnd6 moins de 1% de la surface. 
exceptionnellement. 

PSA7 Plages bordant Oe bassin de Ba lagune el soumises Sablonneux, non-dill&remi4 Pas de végetation 
directement aux fluc9uationa du pian d'eau. 

PSA1-7 Plages convexes entourant %es dunes lagunaires SabOonneux, non-diff6rencl6 Pas de v6g6tatîon 
dans la zone d'estran sup4rieur (ESA1-71, 
rarement %nosiddes, soumises a Wmsbn Bdienne. 

DTA7 Delta de d6boademnt de faible superficie formê Bndêtermind Pas de vhétation 
sur une zone d"ctasîran inf6rieur il 8a suite de 
I'apparitiora &une h k h e  dans kt dune lititorab 
(LMA1). Inorad4 la majeure pattb de O'annBe, 

DPAI -7 Grands deltas de d4bodrnent de Ilossarie Sabllsnneux, n~rsdQveîopp4 Pas de vt5g6tation 
l4gdrement mnvexe, formk B I'enf6ieur de la 
lagune par des d8bncernenb de Ka Dune de I'Owst 
lors de tem@!es. Corasme p u r  6'estim supêrieur 
(ESAI-7), ces secteurs sont ass6cR6s ia plupart P 

O 
du temps el exposés I'4rosion Bolienne. 

ADA8 Avant-plagcas d6nudées, abruptes et ondul4es. Sablonneux Pas de v&4tation 
localisées en marge du bassin de !a lagune. 
Secteurs ssu$mg& ( O a 7.5 rn de profandeu0 
et soumis i ~Qac~iora combineta de %'ensablemen& 
des vagues et du faible marnage du pian d'eau de 
la Baqune. 

ASA8 Semblable ADA8 , sauf que ces avant-plages Sablonneux Partleilement co9onis4 par le groupement Zostdre 
sont semi-&nud&s. marine (20); Oe reste dhwud6 i ~ a ) :  

BSA8 Secteur du bassin de Oa Dagune situ6 entre O et 3 Sablonneux BaAellernenS co8onis8 par lle groupemc3nt ai Zostdre 
m de profondeur, i %'exclusion des avant-plages 
(ADA8, ASAB, ASW), des chenaux de marge 
(CMBB) et de ieurs rebords (RCBB), du delta de 
flot inactif (DFW, D288) et des barachols 

marine (20): le reste d4nud4 (Da). 

(BAA8). 
BOA8 Secteur du bassin de la lagune situ4 au-dela de Vaseux, contenant 6 62 % de Pas de vQg6tation 

l'isobathe 'de 3 m, gh I'excilusien de ceriains mafitire organique dbcompoç6e. 
segments des chenaux de marde (CMBB). 



Type Description Sol Véghtation 1 
CMAB Chenaux emprunths par la rnarde sur une base Sablonneux (actuelle passe de l'actuel chenal de rnarhe situe sur le cbt6 ouest de la 

quotidienne et saisonnidre dans Ies secteurs l'ouest), lndhterrnine pour les autres lagune est depourvu de v6g6tation (Da). Autres 
respectifs de la passe de l'ouest el des grandes secteurs unit6s: indbterrnin6e. 
mares (a I'est de Ille Arnaud et de La 
Martinique) 

DFA7 Delta de maree légdrement convexe, construit Sablonneux Pas de végdtation 
par le flot empruntant quotidiennement I'actuelle 
passe de rouëst. 

BAAB Anses semi-fernees sur le pourtour de la lagune Organique (plus de 2Wh de matidre lnddterminee 
et de la grande mare près de La Martinique. organique). 
Milieux aquatiques peu profonds (4 m) soumis à 
un apport d'eau douce des ruisseaux 
intermittents, B proximite. 

MAA8 Grandes mares dissymbtriiues dont la superficie Sablonneux Ind61erminde 
est supérieure à 1 hectare. 

CPB2 Segment de cr6te de plage exondd, localist4 en Sableux, bien draine Groupement Ammophile ligule courte, sous- P 

bordure de la lagune sur-le cBte norâ. grouprnent typique (~m) .  A 

CS61 Petits cordons de sable arques, situes en bordure Sableux, excessivement bien draind. Groupmnt 8 Ammophile ligule courte, sous- - de la Daqune sur le cbte nord. groupement typique (Am). 
AS88 Avant-plage semid6nud&, 6bgdrement en pente Sableux Partiellement colonise par le groupement ri Zastbre 

et ondulée, situtle $ l'est du bassin de Oa lagune. marine (20); le reste denude (Da). 
Secteur submerge (entre O et 1 m de 
profondeur). 

CMB8 Chenaux emprunt6s par la maree avant h Matidre organique (2 A 64%) Les chenaux de marbe (CMB8) situbs B proximitb de 
fermeture de la lagune. Profondeeir jusqu'B 6 m i'ancienne passe de I'est sont dt5pourvus de v4gQtation - .  
par endroits. secleurs colmatQs. (Da'). ~ u t r e s  unites: ind61ermin6e. 

W 3 û  Partie infbrieure denudbe du delta construit 8 Sablonneux Le ciroupement Zostdre marine (20) colonise la 
l'ouest de la passe de I'est par la mar6e montante makur; partie de l'unit& Quelques zones sans 
avant la fermeture de la lagune. Site submerge (1 v6gQtation (Da). 
et 1.5 m de profondeur) 

RCB8 Monticules convexes longeant certains secteurs Sablonneux Totalement ou partiellement depouwu de vdgetation 
des cbnaux de marée du bassin de %a lagune. (Da). Lorsque prbsente, groupement 8 Zostdre marine 
Secteurs submerg6s, 1 e l  2 m de profondeur. (20). 

CWB7 Forme r6siduelle d'un cordon actuellement Sablonneux Pas de v6g6tation 
submerge, exonde occasionnellement durant 
l'année, coince entre deux zones d'estran 
inférieur (EIA7). 



1 ~~~e Description Soi Vdg6tation 1 
PGA7 Plages situdes B Ioeext6rieur de Ia lagune, dont 1 A Sableux non ddveloppd. Sous-grsup Pas de v6g6talioni 

15% de la suslace est recouveaâe de gravier rdiglosol orthique. StSrie Dunes. 
Materiel d'origine mafine. (diambtre a 4 0 cm). Sec%eurs soumis 

quotidiennement au balancement de la marde. 
Pente regulibre de 3 ai 4%. 

PBA7 Plages sableuses B I'ext6rieur de la Bagrene, Sableux, non d8vetopp8, Sous-groupe Pas de v6g6tation 
soumises quotidiennement au balamment de la r4goso% orthique, dfle Dunes, 
rnaree. Pente rt3guli8re.de 2 et 4%. 

PHAI Talus (haut de Nage] relativemenli Isacilin6â, 
situes au pied des faces drodbâ de ceaiaines 
dunes littorales molbiles. Secteun pouvant &ire 
Inond6s lors des tempetes. 

PHAl-7 Talus (haut de p9age) faibliemen% imlinbs 
entourant paa%ael%ement %a base de cestaines 
dunes littora8ea mobiles sur le chtd e V &  A Ba 
mer. Secteun asskhds la majeure partie de 
i'annde, mais inond6s lors des marges de vive eau 

~ a ~ 6 r i e 0  d'origine marine. 
Sabisnneux, trhs drainé. Souagroespe Pas de vc.)IBtation 
Rêgosol orthique, â9rife Dunes* 
MatBrie! &origine marine. 

SaMux, non ddve9oppd. Sous-group Pas de e&glQtation 
s4gosoi oahique, &rie Dunes. 
Matdrm! d'origine marine. 

d06quinoxe. 
PEAd -7 Brbches rellativement importantes pratiqubs Sableux, sablls-graveleux par Pas de végdtation 

dans les dunes BittomDes mobiles par Iles endroits, Sovs-group aégosoR 
tempêtes. Secteurs asâas;hés pendant de longues orthique, sdrie Dunes. Mathriel 
périodes durant Il'annde mais pouvant dtre inond6a éo$is(i. Soi non differencib. 
exceptionnellementm. 

C M 1  Cordon sableux en position Bittorah sur la Dune 
du Havre aux Basques. Surface convexe dont les 
~ 8 t h ~  ont des pentes de 3 a 4%. 

CBBi Cordons littoraux borm6s anciennement, 
actuellemen$ 4lsigra& de la mer. Surface 
convexe; les cbt&s ont une pente entre 2 et IO%, 

CBB2 Cordons littoraux forrnds anciennement, 

Sablonneux, non cdhvelopp4. Sous- 
groupe rdgosol srthiqw, serie Daims. 
Mat6riel &origine marine. 
Sabl~nneux trba draine. Sous-groupe 
r&ssol orthique, s6rie Dunes, 
Materiel d'origine, marine. Ceflalns 
secteurs: sous-groupe rBgosol 
humique orthique. 
Sablonneux bien drain& Sous-groupe 

Groupement Amniophile ta %igu%e courte, sous- 
glrolmpment typique (Am). 

Groupement Ammophile A licgule courte,, sous- 
groupement typique {Am). Secteasas distants de la 
cbte: groupement Ammophille fi  ligule courte, sous- 
groupement & cladonies, variantes typique (AmCI) et 
groupement A Épinette blanche et a cladonies (EbCI). 
Secteurs exposées aux vents violents: groupement 

actuellement cSioignds de la mer, le plus souvent a6gbasol orthique, s8rie Dunes. Arnmophile à ligule courte, sousgroupement typique 
situds Parribras des dunes littorales mobiles, Matdrlel d'origine marine. Certains (Am). Secteurs abritds: 
Surface r6gulAre dont la pente varie entre 2 et sifessous-groupe podzol humique groupement à Epinette blancRe et à cladonies (EbCI). 
5%. orthique. 

SBB2 Faible depression (sillon) entre deux cordoras Sab$onneux bien daaine. Sous-groupe Groupement A Ammophile i Bigule courte, sous- 
littoraux âub-actuels. Surface concave dont les -,r8gaasol srthique, serie Dunes. groupement A Myrique de Pennsy8vanle (AmMp) 
rebords ont aine pente d'environ 3%. Matdrie! dbaigine marine. 



Type Description Sol VêgBtation 1 
5883 Creux (sillons) entre deux cordons littoraux sub- Sablonneux, mod6rdment bien Groupement à Ammophile à ligule courte, sous- 

actuels. drain6s. à Jonc de la f3altique (ArnJb) 
SB85 Sillons entre des cordons littoraux âub-actuels. Sableux mal draine- Sous-groupe Groupement à Ammophile à ligule courte, sous- 

Surface concave dont la pente des rebords est régosol orthique, serie Dunes. groupement à Jonc de la Baltique (AmJb) ou 
d'environ 2%. Materiel origine marine. groupement il Spirée à larges feuilles et ii Myrique 

baumier (SIMb). 
CBC2 Cordons littoraux Bloignes de la c8te. Surface Sableux bien draine. Groupement i~ Epineîte blanche et à cladonies (EbCI). 

convexe. 
CBC3 Cordons littoraux eloignés de !a côte* Surface Sableux, Sous-groupe regosol Groupement B Cpinette blanche et à cladonies (EbCI). 

convexe dont la pente des c&Ms vade entre 3 art humique orthigue, serie Dunes. Sites ii nappe phreatque dilevée: Sapiniere à mousses 
10%. Mateaiel d'origine marine. Certains hypnacées (SbMo). Pesslbre il Épinette noire et à 

sites: sous-groupe podzol humique Bricacées (EnEr) sur I'ile du Havre Aubert. 
orthique. Groupement à Paturin superbe (Pm). Groupement à 

Ammophile à ligule courte, sous-groupement à Jonc - .  

de la Baltique (~tn~bp). 
S8C5 Grands sillons entre des cordons Bitaoraux Sableux mal draine. Sous-groupe Groupement à Spirée ii larges feuilles et à Myrique 

anciens. Surface concave dont la pente des rBgosol orthique, serie Dunes. baumfer (SIMb) A 

rebords est de 1%. ~ i t e r i e l  d'origine marine. w 
LMAl Dunes mobiles bordieres (primaires) de forme Sablonneux tr&s drain& Sous-groupe Groupement à Ammophile à ligule courte, sous- 

longitudinafe. Surface convexe, c W s  aux penbs régosol orthique, serie Dunes. groupement typique (Am). 
de 10 il 20%. Sommets des dunes hauts de 4 i3 6 MatBrieD dolisé. 

. ' 

m. 
LMA2 Segment de dune mobile bordidre (primaire) de Sablonneux bien drainé. Sous-groupe - Groupement a Ammophile ii ligule courte, sous- 

forme longitudinale. Surface convexe, cBt6s avec rdgosol orthique, &rie Dunes. groupement typique (Am). 
pentes variant de 10 ii 20%. Materiel Bolisé. 

LSAI Dune mobile, de krme longitudinale, à I'arri&re Sablonneux bien draine. Sous-groupe Groupement à Ammophile à liguie courte, âous- 
de dune primaire. régosol orthique, serie Dunes. groupement typique (Am). 

MatBriel dolisB. 
LRAl Dune mobile bordidre (primaire), sans forme Sablonneux bien draine. Sous-groupe Groupement à Ammophile à ligule courte, sous- 

particulidre. rdgosol orthique, série Dunes. groupement typique (Am). 
Materiel BolisB. 

LNAl Dune mobile, de forme inhgulidre, situde a Sablonneux bien drain$. Sous-groupe Groupement A Ammophile à ligule courte, sous- 
I'arrihre de dune primaire. Surface convexe, rBgosol orthique, s6ie Dunes. groupement typique (Am). 
c6tBs avec pentes d'environ 10%. Materiel Balise. 

LNA2 Dune mobile, de forme irregulihre, à I'arridre de Sablonneux bien draine. Sous-groupe Groupement a Ammophile A ligule courte, sous- - 
la dune primaire. Surface convexe, c6t8s rBgosol orthique, s$rie Dunes. groupement typique (Am). 
faiblement inclines (pente de 3 à 5%). Materiel BolisB. 



l ~ ~ ~ e  Description Soi Vggétation 1 
LTAI  Larges revers (arribre-dune) des dunes mobiles Sablonneux bien drainB. Sous-groupe GGB~eipment ih Ammophile a %igule courte, SOUS- 

primaires. Surface r8gulibre et parfois bosçell6e, ra4gosoll orthiqw. serie Dunes. groupements typique (Am) el Myr"que de 
pente de 3 & 16%. ~ i t 6 r l e 0  600i&. Pennsylvanie (AmMp). 

LTA2 Partie inf6rieure #une anî6re-dune isoiBe Dar !a Sablonneux bien draine. Sous-elrouw Groupement B Ammophiie !igu!e courte, SOUS- 
W .  

route. Sudace a4gulidre faiblement inc9in&, regosol orthiqeie, s6ne Dunes. B Myrique de ~ e k q l v a n l e  (AmMp). 
pente de PA. h~atdriel QoiiSQ. 

LEA5 Cuvettes (entre-dunes) relativement importantes Sablonneux Men drain& Sousgroeip Groupement Ammoghle aI liguie courte, sous- 
localis~ea entre !a dune primaire mobile et les r6gosoi orthÎete, &rie Dunes. groupemen$ a Jonc de Pa Baltique (AmJb) . 
formes dolieaines ou litBoraies subséquentes. ~at&r le i  ~ o l s ~ .  

GMAi Dunes mobiles d6ve9ol?pees B I'intdrieur de Oa Sablonneux Wen draine. Sous-groupe Groupement à Ammophile & Bigule courte, sous- - .  
lagune, sans forme particuli8re. régosoi orthique, s6Ne Dunes. groupemerat A cladonies, variante typique (AmCl). 

Materlei Bolis6. 
UB% Dune littoral@ fixBe, de forme Ilongitudinde, Sablonneux bien drain& Sous-group Qroaipment 8 kanmoghile 8 lligule courte, sous- 

position BOolgntk par rapport t ià cdte. Sudace rdgoaol orthique, sdNe Dunes. groupemen! à Genevner commun (AmGc). 
convexe, cabt6s avec pentes de 10 et 15%. Matdrie9 Bolis4. 
PrBsence pssib9e de creux ds d(5Ratiors (facies P 

BcoSogique y2) P 

LRB1 Dune Littorale fixde, de %orme irir6gke%l&re, en Sablonneux Men draine. Sousqroup Groupment B Arnmophile 8 liguie courte, sous- 
retrait de, 1a 6;6!8. Surface convexe, cc6tt%s a@oso% orthique, série Dunes. groupements typiques {Am) et cladonies, variante 
faiblement Inclin9s, pentes de 5 & 15%. MalBrie% 6oPlsel. tyghue (Am@!) et variante 8 Gen6vrier commun - ( AmJc). 

WB2 Dunes lit%orales fflx6es, forme irrBgulidre, en Sablonneux Men draine. Sous-groupe Selon Oe degr4 de fixation dai soi p r  la végetation: 
retrait de la c6te. Surface convexe, c6t4s r6goçoi orthique, sdde Dunes. grouperanen% & Camarine noirs et A cladonies ou 
faiblement inc%in8s, pente de 6%. PrBsence MatBrieQ BoOisd. groupement B Ammophile ai ligule courte, sous- 
possible & creux de deflation (facOBs 9eoiogiqlues groupement ciadonles, variante typique (AmCI) et - .  
y 1 ). variante A GenBvNer commun (A*). 

LW3 Dune liflosa!e %ix&, sans forme particulidre et àAodQrQment bien drairat5. Groupement à AmmophiQe (% BiguOe courte, sous- 
BloignQe de Ba cbte. Surîace conv6xe. gro&ment B clac~onies, variante à Genevrier 

commun (Am&). 
EB5 Cuvettes (entre-dunes) relativement Ma% drain& Groupement B Ammophile B Bigule courte, sous- 

importantes, !ocalisBes entre les daines littoraSes groupement il Jonc de la Baltique (AmJb). 
BloignBes ou au centre meme de celles-cl 
(caoudeyre). 

E B G  Cuvettes (entre-dunes) relativement Trbs mal draine, Grsummen8 Ba Ammo~hile B [ligeils courte, sous- 
importantes, locals6es dans une dune liîîosale A Jonc de la b alti que (AmJb). - .  
Qloignbe. 

GXBl Dunes fixbes sana forme particu!i&re, à Sableux, draisa6. Sous-groupe r6ggasoO Groupment I X  Arnrnophile A ligule courte, sous- 
I'intdrieur de Ba Aa~asne. Surface convexe dont la sahique, série Dunes. Matériel groupement typique (Am) et sous-groupement à 
pente des cal6s varie entre s et 15%. Baalisd. cladonies, variante aypique (AmCl). 



Type Description Sol VBgétation 1 
GXB2 Dunes fixdes sans forme particuli8re. à Sableux, drain&. Sous-groupe régosol Groupement A Ammophile 2t ligule courte, sous- 

I'intdrieur de la lagune. Surface convexe. orihique. serie Dunes. Materiel groupement & cladonies, variante typique (AmCI). 

GXB3 Petites dunes fixées en forme d'îlots formées a 
I'interieur de la lagune. Surface convexe. Pente 
des c6tes environ 5%. On y retrouve des buttes 
hautes d'environ 60 cm. 

GTBS Mince revers (anibredune) d'une dune lagunaire 
fixbe. 

GEBS Cuvette (entre-dune) profonde, relativement 
importante, localisée au centre d'une dune 

6olist3. 
Sablonneux. moderdment bien draine. Groupement à Patufin s u p h  (Pm). 
Sous-groupe regosol orthique, serie 
Dunes. Sols lagunaires. 

Indetermin4 Grsugaimen8 à AmrnophiOe ligule courte, sous- 
groupement à Jonc de la Baltique ( W b ) .  

Mal draine Groupement Ammophlle % liigule courte, sous- 
grou&ment & Jonc dg !a ~a l t kue  (Amlb). 

lagunaire fixbe. 
GEi36 Grande zone légbrement deprim6e (entre-dune), Sablonneux trhs mal drain&. Sous- Groupement a Potentille palustre et ti Myrique 

sitube entre des llots de dunes lagunaires fixées. groupe rbgosol orthque, serie Dunes, baurnler (PoMb) 
Surface concave A rebords faibsement Inclines, Materie! marin. Mor burbeux peu 
pente d'environ 1%. Bpais en surface (10 cm). 

LRC2 Dunes fixees sans forme 6pécifi$wc9, dloign&es de Sableux bien draine. Sous-groupe Groupement a Epinette blanche et à cladonies (EbCI) V( 
la cbte. Surface convexe, COUS faiblement r8gosol orthique, serie Dunes. ou groupement à Ammophile ligule courte, sous- 
inclines, pente d'environ Materiel 6olis6. groupement à cladonies, variante typique (AmCl). 

B C 3  Dunes fixbes, sans forme spécifiqw, 4ioignées de Sablonneux, modedment Men draine. Groupement B Épinette Manche et à cladonies (EbCI) 
la c6te. Sous-groupes régosol humique ou groupement à Sapin baumier et à mousses 

orthique; aussi podzol humique Rypnacdes, selon la profondeur & laquelle se trouve la 
orth'ique. SBrie Dunes. Matbriel nappe phrhafque. 
dolise. 

LEC6 Grande zone ieghrement dBprimBe {entre-dune), Sablonneux, mal draine, Sous-groupe Groupement lt Potentille palustre et à Mynque 
sitube entre llots de dunes littorsiles fixbes. regosol orthique, série Dunes. baumier (PoMb) 
Surface concave, rebords faiblement Inclin6s, Materiel marin. Mor tourbeux en 
pente d'environ 3%. 

BP6 Tourbe ombrotrophe épaisse (>1 mi). Surface 
rdgulibre relativement plane. pente a 1%. 

FP6 Tourbe minbrotrophe Bpaisse (>f m). Surface 
rhgulibre et plane, pente < 1%. 

N 6  Tourbe minBrotrophe mince (< d m) sur sable. 
Surface rdgulihre et plane, pente < 1%. 

surface (environ 29 cm d'hpaisseur), 
Organique, trhs mal draine. Sous- 
groupe mhs'isol typique. 

Organique sature, mal draine. Sous- 
groupes fibrisol typique; aussi 
m~sisol typique. 
Organique sature, mal draine, âous- 
groupes fibrisol typique et mdsisol 
typique. 

Groupement tt Cassandre caliculd et à Sphaignes 
(CcSh) et groupement a Epinette noire et ii Sphaignes 
JEnSh). 
Groupement A Spartine pectinde (Sp), groupement à 
Typha i k  feuilles larges (Ty) ou groupement à Scirpe 
des Btangs (Sc). 
Groupement à Spartine pectinde (Sp). groupement à 
Typha a feuilles larges (Ty) ou groupement à Scirpe 
des Btangs (Sc). 



Type Description Sol VdgdPaPion 1 
CG& D6pôlç de pente superficiels issus de I'altdration Sab$eux, mod6r6rnenl bien drain& Groupement Ci cpinette noise et Bricaches (EnEr). 

en place des gr& rouges. Surface r&gulidre. Sous-groupes godas! humique B bocalement, groupement ai Sapin baurnier et cpinette 
pente faible A moyenne. orstein 98 pomdoi ferro-humique A blanche (SbEb) ou groupement A Ammophile a ligule 

orsbin. Sesies Fatima, Gros-Cap el courîe, sous-groupement typique (Am). 
surtout Goffin, c%'apr&s %a v6g61ation. 

CGA4 DApbts de pente superficleis issus de I'alt8ration Sableux, imparfaitement drain& Groupement A cpinette noire et A Bricacées (EnEr). 
en place des gr& rouges. Surface r6guOiQre A Sous-groupe @HQO humique % 
pente faible. orstein, serie Gros-Cap. 

RAMI Jethes (remblais] cconâtssrites le Oowg de la route Sol absent, drainage excessif. Pas de vbgdtatlon 
principale, %om6es de cailloux et de blocs. 

RAN3 Secteurs aernb%ay&s: 
(1) dans le pasâ6, par %a consts~lction d'une 
barradse, bande longue {>a km), surîace convexe, 
c8t6s en pente de 1 Q & d 2%. 
(2) actuellement, parc ddchets, giusieurs 
petites bandes $rernb!ais) parailhles %osmees par 
poussdes successives du matdrie! e l  sol. 

BANI Zones d'emprunt (bancs) de matBriei mineral le 

Mod6r6ment bien draln6. (1) Sableux. (1) VBg6tation perîuMe: Groupment il Jonc de la 
Sous-groupe rbgosoi ~flhlque, sharie Baltique et A F6tuque rouge (JbFp). 
Dunes, avec pgsdiculaiit6s des sols 
lagunaires. 
(2) lnd6termine. (21 Bnd6teamfn6 

P 
<T> 

Non developpé, sableux, Pas de vég6tation. 
long de route principale. excessivement draine. 

BAN3 Site d'd'empsbint (banc) de materie! mln6ral Sableux, moderdment bien draine V6ndita%ion wsduwe: groupement Ammophile i - " 

abandonne, situé Oe Dong de la route principale. lig& courte, sousgroupement Jonc de la -63altique 
( AmSb). 

BAN5 Site d'emprunt (banc) de matbrie! minbral, Sableux, mal draine, diffbrenci6. EvoPue vers un groupement Jonc de la Baitique et A 
abandonn6, situ6 en bordure de la route Sous-groupe rdgosoi humique Fbtuque rouge (JbFr). 
principab. Surface concave, rebords en pente de orthique. 
1 %. 



ANNEXE 5. LEXIQUE 

affouillable: qualité d'une berge ou d'un talus 
qui se prête au creusement latéral par 
les eaux et aux éboulements. 

ammophile: se dit d'un organisme qui vit dans 
le sable. 

anthropique: qui est dû à I'action de l'homme. 

anthropogénique: matériaux fabriqués ou modi- 
fiés par l'homme, y compris les maté- 
riaux associés aux exploitations minie- 
res et aux dépotoirs. 

atterrissement: accumulation de matériel (ter- 
re, limon, sable, gravier) sous 
l'influence de facteurs externes. 

avant-plage: portion de plage constamment 
immergée. 

barachois (lagune): étendue d'eau salée ou sau- 
mâtre isolée de la mer par une forma- 
t ion littorale, géneralement percée 
d'ouvertures. 

bilan sédimentaire: quantite de sédiments dépo- 
ses ou enleves à un site pendant un in- 
tervalle de temps donne. 

biosysthme: partie biologique de 1'écosysthme, 
définie en pratique par la végétation. 

calcaire: roche composée essentiellement de 
carbonate de calcium. 

caoudeyre (cuvette de déflation): dbpresaion 
dans les dunes creusbe par I'action 
t~u rb i l l onna i re  du vent; forme de 
remaniement partiel. 

capacité au champ: volume d'eau qu'un sol peut 
retenir par capillarite aprhs ressuyage 
du sol par la seule action de la gravité. 
Cette eau ne peut quitter le sol que par 
évapotranspiration. 

chenal de marée: chenal creusé par les cou- 
rants engendrés par I'action des ma- 
rées. 

classification génétique: classification selon le 
mode de formation et les propriétés 
essentielles. 

colluvion: fin dépôt résultant d'un remaniement 
voisin. Contrairement aux alluvions, 
les colluvions n'ont subi qu'un court 
transport. 

colmatage: fermeture d'un orifice par I'accu- 
mulation de dépôts fins transportés par 
les eaux. 

cordon littoral: bande de sable ou de galets sise 
en bordure d'une côte ou d'une rive, 
enfermant le plus souvent une lagune. 

courant résiduel: courant résultant de 
l'addition de plusieurs composantes. 

cuvette de déflation (caoudeyre): dépression 
dans les dunes creusée par I'action 
tourbil lonnaire du vent; forme de 
remaniement partiel. 

delta: endroit où des eaux courantes rencsn- 
trent une masse d'eau statique et où les 
shdiments se déposent, obligeant les 
eaux a se diviser en plusieurs bras. 

déblai: enlhvement du substrat pour niveler le 
sol ou le creuser. 

débordement: invasion d'un territoire par les 
eaux à la suite d'une crue. 

déflation: action du vent qui enlève les particu- 
les les plus légères des surfaces nues 
et les transporte, formant ainsi des 
reliefs d'accumulation. 

dorsale: élévation du fond des océans, aux pen- 
tes raides. 

dune: monticule de sable séparant la plage de la 
côte proprement dite (dune littorale) ou 
s'étalant au milieu d'étendues sableu- 
ses sous l'effet du vent (dune continen- 
tale). 

dune littorale (par opposition à dune continen- 
tale): les dunes littorales sont princi- 
palement transversales, par rapport à 
la direction du vent, avec des couloirs 
intermédiaires partiellement fixées, 
sauf au bord de la plage où existe un 
cordon dunaire libre, l'avant-dune. Des 
formes de remaniement partiel, comme 
les creux de deflation, y prédominent. 

dune mobile: dune qui se déplace sous l'effet du 
vent. 



estran: portion du littoral entre les plus hautes 
et les plus basses mers; partie du 
rivage découverte marée basse. 

exondé: lieu découvert ayant 6té précé- 
demment inondé. 

éolien: qualifie les processus et les formes 
dans lesquelles intervient le vent. 

facies écologique: 6l6ment répr6sentatif qui 
sert à caract6riser une unit6 taxona- 
mique. 

falaise morte: falaise s i t u b  en retrait du litto- 
ral actuel, ou en position perchée par 
rapport à celui-ci; falaise soustraite 
l'action érosive de vagues. 

falaise vive: falaise encore soumise à l'action 
6rosive des vagues. 

fetch: aire oat se forme les vagues des oc6ans, 
sous l'effet du vent. La %sngueur de 
l'aire génératrice est mesur6e dans le 
sens du vent. 

flot: eaux mises en mouvement par Iâ marBe 
montante, 

forme héritée: forme hiaber6 par des agents 
aujourd'hui inactifs. 

gélifraction: fragmentation d'une roche par 
l'action du gel de I'eau contenue dans 
ses fissures ou ses pores. 

géomorphologie: science qui a pour objet 
l'étude de %a forme et de 1'6volution du 
relief terrestre. 

geosystème: partie physique de l'écosystbme 
définie par la géomorphologie et la 
pédologie. 

granulométrie: distribution de la grosseur des 
particules a travers tout le sol, y 
compris la fraction grossihre. 

gréseux: contenant du grbs. 

grès: roche sédimentaire formée de petits 
grains de quartz agglomérés. 

haut-fond: élévation du fond de la mer ou d'un 
cours d'eau, dont le sommet est faible- 
ment immergé. 

hetérométrie: disposition d'une formation de 
roche sédimentaire composée de 
détritus dus à l'érosion dans laquelle 
voisinent des Bléments fins et des 
Ql6ments grossiers. 

humique: matériel organique très décomposé, 
ayant une faible teneur en fibres et une 
faible capacite de r6tention d'eau à 
saturation, La composition physique et 
chimique de ce matériel est stable; elle 
change trbs peu avec le temps. 

hydrodynamique: relatif aux mouvements des 
liquides. 

intertidal: zsnta comprise entre la limite des 
hautes mers et celle des basses mers. 

jet de rive: mouvement montant de I'eau. 

littoral: relatif àI la zone de contact entre la 
terre et la  mer. 

marais: terrain recouvert par des eaux qui 
n'ont pas d'écoulement en raison d'une 
insuffisance de dra,inage ou de 
l'absence d'un reçeau hydrographique. 

mare: petite d6presâion ouverte dans le 
domaine littoral pouvant recueillir au 
moins temporairement de l'eau de mer. 

mar6cager terrain humide et tourbeux. 

modele: ensemble de formes de la surface 
terrestre dont la définition fait  appel à 
un agent su & un processus d'érosion. 

nappe phréatique: nappe d'eau souterraine 
proche de la surface. 

ortstein: horizon fortement cimenté d'au riioins 
3 cm d'épaisseur, qui se trouve dans 
plus du tiers de la face exposae du 
pédon. Les horizons d'ortstein sont 
généralement brun rougeâtre 

pergélisol: sol gelé en permanence en 
profondeur et absolument imperméable. 

pédologie: branche de la géologie appliquée qui 
étudie les caractères chimiques, 
physiques et biologiques des sols, leur 
évolution et leur répartition. 



pédon: le pédon est la plus petite unité 
tridimensionnelle à la surface de la 
terre considérée comme sol. II 
correspond au volume minimal 
nécessaire Ci la definition d'un profil. 

périglaciaire: se dit de la morphogénèse et des 
formes liées principalement à l'action 
du gel de l'eau dans le sol et le sous-sol 
dans les regions ou l'hiver est trhs 
froid. 

plage: portion degagée d'un rivage, de faible 
pente, constituée de sable ou de galets. 

podzol: sol gris cendreux, pauvre en humus, 
lessivé en surface. 

point amphidromique: point ou région où 
l'amplitude de la marée est nulle. 

porosité: propriété d'un corps, d'un mathriau, 
d'une roche d'être poreux, c'est-à- 
dire de comporter des vides 
interstit iels. 

pycnocline: couche d'eau dans laquelle la 
salinit6 change rapidement avec la 
profondeur. 

récession: recul, éloignement progressif. 

régolithe: formation superficielle n'ayant subi 
aucun transport et résultant de la 
fragmentation d'une roche massive. 

régosol: sol peu évolué où la matière minérale 
domine presque exclusivemen%. 

résidu de déflation: particules les plus lourdes 
du sable qui restent en place une fois 
que les particules les plus fines ont été 
emportées par le vent. 

rhizome: tige souterraine des plantes vivaces 
souvent charnue et horizontale. Le 
rhizome se distingue d'une racine par 
différents traits: il porte des feuilles, 
des fleurs, des racines et d'autre 
tiges; de plus, le rhizome est garni 
d'écailles. 

schiste: roche sédimentaire ou métamorphique 
résultant de l a  compression d'une 
argile qui  présente une strucure 
feuilletée. 

schorre: terre que la mer ne recouvre que lors 
des hautes marées. Elle est couverte 
d'une végétation halophile 
part iel lement fixée, qui peut être 
paturée. 

slikke: part ie du rivage recouverte par la 
marée haute. 

solifluxion: phénomhne par lequel le sol 
superficiel, transformé en boue par un 
exehs d'eau, coule le long des pentes. 

surcreusement: phénomhne de l'érosion 
glaciaire exercée dans des vallées déjà 
c r e u s ~ e s  à a i r  l ibre par le 
ruissellement ou des torrents. 

talweg: ligne joignant les points les plus bas 
d'une vallée. 

tsmbolo: cordon littoral constitué par une levée 
de galets ou de sable, reliant une île au 
continent. 

topographique (carte): carte très détaillée 
d'une partie de territoire avec des 
indications précises sur les cotes de 
nivellement. 

type écologique: portion du territoire 
caractérisée par une combinaison 
relativement uniforme du sol et de la 
ckronoséquence végétale. 

roche-mère: roche à partir de laquelle s'est 
constitué le sol; sa décomposition 
fournit les éléments mineraux au 
prof i l .  




