
une question d'equilibre

1......1 Ressources naturelles Natural Resources
....,... Canada Canada

Service canadien Canadian Forest
des fon~ts Service Canada



© Sa Majeste la Reine du Chef du Canada 1995

Numero de catalogue Fo 1-6/1995F

ISBN 0-662-99781-6

ISSN 1183-353-X

Versions electroniques (Macintosh ou IBM) ou

exemplaires disponibles gratuitement aupres du :

Service de distribution
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 20e etage
Ottawa ON KIA OE4
Telephone: (613) 992-0759
Telecopieur: (613) 996-9094

Edition sur microfiches en vente chez :
Micromedia Ltee
165, rue H6tel-de-Ville
Hull QC J8X 3X2

Also available in English under the title

The State of Canada's Forests 1994.

Imprime sur du papier recycle

Photo de la couverture : Pelicans, riviere Churchill, Saskatchewan

de David McNicoll



itAOT DE LA itAlNISTRE

Ministre de
Ressources naturelles Canada

L'equilibre entre les besoins economiques et les besoins

environnementaux est l' essence meme du developpement durable, et

les pays qui exploitent la foret et en consomment les produits tentent
tous d'y parvenir. IIs doivent pour cela resoudre Ie meme probleme :

garantir la sante et la vigueur de leurs forets pour demain, tout en satisfaisant les besoins d'aujourd'hui.
IIs sont aussi confrontes aux memes defis : definir ce qu'est I' amenagement durable des forets et trouver

des manieres d'evaluer leur propre performance en matiere de perennite des forets.

L'aspect Ie plus delicat de la situation est peut-etre d'elaborer des criteres scientifiques et mesurables

pour evaluer l'amenagement forestier. Une fois cette question reglee, les pays trouveraient plus facile de
respecter des normes acceptees a I'echelle internationale. Ces normes pourraient aussi constituer Ie

fondement d'un systeme objectif d'etiquetage qui aiderait les consommateurs a reconnaitre les produits
provenant de forets soumises a un amenagement durable.

Le Canada a contribue a ces efforts sur divers fronts, tant sur son territoire qu'aI'etranger. II y a trois
ans, Ie rapport sur l'etat des forets presentait un ensemble provisoire d'indicateurs de developpement durable.

Le Conseil canadien des ministres des forets a pousse plus loin cette initiative dans Ie cadre de la Strategie
nationale sur les forets. Apres une entreprise de consultation aI'echelle nationale mettant en jeu nos meilleurs

scientifiques et des representants de I' industrie, des Autochtones, ainsi que des groupes ecologistes et
sociaux, il a elabore un ensemble de mesures scientifiques de l'amenagement durable des forets. Le Conseil
canadien des ministres des forets est maintenant a la recherche de moyens de mettre ce cadre en reuvre.

J
e suis heureuse de deposer devant Ie Parlement Ie cinquieme rapport

annuel sur l'etat des fon~ts au Canada. Au fil des ans, l'information

presentee dans ces rapports a permis aux Canadiennes et aux

Canadiens d' evaluer l' amenagement de leurs forets. Le rapport de cette

annee fait etat des defis rencontres pour assurer un approvisionnement

durable de bois au Canada tout en conservant l'habitat de la faune et
de la flore forestieres.

Les forets du Canada sont essentielles au maintien de la sante
de l'environnement et e1les se pretent a bien des activites de loisir.

Les arbres couvrent la moitie de notre paysage national, et les forets

font vivre une de nos plus grandes industries. De fait, Ie secteur

forestier emploie environ 850 000 Canadiennes et Canadiens et
apporte la plus importante contribution nette a notre balance
commerciale.

En fevrier 1995, Ie Canada et neuf autres pays (l'Australie, Ie Chili, la Chine, les Etats-Unis, la

Federation de Russie, Ie Japon, Ie Mexique, la Nouvelle-Zelande et la Republique de Coree) se sont entendus
sur un jeu d'indicateurs internationaux visant les forets temperees et les forets boreales, dont 90 % de la

superficie totale est situee sur Ie territoire de ces nations. En avril, nous avons presente ces indicateurs

internationaux, ainsi que Ie cadre canadien, lors d'une reunion de la Commission du developpement durable

des Nations Unies.

En tant que premier exportateur mondial de produits forestiers, Ie Canada sait parfaitement a quel point

il est important que soient etablies des regles d' amenagement forestier mondialement acceptees. Entre temps,
nous continuerons de prendre, sur notre territoire, les mesures qui nous permettront d' ameliorer nos pratiques

d' amenagement forestier et d' reuvrer dans Ie sens d'un consensus international.

Anne McLellan
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FAITS

TROUVER UN EQUILIBRE

Les forets couvrent pres de la moitie du Canada; elles constituent I' element dominant de notre economie, de notre

culture, de nos traditions et de notre histoire. Les pressions que nous exen;ons sur les forets augmentent sans cesse

et cela nous conduit a transformer notre favon de les amenager. Le rapport de cette annee porte sur I'equilibre a

atteindre entre I'exploitation durable du bois d'ceuvre, pour continuer d'alimenter I'industrie, et la necessite de

conserver I'habitat forestier et de proteger la faune et la flore.

LES FORETS DU CANADA

Nos forets occupent une superficie de 417,6 millions d'hectares, dont 37 % sont constitues de forets c1aires, OU

I' on observe notamment des muskegs, des secteurs rocheux, des terrains denudes et des marais ainsi que des forets

c1airsemees ou a croissance lente. Le reste (56 %), croit-on, est exploitable commercialement, c'est-a-dire qu'il

est possible d'y faire pousser une nouvelle generation d' arbres d' interet commercial dans un delai raisonnable. A
I'heure actuelle, environ 119 millions d'hectares de foret, soit 28 % du total, sont amenages en vue de la production

de bois d'ceuvre. On estime a 50 millions d'hectares (12 % du total) la superficie des forets soustraites a la recolte

en vertu de politiques ou de mesures legislatives.

Au Canada, la plupart des forets sont publiques : les gouvernements des provinces s'occupent de

I'amenagement de 71 % de la superficie totaIe, Ie gouvernement federal et les territoires de 23 %. Le reste, 6 %,

appartient a plus de 425 000 proprietaires de forets privees.

GESTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE FORESTIERES

Les deux tiers des especes sauvages trouvees au Canada, dont on estime Ie nombre a 300 000, vivent dans la foret.

Quelque 117 especes ont ete portees sur la liste des especes menacees ou en voie de disparition; 41 d'entre elles

vivent en foret. I..;approche c1assique adoptee par les gestionnaires de Ia faune consistait a concentrer Ie travail s r

quelques especes seulement, camme Ies especes d' interet commercial ou qui servent de gibier, ou bien celles qui

sont menacees. A mesure que Ia notion de biodiversite gagne du terrain, nous elargissons notre definition de ce que

sont Ia «faune» et Ia «flore» pour englober toutes les formes de vie sauvage.

On met au point differentes strategies de gestion d'un nombre accru d' especes. Ce sont notamment la gestion

par association, Ie recours aux especes indicatrices, la gestion de l'habitat et, dernierement, Ia gestion

ecosystemique. II faudra encore beaucoup de recherche pour mettre au point ces approches a I'amenagement

forestier et a la gestion des especes sauvages ainsi que pour ameliorer Ia presentation de rapports sur l'etat de notre

faune et de notre flore prepares a I' echelle regionale comme a I' echelle nationale.

FAITS SAILLANTS



APPROVISIONNEMENT EN BOIS D'(EUVRE

Au Canada, l'alimentation en bois d'ceuvre est reglee par la possibilite annuelle de coupe (PAC), c'est-a-dire Ie

volume maximal de bois d'ceuvre recoltable dans un secteur donne et dans un intervalle donne. En 1993, Ie Canada

a recolte 87 % de sa PAC de resineux et 35 % de sa PAC de feuillus. Plusieurs provinces ont decide de reexaminer

leurs PAC et elies pourraient les reduire afin de tenir compte des nouvelles regions soustraites al'exploitation pour

des raisons de nature environnementale, ou afin de tenir compte de la perte de volume dans les forets de seconde

venue. S' il veut augmenter ses approvisionnements en bois d' ceuvre, Ie Canada doit se donner un meilleur acces aux

regions eloignees, intensifier ses pratiques sylvicoles, ameliorer les dispositifs de lutte contre les incendies de foret,

mieux utiliser Ie bois et pratiquer plus souvent Ie recyc1age. Ce sont autant de mesures qu'il faut evaluer dans Ie

contexte de l'amenagement durable des forets dans une perspective ecosystemique.

MAINTIEN DES FORETS CANADIENNES

De 1978 a1992, Ie volume de bois dans les forets commerciales du Canada a augmente de 4 %, soit 940 millions

de metres cubes. Dans les vieilles forets (mures, surannees et d'ages divers), il s'est accru de plus de 1 milliard de

metres cubes; cela correspond a71 % du volume total de nos forets commerciales. Le feu, les insectes et la maladie

endommagent en moyenne 1,14 million d'hectares chaque annee, alors que la recolte s'etend sur 887 000 hectares

par annee egalement.

Dans Ie rapport de cette annee, nous presentons de nouvelles donnees relatives ala regeneration dans 1es

secteurs exploites depuis 1975. La superficie regeneree avec des essences d'interet commercial est passee de 68 %

en 1980 a82 % en 1992. Malgre cela, la superficie non regeneree par les entreprises a aussi augmente, passant de

585000 hectares en 1975 a2,5 millions d'hectares en 1992. Mais, en 1992, la superficie regeneree sans succes avec

des essences commerciales a ete inferieure ace qu'elle avait ete en 1991 (2,8 millions d'hectares). C'est la premiere

fois qu'on observe une telle baisse. La superficie non regeneree en 1992 correspond a1,1 % des terres forestieres

commerciales du Canada.

CROISSANCE ECONOMIQUE

En 1994, les envois de pates et papiers ont augmente de 9,3 % pour atteindre un niveau record de 28,9 millions de

tonnes. La production de bois d'ceuvre et de panneaux s'est accrue de 3,4 % entre 1993 et 1994, cette hausse etant

principalement attribuable acelIe des exportations, qui a ete de 5,6 %. Les profits\realises dans les secteurs du bois

d'ceuvre et des pates et papiers sont passes de 152 millions de dollars au premier trimestre de 1994 a1,3 milliard au

quatrieme. II s'est cree 70 000 nouveaux emplois dans Ie secteur forestier, pour porter Ie total a847 000; cependant,

une nouvelle etude laisse prevoir que l'emploi diminuera dans ce secteur d'activite au cours de la prochaine

decennie acause des progres techniques.

EVENEMENTS INTERNATIONAUX
La foresterie demeure un important enjeu international. Le Canada et Ie Etats-Unis ont regIe un vieux differend sur

l'exportation canadienne du bois d'ceuvre de resineux vers ce pays. Les deux pays ont mis sur pied un processus de

consultations bilaterales afin d'intensifier leur collaboration dans les questions forestieres.

Le Canada et neuf autres pays, qui ensemble abritent 90 % des forets temperees et des forets boreales, ont mis

la derniere main aun ensemble complet de criteres et d'indicateurs pour assurer Ie developpement forestier durable.

Ces indicateurs seront l'assise de futurs echanges internationaux sur la conservation des forets.

FAITS SAILLANTS
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Survol de l'annee

AMENAGER LA FORET

DE NOUVELLE§ REGLES

La Colombie-Britannique a adopte une nouvelle loi concernant un code

de pratiques forestieres qui regira tous les aspects de l' amenagement des

forets sur les tenes publiques. La loi etablit de nouvelles normes str' ctes

et prevoit de severes amendes pouvant atteindre 2 millions de dollars par

jour pour les contrevenants recidivistes. Les agents responsables de faire

appliquer la loi protegeront les cours d'eau ainsi que la faune et la flore

et s' assureront que les aires de coupe soient replantees. Dans celiaines

parties de la province, les p31ierres de coupe ablanc devront avoir au plus

40 hectares.

La nouvelle loi de la Colombie-Britannique sur les reserves

forestieres (Forest Land Reserve Act) a pour but de proteger les forets

d'interet commercial (domaniales et privees) de l'urbanisation et d'autres

utilisations non forestieres. Toutes les tenes forestieres amenagees par des

particuliers sont inc1uses dans les reserves (pour les exc1ure, il faut un

processus de consultation publique); et les tenes publiques provinciales

peuvent y etre ajoutees ala suite de consultations sur la planification des

terres. Les terres reservees ai'exploitation forestiere et ades utilisations

durables des ressources seront designees comme telles et elles appar

tiendront al'une des trois categories suivantes : zones d'amenagement de

faible intensite (pour assurer Ie respect des valeurs environnementales,

recreatives et patrimoniales culturelles); zones d'amenagement intensif

(pour augmenter la productivite de la foret et obtenir du bois de meilleure

qualite grace ades traitements sylvicoles ameliores exigeant une fOlie

main-d'ceuvre); zones d'amenagement polyvalent (permettant une vaste

gamme d'utilisations des ressources).

SURVOL DE L'ANNEE
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APER<;U GENERAL DES FORETS CANADIENNES

Propriete des terres forestieres

provinciale

privee

I
federate et
territoriate

La majeure partie des forets du Canada (94 %) appartiennent a 1'1:,tat et Ie reste (6 %) a plus de 425 000

proprietaires prives. Les gouvernements provinciaux gerent environ 71 % des forets du pay~ et les

gouvernements federal et territoriaux, quelque 23 %.

L'amenagement forestier est de competence provinciale et

chaque province a adopte ses propres lois, politiques et reglements

sur les forets. II en va de meme dans Ies Territoires du Nord-Ouest,

contrairement au Yukon 011 cette responsabilite incombe encore

au gouvernement federal. Cn aper~u general de Ia planification

de I'amenagement forestier au Canada est presente en detail a la

page 8. Le gouvernement federal exerce son role dans la recherche,

Ie commerce, les affaires internationales, I' environnement, la

reglementation sur I'usage des pesticides et les affaires indiennes.

Les forets couvrent 45 % des terres du Canada, soit une

superficie de 417,6 millions d'hectares, dont pres de 56 % sont consideres comme des «forets d'interet

commercial», c'est-a-dire capables de produire du bois d'ceuvre et d'autres produits; toutefois, environ 28 %

seulement sont amenages a cette fin. Des lois et des politiques interdisent la recolte sur 12 % (superficie

equivalant environ a celie de la France) du territoire forestier. (Les forets patrimoniales sont protegees par des

lois et les endroits vulnerables par des politiques.)

Les forets canadiennes jouent un role cle : elles temperent Ie climat,

regularisent Ies reseaux hydrographiques, previennent I' erosion,

reduisent la pollution atmospherique et fournissent des habitats

fauniques. Elles offrent egalement une multitude de possibilites
recreatives appreciees non seulement par les Canadiennes et Ies

Canadiens, mais egalement par les touristes du monde entier.

Les forets du pays sont tres etendues et extremement diversifiees.

Le Canada est divise en IlUit regions forestieres distinctes (voir la carte

detachable ci-jointe) qui offrent des combinaisons uniques de differentes

essences predominantes - Ie Canada compte au total 165 especes

d'arbres. Environ 63 % du territoire forestier est constitue de resineux,

15 % de feuillus et 22 % de peuplements melanges. La plupart des forets
du Canada sont equiennes (formees d'arbres du meme age) a cause de

perturbations cycliques et a grande echelle (comme des incendies et des

infestations d'insectes).

resineux

feuillus

Type d'arbres dans la
foret commerciale

Les forets du Canada

--- - ----------- -- --- -----
millions d' hectares

Forets patrimonialesa (protegees par des lois)
Forets d'interet commercial (capables de produire du bois d'ceuvre et d'autres produits)

• forets amenageesa (actuellement pour la production de bois d'ceuvre)
• forets non affectees (actuellement non affectees et inaccessibles)
• forets de protection (proteges par des politiques)

Forets claires (arbrisseaux, arbustes et tourbieres)

Superficie forestiere totale

22,8
236,7

118,9

90,3
27,5

156,2

417,6

a Estimations.

Source: Service canadien des fon~ts.

SCRVOL DE L'ANNEE
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DEVELOPPEMENT
DURABLE DES FORETS

lois, reglements et
autres mesures sur
les forets adoptes
par les provinces
et les territoires

politiques

plans et strategies
d'utilisation des terres

inventaires forestiers

En octobre~ la Saskatchewan a adopte une nouvelle politique-cadre

sur I'amenagement forestier definissant I'engagement de la province 3

I' egaI'd de I' amenagement durable de ses ressources forestieres. Elle mene

actuellement une consultation publique 3 ~rande echelle et elabore une

nouvelle loi qui appuiera la mise en ceuvre des orientations strategiques

de sa politique-cadre.

L'Ontario a adop e la Loi sur/a dllrabilite desforers pllbliqlles

qui remplace la Loi sur/e bois de /a COllronne datant de 1952. Cette

nouvelle loi definit la durabilite des fon~ts, enonce les exigences d'un

plan d'amenagement, precise les mecanismes d'attribution de licences

et pennis qui assurent un acces plus equitable aux ressources forestieres

et prevoit des remedes et des sanctions en cas de non-confom1ite.

En vertu de la nouvelle politique sur les forets du Quebec, la

superficie maximale des aires de coupe a ete reduite 3 250 hectares dans

les trois principales aires forestieres de la province (3 50 et 100 hectares

dans 90 % des aires de coupe du Sud et du Centre respec(vement; et 3

ISO hectares dans Ie Nord). A pat1ir de 1995, on aura recours 3 d'autres

methodes de recolte qui assurent une meilleure protection des sols et de

la regeneration plutot qu'aux methodes traditionnelles de coupe 3 blanc.

participation du public

ententes
d'amenagement

forestier avec
les entreprises qui

detiennent des
droits de coupe

plans de gestion
de 20 ans

• possibilite annuelle
de coupe

• niveaux de recolte durable
• amenagement forestier

plans de
ifonctionnement
fl'!p ans qumquennaux

plans annuels

surveillance et
inspection par
les provinces

DE NOUVELLES APPROCHES

En 1992, Ie gouvernement de la Colombie-Britannique a cree la e.O.R.E.

pour jouer un role consultatif' ndependant en matiere de planification de

l'utilisation des terres. En mobilisant des intervenants et des membres des

collectivites locales, la C.O.R.E. a tente de pat'venir 3 un consensus sur des

interets divers. Dans les cas Oll il n'y a pas consensus, on tente de formuler

des recommandations 3 I' intention du gouvemement.

En septembre 1994, la Foret modele de Long Beach etait inauguree

sur la cote ouest de ]'lie de Vancouver. Cette Foret de 400 000 hectares

comprend une parfe de la region de Clayoquot Sound et elle est la

derniere des 10 forets modeles qui devaient etre creees au Canada.

A la suite de consultations publiques, I' Alberta a termine la redaction

de son avant-projet de strategie de conservation du caribou des bois. Cette

strategie devrait etre prete en 1995.

Le Manitoba, qui vise un amenagement axe sur les ecosystemes,

met la derniere main 3 son guide pratique de classification ecologique

des forets. II a egalement commence 3 elaborer un plan d'amenagement

forestier integre 3 long terme.

En avril 1994, apres plus de quatre annees et demie d'audiences

publiques, l'Ontario a termine son evaluation de I'impact environnemental

des activites d'amenagement forestier sur les terres publiques. Cette

evaluation comporte liS dispositions executoires qui modifieront Ie mode

de gestion des forets. Elle prevoit par exemp.e la mise sur pied de comites

de citoyens qui aurant un role consultatif en matiere de planification de

SURVOL E L'ANNEE
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l'amenagement forestier au niveau local, l'elaboration d'une strategie de

conservation des vieilles forets et des recherches relatives aI' impact de

l' exploitation sur la productivite des forets.

Le Quebec a mis de l'avant Ie concept de la «foret habitee», une

nouvelle approche de gestion des forets qui sont voisines des endroits

habites. Ce type de foresterie communautaire encourage la mise en valeur

de toutes les ressources forestieres et Ie partage des responsabilites de

gestion entre les residants locaux et les communautes.

Le Quebec a aussi devoile sa strategie de protection des forets dont

les principaux objectifs sont d'assurer Ie maintien des niveaux actuels

de recolte et des avantages economiques qui s'y rattachent; de proteger

les ecosystemes forestiers, de minimiser ou, si possible, d'eliminer

l'utilisation des pesticides en milieu forestier; et d'harmoniser

l'utilisation de toutes les ressources de la foret.

La Federation des proprietaires de lots boises du Nouveau-Brunswick

a rendu public un code de pratique etabli dans Ie cadre d'un projet

d'elaboration de lignes directrices et de pratiques plus strictes

sur 1'utilisation des terres. Au cours des deux prochaines annees, elle

encouragera les proprietaires de lots boises de la province a souscrire a

ce code, a definir des normes d' exploitation et a elaborer des mesures

incitatives efficaces pour faire disparaltre les pratiques abusives.

En decembre 1994, Ie ministre des Ressources naturelles de la

Nouvelle-Ecosse et 24 representants du secteur forestier de la province ont

signe un accord sur les forets dans lequel ils s' engagent tous a poursuivre

la mise en reuvre de la Strategie nationale sur les forets. Ainsi, les

signataires de l'accord se sont engages a ameliorer Ie degre d'exactitude

des inventaires forestiers, a reviser les activites de recolte et de

sylviculture et a creer des modeles d'amenagement forestier durable.

Un document portant sur la gerance et Ie developpement durable et

faisant etat d'une nouvelle strategie de conservation (SteVi:ardship and

Sustainability - A renewed Conservation Strategy for Prince Edward

Island) a ete devoile en 1994 a l'Ile-du-Prin e-Edouard et se lira a

orienter Ie developpement durable et la conservation des ressources

naturelles de l'ile. Depuis sa publication, une etude au sujet des incidences

des essences non indigenes sur les populations locales d'oiseaux a ete

entreprise et un guide a 1'intention des proprietaires de lots boises

s'interessant aux methodes d'amenagement forestier favorisant la faune

et la flore a ete publie.

En 1994, un systeme de classification ecologique pour la foret

modele de l'ouest de Terre-Neuve a ete paracheve. Maintenant que cette

premiere etape est tenninee, Ie gouvemement ai' intention de produire une

serie complete de cartes des sites ecologiques de son territoire.

SURVOL DE L'A~EE
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Dans Ie cadre du

programme de reboisement

de la Federation

canadienne de la faune

(FCF) , 6000 arbres ont

ete plantes dans un site

d 'hivernage de cerfs de

Virginie aGlencoe, au

.Nouveau-Brunswick.

Les semis, fournis

gracieusement par la

J.D. Irving Ltd., ont ete mis

en terre par 120 etudiants

du Fredericton High

School, sous la supervision

du ministere des

Ressources naturelles

et de l'Energie du

Nouveau-Brunswick et de

la Federation de lafaune

du iVouveau-Brunswick.

En contrepartie, la FCF a

fait un don de 1 000 $ au

programme scientifique sur

I'environnement de I'ecole.



Les compagnies forestieres

se sont vu assigner la

plus grande part des

responsabilites pour

la regeneration et

I'amenagement des

forets. Les depenses

d'amenagement forestier

ont totalise 2,4 milliards

de dollars en 1993.

Terre-Neuve a entrepris la mise en ceuvre de son deuxieme pIa

d'amenagement forestier de 20 ans. Ce plan, qui sera complete en 1995,

sera revu tous les cinq ans. II donne une nouvelle orientation a
I' amenagement des· fon~ts de la province et amorce Ie virage vel'S un

amenagement fonde sur les ecosystemes et non plus sur la production

de matiere ligneuse. On procede ala mise en application d'un plan

detaille de protection de I' environnement.

En juin 1994, Ie Comite permanent des ressources naturelles a

depose son rapp011 sur la coupe ablanc ala Chambre des communes.

Ce rapport, intitule Le Canada: Vers une nation forestiere modele,

souligne que de nombreux pays pratiquent des coupes ablanc et conc1ut

que cette methode est appropriee, sur Ie plan ecologique, ala plupart

des types forestiers du Canada. Dans sa reponse aux 17 recommandations

de ce rapp011, Ie gouvernement federal a reitere son engagement

envers la recherche sur de nouvelles methodes d'exploitation et envers

I' enrichissement des connaissances scientifiques et des donnees sur

les ecosystemes forestiers du Canada.

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS AU
CHAPITRE DU RENOUVELLEMENT
DES FORETS

Aux tennes du plan de regeneration des forets de la Colombie-Britmmique,

une somme estimative de 2 milliards de dollars (provenant des

augmentations des droits de coupe et des redevances) sera investie

dans les fon~ts et la main-d'ceuvre sylvicole au cours des cinq

prochaines annees. Un nouvel organisme publiques (Forest Renewal BC)

a ete cree pour superviser cet investissement. A l'ete 1994, Ie

gouvernement a annonce que 52 millions de dollars seraient octroyes

pour Ie renouvellement des forets, plus particulierement des projets de

restauration de bassins versants et de traitements sylvicoles.

L'Alberta a modifie son regime de tarification it I' egaI'd des

compagnies recoltant des billes de sciage. Ces compagnies, au lieu de

payer un prix fixe, verseront des droits etablis en fonction des prix des

produits finis sur Ie marche. En 1994, les droits de coupe ont double en

raison de l'augmentation du prix du bois d'ceuvre; une partie de ces droits

est reinvestie dans la foret.

En vertu du nouveau regime de tarification de l'Ontario, les droits de

coupe acquittes par les compagnies exploitant Ie bois des terres publiques

seront directement verses dans des fonds en fiducie. Les compagnies

devront faire approuver leur plan de regeneration par Ia province avant

d'entreprendre leurs activites de recolte. Elles seront ensuite remboursees

par ce fonds en fiducie pour leurs depenses en sylviculture. Par Ie passe,

les droits de coupe etaient directement verses au tresor de la province.

Un fonds de developpement durable des forets privees de 2 millions

de dollars a ete cree pour aider les proprietaires de boises prives du sud
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de l'Ontario. Des conseils communautaires de gerance seront mis sur pied

et auront pour fonction de fournir aces proprietaires des renseignements

sur l' amenagement des boises.

En 1994, Ie gouvemement federal a verse 6,5 millions de dollars aux

proprietaires de boises prives de la region Gaspesie-Bas-Saint-Laurent en

prolongeant Ie Plan de l'Estjusqu'en mars 1996. II a egalement foumi une

contribution de 1,6 million de dollars a l'Ile-du-Prince-Edouard et une

autre de 4,9 millions de dollars au Nouveau-Brunswick, prolongeant ainsi

les ententes sur les forets jusqu'en avril 1995.

Des 1995, Ie gouvemement du Nouveau-Brunswick investira

annuellement une somme supplementaire de 10,7 millions de dollars afin

d'accroitre d'environ 40 % la possibilite de coupe a rendement soutenu

sur les ten-es publiques; 1'exploitation sera davantage axee sur les feuillus.

DE NOUVELLES AIRES PROTEGEES

En avril 1995, Ie Fonds mondial pour la nature publiait son rapport

annuel sur les espaces en danger, qui evalue les progres accomplis par Ie

gouvernement en matiere de creation d'aires protegees et d'elaboration de

politiques it cet egard. Le rapport faisait egalement etat des activites des

organisations non gouvernementales dans Ie cadre de la campagne

Espaces en danger (voir les pages 67 et 68).

En 1994, la Societe canadienne pour la conservation de la nature, un

organisme sans but lucratif dont Ie siege social est situe it Toronto, a

achete 3 118 hectares de ten-ains et cree 56 reserves a travers Ie Canada

afin de proteger des forets, des terres humides et des secteurs de prairie

d'herbes comtes et hautes.

La Colombie-Britannique a double la superficie de ses parcs et de

ses zones de nature protegees. Depuis la mise en reuvre de sa strategie

relative aux aires protegees en mai 1992, Ie gouvemement a cree 81

nouveaux parcs et autres reserves, faisant passer leur total de 6 a 8,65 %

du ten-itoire de la province, soit 82 000 km", une superficie plus grande

que celIe du Nouveau-Brunswick ou de l'Ecosse.

Le Manitoba a recemment cree quatre nouvelles aires protegees

(parcs), d'une superficie de 2,1 millions d'hectares. La partie designee

«endroits speciaux» occupe desonnais 5,5 % du telTitoire de la province.

Jusqu'a ce jour, l'Ontario a annonce la creation de 30 nouveaux

parcs et aires protegees dans Ie cadre de sa campagne AI' etat sauvage

lancee en 1994. Ces zones abritent 14 vieilles forets de pins rouges et de

pins blancs. En constituant ces reserves, la province a plus que double

la superficie des vieilles pinedes protegees qui atteint maintenant

32 000 hectares.

En mars 1994, la Nouvelle-Ecosse a devoile son projet de creation

de parcs et d'aires protegees ainsi que la liste des sites possibles. Un

comite d'examen public recueillera les commentaires et fonnulera des

recommandations en 1995.
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Au cours de I'annee

financiere 1994-1995,

37 projets de plantation et

d 'entretien en milieu

urbain ont he approuwis

et finances en vertu du

programme quinquennal

Ma rue, mes arbres, un

volet de 6 millions de

dollars de l\1on milieu,

mes arbres. Ces projets,

d'une valeur de 1,5 million

de dollars, ont permis de

planter 100 000 arbres

au Canada.



Environ 5,8 millions

d'hectares deforet au

Canada ont ete detruits par

Ie feu en 1994, la deuxieme

pire annee record depuis

1918. Pres de 3 millions

d'hectares deforet ont ete

ravages par 617 incendies

dans les seuls Territoires du

lVord-Ouest; la plupart des

incendies sont survenus

dans des forets non

commerciales.

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La Loi canadienne sur I'evaluation environnementale est entree en

vigueur en janvier 1995. En vertu de cette 10i, les effets negatifs potentiels

sur l'environnement des activites des usines et de l'industrie forestiere

seront evalues. Par exemple, si une compagnie demande un permis a
l'egard d'un projet entrainant Ie rejet de substances en milieu aquatique,

Ie projet en question pOUlTa faire l'objet d'une evaluation environ

nementale. De fa<;on similaire, une compagnie demandant un permis

d' exploitation forestiere sur des terres publiques devra peut-etre se

soumettre aune telle evaluation confOlmement acette nouvelle loi.

La Table ronde du secteur des pates et papiers, un groupe national

reunissant 25 intervenants, est pat'venue aun consensus sur une serie de

principes environnementaux applicables acette industrie. Ces principes

sont destines aorienter la production, la consommation, I' elimination ou

la reutilisation des pates et des papiers.

En vertu d'une entente federale-provinciale, Ie Quebec compi1era

toutes les donnees des usines de la province selon les reglements federaux

et provinciaux sur les pates et papiers. Le gouvemement federal aura

acces aux donnees recueillies. Les deux paliers de gouvernement

continueront adonner les autorisations appropriees, et ils pourront

entamer des poursuites contre toute usine qui enfreint la loi.

Lorsque Ie reglement sur les rejets en application de la Loi sur les

peches du Canada est entre en vigueur en decembre 1992, certaines usines

de pates et papiers n' etaient pas en mesure de respecter cette echeance et

ont pu obtenir un sursis jusqu'au 31 decembre 1995. Environnement

Canada a fait savoir que les 157 usines du Canada se sont toutes engagees

aapporter les modifications necessaires aleurs installations pour que les

teneurs en dioxine, en furane et en chlore de leurs rejets soient conformes

ala nouvelle nonne d' ici I' expiration du delai.

L'utilisation du fenitrothion, insecticide chimique, contre la tordeuse

des bourgeons de I' epinette dans les forets du Canada, sera graduellement

abandonnee d'ici decembre 1998. Dans l'intervalle, les recherches visant

aameliorer I' efficacite des produits antiparasitaires actuellement

homologues, comme l'insecticide biologique Bacillus thuringiensis (B.t.),

se poursuivent. Ainsi, Ie Service canadien des forets, en collaboration

avec l'industrie, participe acertains aspects de la recherche sur un

nouveau biopesticide appele «Mimic» (tebufenozide) qui assure une

repression efficace de la tordeuse des bourgeons de I' epinette et dont

I'utilisation pourrait etre homologuee des 1996.

LA RELANCE DE L'ECONOMIE

En 1994, les livraisons totales de pates, de papiers et de carton de base ont

augmente de 9,3 % par rapport a 1993, pour atteindre un niveau record de

28,9 millions de tonnes. De nombreuses usines fonctionnaient apresque
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pleine ca acite. Les livraisons interieures de tous les produits ont

progresse de 7,3 %, mais c' est Ie secteur des exportations qui enregistrait

la plus forte activite en raison de la chute du dollar canadien. La

croissance des exp011ations vers Ie Japon a ete de 24,3 %, vers les autres

marches de I' Asie et du Moyen-Orient de 42,2 % et vers I'Europe de

l'Ouest de 23,3 %.

L'indice forestier de la Bourse de Toronto (TSE) a gagne 20 % de

1993 a 1994, comparativement a une hausse de 5 % de l'indice general

TSE portant sur 300 compagnies canadiennes.

Dans Ie secteur du bois et du papier, les profits nets ont commence a

augmenter au debut de 1994 et ont continue leur escalade tout au long de

l'annee, passant de 152 millions de dollars au cours du premier trimestre

a 1,3 milliard de dollars au cours du demier trimestre. L'Association

canadienne des pates et papiers prevoit que Ie secteur des pates et papiers

enregistrera des pr fits surs au cours des trois prochaines annees.

Depuis deux ans, Ie volume de bois recolte dans les Tenitoires du

Nord-Ouest a augmente de 150 %. La scierie de Fort Resolution a rouvert

ses portes en 1994 et des activites d' exploitation ont ete menees en

bordure de la riviere Slave. Des coupes ont egalement ete pratiquees Ie

long de la riviere Liard et du fleuve Mackenzie et au nord du cercle

polaire arctique, dans Ie delta du Mackenzie.

La Louisiana-Pacific Canada Ltd. a obtenu une licence

d'amenagement forestier l'autorisant a exploiter des peuplements de

feuillus du nord-ouest du Manitoba. Elle prevoit construire une usine de

panneaux de grandes pa11icules orientees de 80 millions de dollars et ainsi

creer 450 nouveaux emplois.

En Ontario, il a ete propose de construire deux usines de transfor

mation du bois de resineux et neuf usines de transformation du bois de

feuillus destinees a produire des panneaux de grandes particules et du

bois de charpente avaleur ajoutee, dans celiains cas a partir de dechets

ligneux. II a egalement ete propose d'agrandir des usines existantes.

Cette expansion represente un investissement de 600 millions de dollars

et la creation de 4 000 emplois.

Le Nouveau-Brunswick a annonce un nouveau programme de

soutien des fabricants de produits a valeur ajoutee qui produisent des

meubles de jardin, du bois de parqueterie feuillu, des pOlies et autres

produits fin's n bois. Ce programme de quatre ans, d'une valeur de

730 000 dollars, vise a aider les compagnies manufacturieres a
commercialiser leurs produits au Canada et a I' etranger et as' adapter

aux nouvelles tech ologies.

A l'Ile-du-Prince-Edouard, Ie secteur forestier a genere pres de

1 450 emplois directs et indirects grace a l'ouverture de nouveaux

marches pour Ie bois d'ceuvre resineux et aux ameliorations apportees

aux techniques de fabrication. II s'agit d'une augmentation de pres de

50 % depuis Ie debut de la decennie.
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La main-d'(£uvre totale

dans Ie secteur forestier

s 'est accrue de 70 000 pour

atteindre 847 000 en 1994.

Toutefois, un rapport

produit par un comite

conjoint de I'industrie,

des syndicats et du

gouvernement prevail que

Ie nombre actuel des

emplois dans I'industrie des

pates et papiers accusera

une reduction au cours de

la prochaine decennie.



A la mi-novembre, une

tempete de vent d 'une

violence inhabituelle a

abattu approximativement

4 millions de metres cubes

de bois dans le centre-nord

du lvouveau-Brunswick.

Ce volume est equivalent

aux trois quarts de la

recolte annuelle de

resineux sur les terres

publiques de la province.

Des coupes de

recuperation, d 'une duree

approximative de deux ans,

sont en cours et elles

permettront de recolter la

totalite du bois utilisable.

Malgre la croissance economique observee en 1994, les perspectives

d'emploi it long terme dans l'industrie forestiere sont moins optimistes.

Un rapport produit par un comite conjoint de l'industrie, des syndicats

et du gouvemement prevoit que Ie nombre actuel des emplois dan

l'industrie des pates et papiers, soit 72 000, accusera une reduction au

cours de la prochaine decennie pour se situer entre 52 000 et 57 00 .

II conclut egalement que les travailleurs devront se perfectionner pour

ne pas etre depasses par les nouvelles technologies et que les ville

monoindustrielles devront diversifier leur economie.

UAMELIORATION DU COMMERCE

Le conflit qui existait depuis longtemps au sujet des expOltations d bois

d'reuvre resineux canadien vel'S les Etats-Unis a ete regIe it l'automne

1994. Le gouvernement americain a aboli les droits sur Ie bois can dien

de sapin, de pin et d' epinette et a rembourse une somme de plus de

800 millions de dollars qu'il avait pen;ue de 1992 it 1994.

Pour tenter d'eviter qu'aucune mesure commerciale couteuse et

pelturbatrice ne soit prise it l'avenir, Ie Canada et les Etats-Unis ont

convenu de mettre sur pied un processus de consultation sur les questions

presentant un interet commun et de promouvoir la cooperation au sein

du secteur nord-americain du bois d' reuvre.

Les gouvernements federal et provinciaux se sont joints it l' industrie

et it des organisations non gouvernementales afin de concevoir et e

mettre en reuvre un systeme non obligatoire de normes de celtification

des produits recoltes dans des forets amenagees de favon durable.

1'heure actuelle, l'Association canadienne de normalisation mene une

consultation publique et elabore les elements d'un systeme de certification

canadien. De plus, Ie Canada a demande it l'Organisation internationale

de nom1alisation d'envisager l'instauration d'un systeme semblabl it

l' echelle internationale.

UNE COOPERATION INTERNATIONALE
PLUS ETROITE

En septembre 1993, sous l' egide de la Conference sur la securite et la

cooperation en Europe (CSCE), Ie Canada a ete l'hote d'un colloq e

qui s'est deroule it Montreal et a porte sur l'elaboration de criteres et

d'indicateurs favorisant Ie developpement durable de la foret boreale et de

la foret temperee. En fevrier 1995, des representants du Canada et de neuf

autres nations (Australie, Chili, Chine, Etats-Unis, Federation de Russie,

Japon, Mexique, ouvelle-Zelande et Republique de Coree) ont tern1ine

l'elaboration d'une serie complete de criteres et d'indicateurs. (Environ

90 % des forets boreales et des forets temp' ees de la planete sont situees

dans les pays participants.)
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US MEMBRES DU GROUPE SONT : DR G.L. BASKERVILLE, PROFESSEUR

DE FORESTERIE, DEPARTEMENT DE LA FORESTERIE ET DE LA GESTION DES

RESSOURCES, UNIVERSITE DE LA (OLOMBIE-BRITANNIQUE;

A.T. DAVIDSON, PRESIDENT DE LA FONDATION CANADIENNE DE LA

FAUNE; D. LAMARRE, PRESIDENT SORTANT DE LA (APITALE FORESTIERE

CANADIENNE 1993 (VALLEE DE LA MATAPEDIA [QUEBEC]); ET

C.H. MURRAY, ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, DEPARTEMENT

DE LA FORESTERIE, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE.

,existence de forets en

sante et d'un secteur

forestier vital est

important pour les Canadiennes et

les Canadiens, aussi bien du point

de vue national qu'international.

Grace a leur participation a la

Strategie nationale sur les forets,

les Canadiennes et les Canadiens

font en sorte que leurs forets

demeurent une ressource viable

pour les generations actuelles

et futures.

La Strategie, elaboree en

mars 1992 par une multitude

d'i tervenants du domaine

forestier, definit 96 strategies

permettant d' orienter les

interventions du secteur canadien

des forets jusqu'en 1997. Une

trentaine d'organisations et des

centaines de Canadiennes et de

Canadiens ont confirme leur

engagement face a cette Strategie

en signant l'Accord canadien

s r les forets et en acceptant la

responsabilite d'ameliorer la

durabilite de toutes les valeurs

de leurs forets.

Le Conseil canadien des

minist es des forets (CCMF)

et la Coalition pour la Strategie

nationale sur les forets ont

promis la tenue d'une evaluation

independante a mi-terme et a la fin

de la Strategie. En 1994, n gro pe

independant d'experts a evalue

les progres realises a ce jour.

Ce groupe a examine 47 des 96

engagements dont la date cible est

1992, 1993 ou 1994. L'evaluation

finale, prevue pour 1997, portera

sur l'ensemble des engagements.

Dans Ie cadre de l'evaluation

a mi-terme, on a demande aux

signataires de l'Accord et a

plusieurs autres organismes et

organisations interesses par les

forets de commenter les progres

realises en ce qui concerne Ie

respect des engagements. Le

groupe a classe les engagements

selon une echelle arbitraire

suivante : tenu; progres substantiel;

un certain progres; peu ou pas

e progres; renseignements

insuffisants.

Le groupe en est arrive a la

conclusion que dans I' ensemble,

Ie Canada se dirige dans la

bonne direction. Des progres

raisonnables ve s l' atteinte de

la durabilite ont ete realises pour

la majorite des engagements

examines, et la plupart devraient

etre substantiellement remplis tel

que revu au depart.

Quelques engagements ont

deja ete remplis. Dans certains

cas, il etait possible de donner des

exemples precis d' engagements

amorces et de progres en cours.

Dans d'autres cas, il est possible

que les engagements ne soient plus

pertinents. Par exemple, comme

la valeur ecologique des terres

agricoles marginales est de plus

en plus reconnue, Ie boisement de

ces terres (engagement 8.5) peut

ne plus etre une priorite actuelle.

Selo les membres du groupe,

Ie succes de la strategie repose

sur la realisation de quatre

engagements :

EXAMEN A YlI-TERME DE LA STRATEGIE
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'~ parachevement de la

classification ecologique

des terres forestieres;

f~ parachevement d'un

reseau de zones protegees

representatives des forets

canadiennes;

e'~ elargissement d' inventaires

forestiers pour y inclure de

I'informatio sur une vaste

gamme de valeurs de la

foret; et

t'~ elaboration d'un jeu

d'indicateurs nationaux

de l' amenagement forestier

durable.

Bien q e ces engagements

exigeront des efforts importants

et des ressources financieres

considerab es, Ie groupe a tout de

erne presse les signataires de

concen rer leurs efforts sur leur

realisation. En 1994, aI'occasion

LE DOCUMENT DE LA

STRATEGI E S'I NTITULE

"DURABILITE DES FORETS : UN

ENGAGEMENT CANADI EN."

de leur rencontre annuelle, les

membres du CCMF ant convenu

d'intensifier leurs efforts dans ces

quatres secteurs cles. Autrement,

il sera difficile, sinon impossible,

d'atteindre les objectifs de la

Strategie.

Les tablea x suivants presentent

un resume des conclusions

des travaux du groupe pour

certains des engagements. Le

p emier tableau definit les quatre

engagements decrits com e

cr ciaux par es membres du

gr upe et Ie deuxieme donne un

profil des autres engagements.

(Pour obtenir d'autres

informations, veuillez vous

adresser au Secretariat de la

Coalition pour la Stra((~gie

nationale sur les forets 

voir page 108.)

ENGAGEMENTS CRUCIAUX

Orientation strategique Engagement Progres Un certain Peu/pas de ~otes

tenu substantiel progres progres

Intendance des forets : Environnement La plupart sont en voie
forestier d'elaborer des systemes. Un
1.1 Completer une classification V surcrolt d'efforts sera requis.
ecologique des terres forestieres.

1.8 D'ici 2000, parachever un reseau de V Quatre provinces et les
zones forestieres protegees. territoires ont approuve les

strategies en place. Il est
important que les gouverne-
ments mettent en reuvre ces
strategies.

Intendance des forets : Pratiques Toutes les provinces revisent
d'amenagement forestier leurs inventaires selon
2.1 Elargir les inventaires pour permettre V differentes approches. De
de planifier en fonction d'un plus large l'information additionnnelle
eventail de valeurs. pourra etre necessaire.

Participation du public: Elargissement Plusieurs intervenants
du dialogue participent al'elaboration
3.5 D'ici 1993, elaborer un jeu V de criteres et d'indicateurs.
d'indicateurs nationaux pour mesurer A finaliser en 1995.
les progres de l'amenagement
forestier durable.

EXAMEN A MI-TERME E LA STRATEGIE
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AUTRES ENGAGEMENTS CHOISIS

Orientation strategique Engagement Progres Un certain Peu/ as e Notes
tenu substantiel progres progres

Intendance des forets : Environnement Sauf la Saskatchewan,
forestier les provinces et les
1.3 Evaluer les conditions pedologiques, V territoires exigent une
climatiques et fauniques pour la planifi- evaluation prerecolte de la
cation de la voirie et des activites forestieres. part des entreprises.

1.10 Elaborer des regles pour proteger V Les regles varient selon les
la diversite du capital genetique, des provinces. Celles de la
especes et des habitats. c.-B. sont les plus completes.

Beaucoup de travail afaire.

Intendance des forets : Pratiques Progres inegaux. Quatre
d'amenagement forestier etudes ont ete realisees.
2.6 D'ici 1995, examiner et revoir les V L'ACPP est la seule industrie
pratiques de recolte du bois et les qui a procede aune etude.
systemes de sylviculture.

Participation du public: Elargissement Divers mecanismes en
du dialogue place; Ie degre de participa-
3.1 D'ici 1993, s'assurer que Ie public est V tion du public varie.
consulte dans la planification de
l'amenagement forestier.

Perspectives economiques : Un cadre Plusieurs examens industrie-
en evolution gouvernement sont en cours.
4.3 Determiner les moyens d'encourager V Des examens ont ete effectues
les investissements dans la production a en Saskatchewan et en
valeur ajoutee. Ontario. Aucun n'a ete fait

par l'industrie.

4.6 Utiliser plus de papier recycle.comme V Utilisation accrue.
source supplementaire de fibre de bois.

Recherche forestiere : Une demarche collective Examen national termine.
5.6 D'ici 1993, s'assurer que les priorites V Examen strategique regional
de recherche visent la durabilite, et provincial incomplet.
la protection de l'environnement et Examens par les instituts
la competitivite. industriels de recherche.

Main-d're vre: Exigences croissantes Des recommandations quant
6.5 D'ici 1994, evaluer la faisabilite d'un ala faisabilite ont ete
regime d'agrement des travailleurs de la V presentees.
sylviculture et de I'amenagement forestier.

Autochtones: Un point de vue particulier Document de reflexion
7.1 D'ici la fin de 1992, elaborer une prepare par I'Association
strategie forestiere autochtone complete. V nationale de foresterie

autochtone. Par de reponse
du gouvernement federal.

Forets privees : Des perspectives de croissance Des programmes sont en
8.3 Accroltre les aptitudes et les connais- place dans toutes les
sances des proprietaires de forets privees, V provinces. Certains offrent
de meme que reconnaltre et appuyer des recompenses.
les modeles des meilleures pratiques.

os forets : Une vue planetaire Le Canada appuie l'idee
9.7 Poursuivre I'elaboration d'une V d'une convention. Aucun
convention internationale sur la consensus international
conservation et Ie developpement acejour.
durable des forets.
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A TR u

CONSERVATION DE LABIODivERSITE

La faune et
la flore forest.j,eres

Le Canada a ete Ie premier

pays industrialise d ratifier

un accord international

visant d conserver la

biodiversite mondiale. Ce

traite appele «Convention

sur la diversite biologique»

est entre en vigueur en

decembre 1993.

A
u Canada, la faune et la flore constituent une part precie se de

notre environnement nature!' Dans la plus recente enquete sur

I'attitude des Canadiennes et des Canadiens acet egard, 86 %

des repondants ont declare que selon eux il etait important de maintenir la

faune et la flare en abondance, et 83 % qu'il etait necessaire de pr teger

les especes en danger de disparition ou sur leur declin.

CHANGEMENT DES MENTALITES

Dans Ie passe, quand on parlait de faune, on faisait

reference aquelques animaux seulement : gros gibier et

mammiferes afourrure, poissons pour la peche sportive,

oiseaux migrateurs et certaines especes en danger de _?~--

disparition. Le terme inclut maintenant toutes les

especes sauvages. Le fait de reconna'itre de plus en plus l'importance de la

biodiversite, qui est la variete entiere de tous les organismes vivants de la

Terre, a provoque ce changement de perspective.

Le maintien de la diversite dans nos systemes naturels contribue a
assurer que les systemes ecologiques de la planete soient suffisamment

vigoureux et en sante pour resister aux stress et aux changements

provoques par I'intervention humaine et la nature.

La conservation de la biodiversite est devenue un objectif important

pour les gestionnaires des especes sauvages et des forets. Aussi une

nouvelle methode de gestion des forets - la gestion des ecosyste es

est-elle en train de na'itre pour proteger toutes les especes, et leurs

interrelations, de meme que les systemes environnementaux dont elles

dependent.
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Cette nouvelle attitude ad' imp0l1antes repercussions sur notre

maniere de gerer les fon~ts, etant donne que les deux tiers des 300 000

especes que 1'0n compte au Canada (60 % des oiseaux et 76 % des

mammiferes) ont besoin d'un habitat forestier. De plus, on continue de

decouvrir de nouvelles especes : les scientifiques ont identifie dans la

vallee de Cannanah, en Colombie-Britannique, plus de 60 nouvelles

especes d'insectes dans Ie couve11 forestier des vieux peuplements cotiers.

Une politique de fa Imine et de fa flare (especes sauvages) pour fe

Canada dMinit les «especes sauvages» comme etant toute fonne de vie

sauvage, c'est-a-dire les mammiferes, les oiseaux, les reptiles, les
amphibiens, les poissons, les invertebres, les plantes, les champignons,
les algues, les bacteries et autres organismes sauvages.

Outre son imp0l1ance sur Ie plan ecologique, la diversite des

especes sauvages procure aux Canadiennes et aux Canadiens une foule

d'avantages economiques et sociaux. A ses debut, Ie Canada a amorce son

essor grace au commerce des fourrures, qui reposait sur Ie castor, la

mal1re, Ie loup, Ie renard, Ie vison et Ie raton laveur, entre autres. Les

especes sauvages demeurent un facteur important des economies locales.

En 1991, les Canadiennes et les Canadiens ont consacre plus de

5 milliards de dollars a des activites liees a la vie des especes sauvages

comme la chasse, la peche, la randonnee pedestre, Ie canotage, la

photographie de la nature, les services de guide et de pourvoirie.

Bien qu'il soit difficile de chiffreren dollars les valeurs educatives,

esthetiques, culturelles et spirituelles, on peut dire qu' elles pesent de plus

en plus dans la balance quand il s'agit de prendre des decisions sur la

gestion des forets. II se peut que ce11aines Canadiennes et ce11ains

Canadiens de milieux urbains ne voient jamais que tres peu des especes

sauvages du Canada, mais ils accordent beaucoup de valeur aux especes

forestieres et veulent que des espaces naturels soient preserves pour les

generations futures.

De plus, les especes forestieres peuvent avoir des proprietes dont

nous ne soup90nnons pas encore les bienfaits. La decouve11e recente des

proprietes de l'if occidental pour combattre Ie cancer est un cas type. La

conservation de la diversite naturelle des especes forestieres offre la

possibilite de decouvrir et de creer de nouveaux produits en medecine, en

biotechnologie, en foresterie et en agriculture.

REDEFINITION DE LA SANTE DES FORETS
ET DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

A l'epoque ou l'exploitation forestiere etait Ie premier objectif des

gestionnaires forestiers, on croyait que pour etre «en sante» une foret

devait etre exempte d'insectes et de maladies, protegee contre Ie feu et
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Les regions considerees

comme des «points

nevralgiques» sur le plan

ecologique, qui abritent de

nombreuses especes, ont

un role capital ajouer

dans la conservation de

la biodiversite.

Pendant la plus grande

partie de notre siecle,

l 'exploitation du bois

d 'fEuvre a pris le pas sur

la vie des especes sauvages.

Et la responsabilite a

l 'egard de ces especes

et du bois incombait

generalement a

differentes organisations

gouvernementales.

abondamment peuplee d'essences commerciales. Mais avec la reconnais

sance accme de l'impOliance des ecosystemes forestiers, une nouvelle

conception de la sante de la foret est appame. Aujourd'hui, une foret en

sante est celIe qui maintient ses processus naturels (par exemple sa

capacite de recycler les elements nutritifs), sa capacite de production

(assurer la vie) et sa resistance naturelle (capacite de recuperation et

d'adaptation apres des stress environnementaux). Par exemple, de

nombreuses especes de la foret boreale ont adapte leur cycle biologique

aux perturbations naturelles periodiques comme Ie feu. Le pin gris a

besoin des feux periodiques qui font ouvrir les cones et tomber les graines

et rendent Ie sol plus apte a faire croitre les semis. De meme, les grosses

souches d' epinettes et de peupliers ravages par Ie feu sont tres utiles a de

nombreux oiseaux qui nichent dans la foret boreale.

La sante de la foret depend aussi des relations complexes entre les

especes d'arbres et d'autres organismes. Ainsi, les champignons du sol,

que de petits mammiferes comme Ie campagnol ados roux de Califomie

disseminent un peu paliout, pelmettent aux racines des jeunes pousses

de douglas taxifolie de se noulTir d' elements nutritifs essentiels du sol.

En general, nous avons encore beaucoup a apprendre en observant ces

phenomenes et les roles intelTelies d' autres organismes, qui contribuent

au maintien des processus ecologiques.

Les regions considerees comme des «points nevralgiques» sur Ie

plan ecologique, qui abritent de nombreuses especes, ant un role capital a

jouer dans la conservation de la biodiversite. Comprendre pourquoi une

region abonde en especes vivantes et quels sont les facteurs naturels qui

contribuent a cette richesse penuet aux scientifiques de prevoir comment

une espece sera perturbee par les activites humaines. Dans les plaines

inondables de l'ouest du Canada, par exemple, les peuplements de

peupliers occidentaux constituent des ecosystemes diversifies et produc

tifs, Ie sol etant inonde periodiquem nt rune eau riche en substances

nutritives. La constmction de balTages sur les rivieres nuirait a la richesse

des especes de ces regions en modifiant la dynamique des substances

nutritives de ces ecosystemes et en reduisant leur productivite.

Evaluer la sante d'une foret, ses interactions et ses processus est une

tache complexe. La sante d'un ecosysteme peut etre signalee par la

presence et l'abondance des especes sauvages; l'etat de ces especes

«indicatrices» peut nous reveler si les processus naturels de l' ecosysteme

ant ete alteres de fayon importante ou penuanente. En d'autres termes,

ces especes peuvent servir de barometre pour mesurer Ie degre de stress,

et de reperes pour detenuiner les repercussions sur la sante d'une foret.

Cependant, choisir des especes sauvages indicatrices scientifique

ment valables et pratiques n'est pas une mince tache. On en a propose

plusieurs, mais peu ant ete mises a l'essai. Panui elles, il y a l'etat du

sous-etage d' arbustes et d'herbes comme indicateurs des changements

dans la productivite forestiere; la presence d'herbes non indigenes pour
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Couguar de PEst

signaler les changements dans la composition de la foret; la presence

ou l'absence des oiseaux qui nichent dans des cavites pour attester des

changements dans la stlUcture forestiere.

EVALUATION DU STATUT DES
ESPECES SAUVAGES

Les chercheurs evaluent Ie statut des especes d' apres leur type et leur

nombre dans un lieu particulier, l'evolution de leurs populations avec Ie

temps et les facteurs aI'origine de ces changements. Mais il est presque

impossible de suivre la trace des quelque 200 000 especes sauvages qui,

selon les estimations, vivent dans les fon~ts canadiennes.

Bien qu' il existe des listes d' especes pour des lieux particuliers, la

plupart des recensements se concentrent sur les plantes, les animaux et

les poissons; tres peu de listes englobent aussi les insectes, les cham

pignons et les microorganismes. Par ailleurs, les estimations des

populations canadiennes ne sont disponibles que pour quelques especes,

notamment Ie gros gibier comme l'ours grizzly (20 000) et des especes

en danger de disparition comme Ie magnolia acumine (100 arbres aI' etat

naturel). Des estimations de populations n'existent meme pas pour des

sous-especes en danger de disparition comme Ie couguar de 1'Est et les

populations de carcajou dans 1'Est.

Le nombre des especes sauvages varie considerablement d'une

region aI' autre. Ainsi,

moins de 40 especes

d'arbres croissent dans

I'immense foret boreale du

Canada, tandis qu'il y en a

presque deux fois plus dans

la petite foret carolinienne

du sud de l'Ontario. Quant

aux mammiferes, on en

denombre 80 especes dans Ie

sud de la Colombie-Britannique, 60 dans Ie sud de l'Ontario et seulement

30 au-dela de la limite forestiere du nord du Canada.

Les especes varient egalement aI' interieur d'un peuplement

forestier. Par exemple, Ie nombre des especes vivant dans Ie sol depasse

largement celui des especes qui vivent au-dessus. La connaissance de la

biodiversite des sols forestiers est limitee, mais notre comprehension du

role des insectes, des champignons, des bacteries et d'autres organismes

dans les processus qui se deroulent dans Ie sol s'ameliore.

C'est pourquoi il est difficile de dire comment se porte la diversite

des especes sauvages au Canada. Cependant, nous avons des donnees sur

les tendances des populations de celiaines especes. Ainsi, Ie nombre de

cerfs de Virginie et de castors a augmente dans presque toute leur aire de

repartition canadienne. Cette tendance a la hausse peut etre attribuee
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ESPECE SAUVAGE INDICATRICE : ALQUE MARBREE

L'alque marbree est un oiseau marin de la taille d'un merle qui passe l'ete sur la cote du Pacifique. Elle se
nourrit en mer et, a terre, dans les etendues d'eau salee proches de la cote, mais dans la partie meridionale de

son aire de repartition elle niche sur les grosses branches moussues de vieux coniferes. La dependance

apparente de l' alq e par rapp011 aux vieilles forets humides de la cote du Pacifique montre que cet oiseau peut

etre un indicateur de l'etat de ces forets; par exemple, on observe un declin des populations d'alque au cours
des dernieres decennies, probablement a la suite de l'exploitation des forets anciennes. Neanmoins, il nous

faut des renseignements supplementaires sur l'espece pour confirmer cette hypothese.

Au cours des recentes decennies, d'autres especes habitant les forets du

Canada ont diminue de fa90n marquee. Le Comite sur Ie statut des

especes menacees de disparition au Canada (CSEMDC) en a classe

certaines comme rares, vulnerables, menacees ou en danger de

disparition. Les especes en danger de disparition sont celles qui risquent

de s'eteindre ou de disparaitre d'une aire donnee, par suite des activites

humaines. Beaucoup d'especes interessant Ie CSE~DC habitent la foret

carolinienne de feuillus (situee dans Ie sud de 1'Ontario, entre Toronto

et Windsor), ou plus de 90 % des forets ont ete exploitees pour etre

transfonnees en terres agricoles ou consacrees au developpement

industriel et urbain. La foret carolinienne est 1'habitat Ie plus nordique

pour de nombreuses especes trouvees plus communement aux Etats-Unis.

Elle abrite 2 200 herbes differentes, 70 types d'arbres et 400 especes

d' oiseaux, ainsi que des mammiferes, des reptiles et des amphibiens

qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au pays. Parmi ses especes les plus

rares, il yale chicot fevier, Ie magnolia acumine, la paruline orangee, la

raquette de l'Est, Ie bleu de Karner et la couleuvre agile bleue. Toutes ces

especes sont en danger de disparition au Canada.

DECLIN DU NOMBRE D'ESPECES LIE A
LA PERTE D'HABITATS

Chicot fevier

aune combinaison de facteurs : les coupes forestieres ont cree un habitat

convenable et des sources alimentaires en abondance; la disparition des

loups et des couguars a abaisse la mortalite chez les cerfs et les castors;

et, finalement, la chasse soigneusement reglementee a ete benefique pour

ces especes. Pour d'autres especes comme l'ours noir et l'orignal, les

populations semblent stables, en grande partie pour les memes raisons.

LE COMITE SUR LE STATUT DES ESPECES MENACEES DE
DISPARITIO AU CANADA (CSEMDC)

Le CSEMDC est un comite compose de representants d'organismes federaux et provinciaux, d'universites,
d'instituts de recherche scientifique et d'organisations non gouvernementales de conservation couvrant tout Ie
Canada. II se reunit annuellement pour etudier les rapports sur Ie statut des especes candidates prepares par les
experts. En 1994, Ie CSEMDC avait evalue 351 especes ou populations; lOn' ont pu etre classees faute
d'infoll11ation suffisante; et on a juge que 86 autres ne requeraient pas de designation.
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Au cours de la derniere decennie, Ie Programme carolinien du

Canada patTaine par Ie Fonds mondial pour la nature, la Societe

canadienne pour la conservation de la nature et Habitat faunique Canada,

et auquel participent beaucoup d'autres organisations, a fait la promotion

de la conservation des zones naturelles existant encore dans la region.

D'autres especes inscrites sur la liste du CSEMDC ont souffert de

la perte de leur habitat dans differents types de forets : les populations de

chouette tachetee et d'alque marbree de la region forestiere cotiere de la

Colombie-Britannique; et la population de caribou des bois des Maritimes

vivant dans la region forestiere acadienne et la region des Grands Lacs

et du Saint-Laurent, dans I'est du Canada.

De recentes etudes ont montre un decIin significatif et rapide de

certaines populations d'oiseaux chanteurs forestiers, au cours de la

derniere decennie. Les principales causes semblent etre la fragmentation

des forets et la perte d'habitats Ie long des routes migratoires, attribuables

a1'urbanisation et au developpement agricole. De meme, on a observe un

decIin generalise des populations d'amphibiens patiout dans Ie monde. En

Colombie-Britannique, par exemple, la salamandre pommelee (une espece

qui apprecie les souches pourries de douglas taxifolie) est en regression.

Un groupe de travail de I'Union mondiale pour la nature (UIC)J)

se penche sur cette question.

Les programmes nationaux comme Ie CSEMDC et RESCAPE

(Retablissement des especes canadiennes en peril) ont recours ala

collaboration des organismes gouvemementaux et des groupes de

conservation pour la protection des especes en danger de disparition. Des

programmes de surveillance - comme Ie Releve des oiseaux nicheurs et

Ie Programme de surveillance des oiseaux forestiers - engagent des

naturalistes amateurs, des universitaires, des scientifiques du

gouvernement et des musees pour effectuer Ie recensement des oiseaux

chanteurs, des oiseaux de rivage, des oiseaux de proie et des amphibiens.

Les organisations de conservation nationales non gouvemementales ont

egalement des programmes axes sur les especes et les espaces en danger

Statut des especes sauvages au Canada 1994

Foret carolinienne - Etats-Unis

La foret carolinienne est Ie

type de foret Ie plus menace

au Canada, en grande

partie parce qu 'elle est

situee dans une region a

forte densite de population.

Son climat relativement

chaud est aI'origine de la

diversite et du caractere

unique de ses especes.

Groupes d'especes Especes connues
-----

Statut des especes et sous-especes en peril_______

Total En danger Menacees Vulnerables Total 0/0

de disparition
----- -----

l\'lammiferes 193 11 8 22 41 21,2 %
Oiseaux 578 14 9 22 45 7,8 %
Poissons 1 091 3 12 38 53 4,8 %
Plantes 4328 23 30 29 82 1,9%
Amphibiens 83 4 3 7 14 16,8 %

et reptiles
- ~-- ------- -~------- -------- -~

Tota 6273 55 62 118 235 3,7%

So lrce : Rapport 1994 du Comite sur Ie statllt des especes menacees de disparition all Canada (CSE\1DC).
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Especes forestieres* en peril

Mammiferes Oiseaux Plantes
-- ---

En danger Carcajou Chouette tachetee Adiante cheveux-de-Venus
de disparition Couguar de l'Est Colin de Virginie Chimaphile macule

Marmotte de l'ile de Vancouver Grue blanche d' Amerique Cypripede blanc

Moucherolle vert Grande pogonie verticillee

Paruline de Kirtland ~agnolia acumine

Pediculaire de Furbish

Petite pogonie verticillee

Plantain afeuilles cordees

Polygale incamat

Pycnantheme gris

Stylophore it deux fe i les

:\1enacees Bison des bois Alque marbree Airelle it longues etarnines

Caribou des bois Paruline it capuchon Azolle du ~exique

(Gaspesie) Paruline polyglotte Chataignier d'Amerique

Martre d'Amerique (population de l'Okanagan) Chicot fevier
(Terre-~euve) Pic atete blanche Clethre afeuilles d'aulne

Frene bleu

Ginseng

Hydraste du Canada

Liparis afeuilles de lis

Murier rouge

Polemoine de van Brunt

Smilax it feuiHes rondes

Triphore penche

Violette pedalee

Woodsia obtuse

Vulnerables Caribou des bois Alque it cou blanc Arisema dragon
(population de l'Ouest) Chouette cendree Aster soyeux

Chauve-souris aqueue frangee Epervier de Cooper Cephalanthere d' Austin
Chauve-sour· s blon e Paruline azuree Chene de Shumard
Chauve-souris de Keen Paruline des pres Frasere de Caroline
Lapin de ~uttall Paruline hochequeue Isopyre

(population de 1'Okanagan)
Paruline orangee Jacinthe des bois

Musaraigne de Gaspe
Paruline polyglotte Ketmie des marais

Oreillard macule (population de l'Est) Orme de Samarie
Ours grizzly

Petit-Duc nain Scirpe timide
Petit polatouche

Thelypteride hexagonale
Renard gris

Taupe aqueue glabre

* Les especes ajoutees ala liste en 1993 et 1994 sont en caracteres gras.

Source: Rapport 1994 du Comite sur Ie statut des especes menacees de disparition au Canada (CSE\1DC).
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Especes menacees dans certains pays (0/0)

Canada lhats- Australie Finlande Norvege France Allemagne Royaume-
Unis Uni

Mammiferes 6,2 10,5 12,3 11,9 7,4 50,4 51,0 45,2

Oiseaux 3,3 7,2 3,4 6,8 9,2 37,4 44,0 28,3

Poissons 4,4 2,4 0,4 11,7 22,7 68,0 12,2

Remarque : Les especes menacees sont exprimees en tant que pourcentage des especes connues, au debut des annees 90. Les pourcen
tages pour Ie Canada different de ceux qui paraissent it la page 23, it cause des changements dans les termes et les defini
tions utilises par la OCDE lors de la compilation des donnees intemationales. \1alheureusement, I'annee-source est differente.

Source: Indicateurs environnementaux de I'OCDE, 1994.

de disparition, et de nombreux groupes regionaux de conservation et de

naturalistes deploient de grands efforts pour proteger les especes en

danger de disparition.

Bien que Ie CSEMDC et RESCAPE surveillent et evaluent les

especes en peril, il n' existe pas au Canada de programme global pour

evaluer Ie statut des especes sauvages en general, ou des especes

forestieres en paliiculier. Toutefois, les chercheurs dans ce domaine

continuent de recueillir des renseignements sur les besoins des especes

en matiere d'habitat, les tailles et fluctuations des populations et les effets

des pratiques forestieres sur ces especes.

Chardonneret jaune

Source: Harris, 1984.

Domaine vital de
certaines especes
sauvages

377 00,00
153 000,00
49700,00
11 600,00
5710,00
4900,00
1 760,00

943,00
453,00
215,00

34,90
2,90
2,55
0,54
0,18
0,06

Superficie
du domaine

vital
(hectares)

speces

Ours grizzly
Meute de loups gris
Couguar
Lynx raux
Lynx
Carcajou
Ours noir
Wapiti
Coyote
Malire
Pore-epic
Rat musque
Lievre d'Amerique
Eeureuil raux
Campagnol de Townsend
Souris sylvestre

BESOINS EN MATIERE n'HABITAT

L'espace requis est souvent designe COlTIlne Ie domaine vital d'une

espece, et ses dimensions varient enormement d'une espece aI' autre: les

meutes de loups peuvent occuper des milliers de kilometres calTes, une

souris sylvestre quelques centaines de metres carres. C'est la taille d'un

organisme et son mode de vie qui detelminent ses besoins en espace.

Generalement, chez les animaux de taille semblable, les predateurs

occupent des aires plus vastes que les animaux qui se nourrissent de

plantes, celles-ci etant rassemblees en plus grandes concentrations que les

proies. Les politiques de conservation pour une espece doivent tenir

compte de ses besoins en espace.

Certaines especes forestieres migrent adifferents endroits pendant

l'annee au au cours de leur vie pour eviter un climat dHavorabIe, se

reproduire ou trouver de la noulTiture. La migration des animaux peut

ESPACE FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT

La population et la repartition d'une espece sont detenninees par des

facteurs comme Ie climat, l'accessibilite a la noulTiture et a l'eau, Ie type

de vegetation, la presence d' autres especes et les besoins d' espace des

individus au sein d'une espece. A l'interieur de l'aire geographique d'une

espece, certaines zones sont davantage en mesure de repondre a ses

besoins et deviennent done son habitat prefere.
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Becasse d'Amerique

Especes d'oiseaux
forestiers en declin

Pic macule
Bruant agorge blanche
~artinetramoneur

Pic flamboyant
Sittelle apoitrine rousse
Grive fauve
Grive it joues grises
Grive des bois
Moqueur roux
Paruline couronnee
Tangara atete rouge

Source: Releves d'oiseaux
nicheurs. 1969-1988.

varier de quelques kilometres a des milliers de kilometres. Par exemple,

Ie caribou des bois, en Alberta, migre en moyenne sur 84 kilometres,

tandis que de nombreux oiseaux chanteurs qui nichent dans la foret

bon~ale franchissent des milliers de kilometres pour atteindre leurs aires

hivemales en Amerique du Sud.

Les especes sont considerees comme soit specialistes ou generalistes

d'un habitat, selon la diversite des niches dont elles ont besoin pour

survivre et se reproduire. Les specialistes peuvent n'avoir besoin que d'un

type d'habitat particulier (la grande salamandre, Ie moucherolle de

Hammond et Ie campagnol a longue queue ont besoin des vieilles forets

de la cote nord-ouest du Pacifique), ou de differents milieux renfenl1ant

plusieurs types d'habitats forestiers (la becasse d' Amerique recherche les

terres boisees humides et les marecages). Elles peuvent aussi dependre

d'une foret a un stade p31iiculier de son developpement (foretjeune),

d'une composition d' essences particulieres (chenaie), ou d'un element

structurel particulier (grands arbres morts debout).

Au contraire, les generalistes peuvent trouver leur noulTiture et un

abri dans des milieux forestiers varies. Beaucoup de gros mammiferes

sont des generalistes : ainsi les orignaux et les cerfs de Virginie ont besoin

de vieilles forets pour s'abriter et de jeunes forets pour se noun"ir. Leur

population s'etend habituellement lorsque l'exploitation forestiere ou Ie

feu accrolt la diversite des types d'habitats dans un paysage.

BESOINS EN MATIERE DE POPULATION

Les especes se repartissent en populations dans leur aire de repartition,

en fonction de l'emplacement et de l' accessibilite de leur habitat. Si une

population compte trop peu d'individus, il n'est guere probable qu'elle

pourra survivre a long tem1e. Le nombre minimal d'individus necessaires

pour fOlmer une population viable varie selon les especes. Chez les petits

camivores comme la m311re d'Amerique, la taille minimale de la

population est estimee a 200 ou 300 ind·vidus. Pour la plupart des

especes, les estimations fiables sont limitees par Ie manque d'information

sur Ie cycle biologique et l'age de la reproduction, la proportion des males

et des femelles, Ie nombre de jeunes, la moyenne d'age de mortalite et les

fluctuations naturelles des populations. Ces caracteristiques subissent

l'influence du climat, de l'accessibilite de la nourriture, de la maladie et

des predateurs, de l'espace disponible, ainsi que du nombre et de la

proximite des autres populations.

La survie a long terme des especes est egalement influencee par

l'impOliance de la variation genetique au sein d'une population. Si la

variation a ete restreinte - ce qui peut se produire lorsque la disparition

des individus aboutit a la consanguinite -la perte de caracteristiques

adaptatives peut causer l'extinction d'une population.

Jusqu'a tout recemment, la plupart des renseignements sur les

besoins en matiere d 'habitat et la dynamique des populations servaient
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avant tout a evaluer les niveaux d'exploitabilite durable en matiere de

chasse, de trappage et de peche des especes commerciales et sp0l1ives.

En principe, on peut detenniner un taux d'exploitation durable en utilisant

les donnees sur les tendances biologiques et des populations. En pratique,

on ne possede pas suffisamment d'information sur l'habitat ou les

populations pour se fier entierement a cette methode en ce qui a trait a la

majorite des especes et assurer leur conservation.

A mesure que les objectifs de gestion des especes prennent de

l'ampleur, on rajuste Ie tir de maniere a englober les especes non

commerciales et a maintenir la biodiversite. Cette remise en question

exige une nouvelle comprehension de la relation entre la sante des

populations et leur habitat. Etant donne que les deux tiers des especes au

Canada habitent des forets, on elabore de nouvelles methodes afin

d'integrer la gestion forestiere a la gestion des especes sauvages.

EFFETS DE LA GESTION FORESTIERE SUR
LESESPECESSAUVAGES

Les activites liees a la gestion forestiere comme la constmction de routes,

Ie deboisement et la plantation d' arbres, ainsi que la lutte aux mauvaises

herbes, aux insectes et aux incendies, exercent une influence sur I'habitat

forestier, donc aussi sur les especes. L'impact de ces activites peut se faire

sentir a differents degres, depuis l'arbre pris individuellementjusqu'a

I' ensemble du paysage forestier. Abattre un seul arbre peut perturber une

colonie d'insectes, tandis que couper un grand peuplement peut creer un

nouvel habitat pour une population d'orignaux.

EFlFE1r§ §U lLE -"- AYSAGE

Exploitation forestiere

A mesure qu'elle vieillit, une fore! est soumise a un processus ecologique

natureI de transfOlmation appele «succession». A chaque etape de la

succession, une foret affiche des caracteristiques uniques d'habitat.

L' exploitation modifie la foret et met en branle Ie processus de succession

a des degres divers. Bien que cette activite prive certaines

especes de leur habitat, d'autres, comme la gelinotte a queue

fine, Ie lievre d'Amerique et Ie spennophile, preferent les

jeunes communautes vegetales qui commencent a croitre

immediatement apres Ie deboisement. D'autre part, la coupe

peut accroitre la diversite des habitats dans un paysage en

creant une mosa'ique de peuplements d'ages differents en

cours de regeneration. Toutefois, certaines especes comme

Ie lynx, qui utilise les forets jeunes pour chasser et les

vieilles pour se repro l' r ,pourrait ne pas pouvoir tirer

avantage de cette diversite si I'exploitation modifie ou

reduit de fal;on importante ces habitats.
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Paruline de Kirtland

Recolte par coupes progressives

Coupe ablanc

Le mode d'exploitation peut egalement affecter les caracteristiques

de I'habitat de la foret. La recolte d'ecremage ou par coupes progressives

affecte moins la couverture d' arbres que la coupe ablanc, mais elle peut

aussi modifier la composition des especes de la foret. Ainsi, dans la

region forestiere des Grands Lacs et du Saint-Laurent, Ie nombre de

pruches, d~ pins blancs et de bouleaux jaunes a diminue en celiains

endroits par suite de coupes selectives, alors que Ie nombre de peupliers

faux-trembles et de bouleaux apapier a augmente.

La coupe a blanc est Ie mode de coupe Ie plus repandu au Cana

Certaines especes comme Ie cerf de Virginie ou l'orignal preferent les

jeunes plante qui se trouvent dans les ouveliures du couvert qui peuvent

se creer apres la coupe a blanc. Cependant, les gros mammiferes de la

foret boreale comme Ie caribou des bois et de plus petits conune I' ecureuil

roux evitent ces lieux. En outre, il peut etre difficile de repeupler certains

emplacements avec Ie meme type d'arbres pour des raisons diverses :

relevement de la nappe phreatique dans les zones humides, colonisation

par des graminees et es p antes non forestieres, et manque de sources de

semences pour les especes vegetales.

Celiains animaux forestiers comme la nyctale boreale et Ie caribou

des bois ont besoin de grandes etendues de foret a maturite pour se

deplacer dans leur domaine vital. En creant des 110ts de peuplements murs

separes par de vastes coupes a blanc, on retrecit l'habitat de ces especes.

Vne solution serait de laisser des couloirs d'arbres murs reliant les zones

d'habitat approprie jusqu'a ce que les parties rasees soient regenerees.

Cependant, la concentration des especes dans des corridors risque d'y

attirer un plus grand nombre de predateurs. Un plus grand nombre de

petits morceaux de foret coupes ablanc, bien que relies par des corridors,

augmentent la fragmentation de la foret et peuvent ne pas convenir aux

especes comme Ie caribou et l'ours qui ont besoin de grandes etendues de

foret d'un seul tenant. Ces theories etant relativement nouvelles, leurs

effets sur les especes sauvages ne sont pas encore tres bien

compns.

Celiains groupes d'oiseaux sylvestres sont fOliement

associes a des communautes vegetales particulieres et ne

reviendront plus dans une zone si les especes dont ils dependent

sont disparues. Par exemple, la paruline de Kirtland a besoin de

vastes peuplements de pins gris pour survivre et se reproduire. Ces

peuplements doivent etre f01111es d'epais massifs d'arbres de 2 a 6 metres

de haut avec des branches vivantes allantjusqu'au sol. De plus, Ie s I doit

avoir une couveliure de petits arbustes ou d'herbes profondement

enracinees parsemee de clairieres herbues. L'habitat de la paruline se

regenere naturellement grace au feu; toutefois, ces de111ieres annees, il a

ete considerablement reduit parce qu'on lutte contre les incendies et que

d'autres especes ont remplace Ie pin gris. II faut donc mettre l'accent sur

la plantation d' especes ecologiquement appropriees a I' emplacement.
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L' abattage de peuplements ou groupes d' arbres cree aussi un

«habitat de lisiere» - zone de transition entre la foret restante et la partie

exploitee. (Ce type d'habitat se trouve egalement en bordure des zones

detmites par Ie feu.) La diversite et l'abondance de plantes et d'animaux

sont souvent plus grandes dans un habitat de lisiere que dans tout autre

habitat adjacent. Certaines especes comme Ie chevreuil sont attirees par

I'habitat de lisiere : la clairiere leur procure la nOUlTiture et la zone

couverte d'arbres leur offre un abri.

II fut un temps ou I' on croyait que, plus il y avait d 'habitats de

lisiere, mieux c'etait. La preference du gibier pour ce type d'habitat a

fortement entretenu cette croyance. Toutefois, des recherches recentes ont

montre que cet habitat, malgre sa grande diversite, n'est pas l'ideal pour

toutes les especes. Le cerf de Virginie, par exemple, broute

abondamment pres des limites de la foret et y cause des degats

importants aux jeunes arbres et arbustes. De meme, Ie vacher atete

brune pond ses ceufs dans Ie nid d'autres oiseaux aI'oree des forets

et on lui attribue Ie declin de nombreuses especes d'oiseaux dans les

forets fragmentees ou se trouvent des habitats de lisiere en nombre

considerable. Pour sa pati, une espece comme la pamline couronnee

prefere les profondeurs de la foret et evite 1'habitat de lisiere.

Effets sur La vie aquatique

Les paysages forestiers renfennent beaucoup d'autres types d'habitats, au

nombre desquels les plus imp0l1ants sont ceux qui sont baignes par des

eaux - terres humides forestieres, lacs, rivieres et misseaux. Les

poissons mis apart, de nombreuses especes sauvages telles les grenouilles

et les libellules ont besoin d'eau pour accomplir leur cycle biologique.

D'autres especes comme Ie castor et la loutre de riviere recherchent les

terres humides forestieres et les cours d'eau pour la nourriture, l'abri et la

reproduction.

On trouve cinq types de terres humides : les etangs, les marais, les

marecages, les tourbieres et les eaux peu profondes. Les terres humides

assurent un habitat aux especes sauvages et previennent les inondations et

l'erosion du sol tout en protegeant la qualite des eaux superficielles et

souterraines. Par ailleurs, les terres humides forment un chalnon important

entre les terres hautes et les cours d' eau.

Les forets contigues aux rivieres et aux cours d'eau constituent des

zones fe11iles et productives, qui procurent un habitat ade nombreuses

especes communes et servent souvent de corridors de circulation. Cette

zone riveraine abrite des especes sauvages comme les saules et les

peupliers, les loutres de riviere et les rats musques, les balbuzards et les

canards colverts, sans compter de nombreux amphibiens et reptiles. Les

forets ripicoles regularisent les eaux souterraines qui alimentent les cours

d' eau, donnent de I' ombre pour abaisser la temperature des cours d' eau et

foumissent des debris ligneux et des feuilles qu 'utilisent les especes
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Paruline it capuchon

Entre 1978 et 1992, les

perturbations naturelles

comme le feu, les insectes

et les maladies ant touche

chaque annee 1,14 million

d'hectares deforet d'interet

commercial.

aquatiques pour s'abriter et se nourrir. C'est pOUl"quoi les reglements

provinciaux sur I'exploitation forestiere specifient la largeur que doit

avoir la foret ripicole comme zone tampon pour proteger I'habitat

aquatique. La valeur des forets ripicoles en tant qu'habitat evolue avec Ie

temps - amesure que la foret vieillit, la qualite de l'habitat se deteriore

pour certaines especes comme Ie castor et Ie chevreuil. En consequence,

on gere certaines forets ripicoles de fa<;on arepondre aux besoins actuels

en matiere d'habitat.

Perturbations naturelles

Des fleaux comme Ie feu, les insectes et les maladies perturbent

egalement I'habitat, mais ce sont des processus naturels auxquels

beaucoup de plantes, d' animaux et de microorganismes se sont adaptes.

Leurs effets varient d'une region al'autre; ils peuvent modifier la

repartition d'une espece au sein d'un seul peuplement et dans l'ensemble

du paysage.

Les politiques de lutte contre les incendies ont contribue aen

diminuer la frequence et areduire la superficie totale de l'espace detruit.

Dans la region forestiere boreale du centre-sud de l'Ontario, Ie feu detruit

un peuplement environ tous les 578 ans, ce qui correspond a une

superficie totale d'a peu pres 81 000 hectares par annee. Avant la mise en

vigueur des politiques de repression, Ie feu brfilait un peuplement tous les

65 ans, et la superficie moyenne ravagee etait approximativement de

720 000 hectares par annee. On connatt encore mal les effets que ces

changements pourront avoir sur la physionomie et la repartition des

habitats dans Ie paysage forestier. Les chercheurs se penchent sur cette

question, et leurs conclusions seront incorporees dans les programmes de

gestion des forets et des especes sauvages.

Routes

La construction routiere a aussi un impact sur les especes sauvages. Elle

cree des habitats de lisiere et permet a la faune, tout comme aux humains,

d'acceder davantage aux regions eloignees. Les animaux utilisent les

routes pour les memes raisons que les humains - il est plus facile de

marcher sur une route bien tracee que dans la foret. eanmoins, un acces

plus libre peut petiurber les comportements de reproduction et

d' alimentation; d' autre pati, I' amenagement de routes expose davantage

les animaux a la mort et aux blessures par les predateurs et les vehicules

motorises. Dans Ie passe, de mauvaises pratiques de construction au

dessus des cours d'eau et des terres humides endommageaient l'habitat des

poissons, mais, de nos jours, la technologie moderne et des reglements

plus stricts peuvent empecher ces degats.

EFFETS AU NIVEAU U PEUPLEME T

Dans un peuplement d'arbres, la diversite de la faune et de la flore est

affectee par les memes perturbations naturelles et humaines qu'au niveau
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Especes de la foret boreale
en Ontario utilisant des
chicots pour nicher, se
percher et se jucher

Par contre, les forets inequiennes COl11l11e les forets l11ixtes de

la region des Grands Lacs et du Saint-Laurent, ou les forets

pluviales tel11perees de la cote ouest, peuvent compter un grand

nOl11bre de strates. La coupe selective convient tout it fait pour

maintenir la structure ve11icale d 'une foret inequienne parce que seuls

des arbres choisis individuellement ou par groupes sont recoltes. On peut

du paysage, mais it plus petite echelle. A cette echelle, la gestion

forestiere influe sur trois caracteristiques qui detemlinent si la foret

convient comme habitat: la presence d'arbres morts ou en train de

deperir, la structure verticale de la foret (Ie nombre de strates depuis Ie

sol jusqu' it la cime du couvert forestier) et les besoins specifiques des

especes specialistes.

Les arbres morts ou en train de deperir sont necessaires aun

grand nombre d'especes. Gn seul arbre tombe peut sembler

insignifiant, mais il a un role important it jouer dans la regeneration de

nombreuses especes vegetales. En tombant, I' arbre cree une ec1aircie

dans Ie couvert forestier et expose les pousses, les arbustes et les

herbes it la lumiere du solei!. En outre, les arbres et les debris tombes

sur Ie sol et dans les cours d' eau assurent de la nouniture, un abri et

des aires de reproduction it un grand nombre de petites especes

sauvages.

Beaucoup d'especes dont I' ecureuil roux, la chauve-souris it

longues oreilles et la martre utilisent des chicots (arbres morts encore

debout) et des arbres tombes pour s'abriter, se nounir, se reproduire,

se toiletter, en faire des postes d' observation et des passerelles (pistes

et tunnels) et hibemer. Les chicots constituent egalement un habitat

essentiel pour de nombreux oiseaux forestiers, notamment ceux qui,

comme Ie grand pic, nichent dans des cavites. Generalement, on coupe

les chicots avant de deboiser une surface pour les empecher de

basculer sur les bficherons. Cependant, aujourd'hui, on laisse quelques

chicots debout pour repondre aux besoins des especes sauvages.

La structure verticale d'un peuplement d'arbres (sol forestier,

strate herbacee et arbustive, sous-etage et etage dominant) est

egalement importante pour les especes sauvages. Le nombre de strates

d'un peuplement est detelmine par Ie type et l'age de la foret. Les forets

equiennes, comme un peuplement de pins gris de la region boreale,

comptent relativement peu de strates. Le couve11 forestier dense fOlme de

pins gris de meme age et de meme taille intercepte la lumiere et a pour

effet de produire une strate clairsel11ee au sol. En consequence, dans

ces forets, la plupat1 des oiseaux se nourrissent des insectes qu'ils

trouvent sur Ie sol, quelques-uns dans la strate d'herbes et

d' arbustes clairsel11es, et tres peu au-dessus du couvert forestier ou

les insectes ne sont presents que pour une com1e periode durant

l'annee.

LA FAUNE ET LA FLORE FORESTIERES

31



Pic

modifier d' autres methodes comme la coupe a blanc afin de garder des

chicots et des bouquets d' arbres pour les especes sauvages. Cependant, la

modification des methodes de coupe dans Ie but de mieux conserver un

habitat pour les especes sauvages n'a pas toujours eu des resultats

heureux. Par exemple, sur la cote nord-ouest du Pacifique, aux Etats-Unis,

en gardant de petits lambeaux de foret pour la chouette tachetee, on l'a

davantage exposee a la convoitise des predateurs. A mesure que ron

connait mieux les effets de la gestion forestiere sur les especes sauvages,

de nouvelles methodes sont eIaborees et mises aI' essai.

METHODES DE GESTION DE LA FAUNE ET
DE LA FLORE FORESTIERES

GESTION PAR ESPECE

Dans Ie passe, la majorite des programmes de gestion ne visaient que

quelques especes a la fois, selon la methode dite gestion «especes

vedettes». Cette methode a pour but de produire Ie nombre desire

d' especes choisies dans des endroits specifiques. Elle sert Ie plus souvent

quand on veut gerer des especes commerciales et retablir des especes en

danger de disparition. Le programme portant sur Ie caribou de montagne

en Colombie-Britannique est un exemple de la methode de gestion par

espece.

Avec la gestion par espece, il faut mettre au point des lignes

directrices pour minimiser l' impact de l' exploitation forestiere sur

l'habitat des especes choisies, comme l'orignal. Laisser Ie long des cours

d'eau des zones non defrichees ou reduire la taille des parcelles exploitees

sont deux techniques que l'on utilise pour maintenir les especes choisies.

La methode espece par espece n' est cependant pas pratique pour

conserver des milliers d'especes. D'autre part, les efforts deployes pour

sauvegarder quelques especes choisies ne garantissent pas pour autant que

la sante globale de l' ecosysteme se maintiendra.

GESTION PLURISPECIFIQUE

Plusieurs methodes de gestion des especes sauvages se fondent sur Ie fait

que nombreuses sont celles qui partagent des habitats semblables. Une de

ces methodes reunit en groupes appe1es «gui1des» les especes vivant dans

des habitats qui se ressemb1ent. Avec 1a gestion par gui1de, on choisit une

espece pour representer Ie groupe tout entier. Le fait de conserver

1'habitat de cette espece en pat1iculier sera benefique, estime-t-on, a
toutes les autres especes de la guilde, et l' on considere que cette methode

est utile pour maintenir la diversite. On elabore actuellement la gestion

par guilde pour l'appliquer ala foret modele de Foothills, pres de inton,

en Alberta.

Une variante de cette methode utilise des especes indicatrices qui

exigent un type pat1iculier d'habitat forestier pour verifier les effets de la
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Caribou

PROTECTIO DU CARIBOU DE MO TAG E EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

En 1988, on a cree un programme pour s'attaquer au probleme du declin de 1a population
de caribou de montagne en Colombie-Britannique. II n'y a que 1 700 caribous de
montagne dissemines dans Ie sud-est de la Colombie-Britannique, comparativement
a12 000 caribous du Nord repartis dans toute la province. Le caribou se noun-it des
lichens qui poussent sur les arbres murs des vieilles fort~ts. Les groupes
s'interessant a la faune et a la flore, les organismes gouvernementaux et
l' industrie forestiere travaillent ensemble aproteger 1'habitat du caribou, en
attenuant l'impact du deboisement des vieilles forets et en ameliorant l'habitat
dans les secteurs deja defriches ou incendies. Le maintien de l'habitat du caribou
sera egalement profitable ad'autres especes comme Ie grand polatouche, l'ours
grizzly, la martre et certains oiseaux qui ont besoin de peuplements murs.

Les methodes de coupe partielle permettent aux gestionnaires fore stiers de
conserver certains arbres porteurs de lichens tout en gardant constant 1'approvisionnement en bois d'ceuvre.
On elabore actuellement une strategie d'utilisation des terres, qui determinerait les zones de gestion
prioritaires et etablirait des directives : les ten-itoires de premiere impOliance pour Ie caribou peuvent e re
proteges contre l'exploitation; on amenagera des zones speciales, qui seront gerees en fonction de la
production de bois d'reuvre et de la protection du caribou, en ayant recours a la coupe partielle et en
etablissant de plus longues periodes de revolution; les zones afaible priorite seront gerees de maniere ace que
les autres ressources de valeur aient la preseance sur 1'habitat du caribou.

gestion. Par exemple, gerer en faisant en sorte que l'habitat d'une espece

ayant besoin de peuplements murs non seulement conserve la vieille foret

mais aussi toutes les autres especes sauvages qui en dependent. On Ie fait

generalement en fixant la taille d'une population cible de l'espece

indicatrice et en determinant combien d 'habitats il convient de conserver

pour atteindre ou maintenir cette cible. Cette methode a largement recours

ades modeles - fondes sur celiaines hypotheses - pour determiner

l'etendue de l'habitat necessaire pour assurer la vie de differents niveaux

de populations. Au ouveau-Brunswick, on a choisi comme especes

indicatrices la martre d'Amerique et Ie cerf de Virginie dans un habitat de

coniferes ayant atteint la maturite.

DIVERSITE DE L'HABITAT

Dne autre methode de gestion des especes sauvages s'appuie moins sur

des especes en particulier que sur la diversite de 1'habitat disponible. En

maintenant des habitats divers (vieux peuplements de coniferes, forets

inequiennes de feuillus, ou clairieres) dans une vaste zone de foret, cette

approche vise aproteger la diversite des especes sauvages qui dependent

d'habitats differents. Les indicateurs de la diversite de l'habitat peuvent

servir ala gestion des especes sauvages, telle que la quantite de debris

ligneux dans les peuplements, ou ala repartition de la taille et de l' age des

peuplements dans toute la foret. La gestion des ecosystemes, au lieu de

mettre l'accent sur la production des ressources - et particulierement du

bois d'reuvre - comme la gestion traditionnelle des forets, vise plutot Ie

maintien de la sante et de la diversite des ecosystemes et des processus
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LA FORET MODELE DE FOOTHILLS, ALBERTA

Foret ele
de Foothills ~

/

La foret modele e Foothills s'etend sur environ 1,2 million d'hectares de
foret boreale sur les pentes est des Rocheuses. L 'un des principaux
objectifs de ce projet forestier pilote, gere par plus de 70 partenaires,
consiste amettre au point un systeme infonnatise base sur l'ecologie qui
integre les donnees sur les niveaux de population des especes sauvages, la
demande en matiere d'habitat et l'approvisionnement.

Les modeles informatises permettront de predire la reaction des
especes sauvages aux changements des habitats lies aI' exploitation. On a
con<;u des modeles pour 36 especes choisies afin de representer tous les
habitats contenus dans la foret modele de Foothills. Plusieurs autres modeles sont actuellement mis a 1'essai,
d'apres des etudes concernant la dependance des oiseaux chanteurs par rapport aux epinettes, Ie grand
polatouche dans les forets de coniferes, l'utilisation des habitats d'ete et d'hiver par Ie pic, et la repartition de
la chouette rayee et son utilisation de I'habitat. Weldwood of Canada Ltd., qui a conc1u un accord de gestion a
l'interieur de la foret modele, mettra cette methode en reuvre dans son prochain plan de gestion forestiere.

ecologiques qui les sous-tendent. N'importe laquelle des methodes de

conservation des especes sauvages peut convenir ala gestion des

ecosystemes, mais il faudra plus d'une de ces methodes pour atteindre les

objectifs de peuplement et de paysage pour les especes et I'habitat.

DIVERSITE DES ECOSYSTEMES

En quoi cette methode differe-t-elle de la gestion forestiere traditionnelle?

Dans la gestion des ecosystemes, les limites des unites de gestion sont

naturelles au lieu d'etre artificielles - par exemple un bassin au lieu

d'une aire d'amenagement forestier. Dans la gestion traditionnelle des

forets, les inventaires contenaient generalement des renseignements sur

l'age et l'espece des arbres et sur leur volume. La gestion des ecosystemes

necessite une infOlmation plus detaillee, avec notamment des donnees sur

les sols, sur les communautes vegetales, sur la productivite et sur les

besoins en habitat. II est aussi necessaire d' etablir un mode de

planification qui fonnule une vision et fixe des buts pour l'etat futur du

paysage forestier, notamment son age, sa structure, sa composition, sa

distribution et son caractere esthetique. Les objectifs doivent etre fixes

tant pour Ie bois d'ceuvre que pour les autres ressources.

La gestion des ecosystemes exige un niveau plus eleve de

connaissances sur Ie fonctionnement des ecosystemes forestiers et les

relations entre les habitats et les especes vivantes. 11 est necessaire d 'avoir

des donnees plus detaillees et des systemes informatiques perfectionnes

pour compiler et cartographier ces donnees et pour construire des

projections sur l'etat futur des forets selon divers scenarios de gestion.

Dans la gestion des ecosystemes, l'exploitation commerciale de la

plupart des forets est abordee d'une maniere plus prudente et elle tente

d'imiter les modifications naturelles. Certaines zones donnees peuv nt
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encore faire l'objet d'une gestion intensive, mais e1les sont eparpillees

dans Ie paysage. Les methodes de prelevement et de sylviculture sont

conl;ues de maniere a reproduire Ie schema naturel de perturbation des

ecosystemes et a prevoir un mode plus naturel de regeneration et une

panoplie plus grande de techniques d'exploitation - de la coupe selective

legere a la coupe a blanc - selon l'ecologie de la foret. De plus, pour

maintenir la repartition des vieux peuplements, on gere les forets selon

des cycles nettement plus longs. En outre, on laisse se produire certaines

perturbations naturelles, comme les incendies, qui ont aussi un effet sur la

distribution des forets. En gerant les forets de fal;on a imiter de plus pres

les processus en ceuvre dans les ecosystemes naturels, on conserve la

biodiversite et les especes sauvages.

La gestion des ecosystemes n'en est encore qu'a ses debuts.

Toutefois, les gouvemements, les compagnies forestieres et les groupes de

conservation sont nombreux a viser cet objectif. Par exemple, en 1994, Ie

gouvemement de l'Ontario a adopte la Loi sur fa durabilite desforets de

fa Couronne, qui concretise Ie virage ecologique de la gestion forestiere

Coupe par blocs

PROGRAMME DE GESTION DES HABITATS DES TERRES
FORESTIERES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
En 1992, Ie gouvernement du Nouveau-Brunswick modifiait Ie procede de planification de la gestion
forestiere en y integrant des objectifs visant I'habitat des especes sauvages. Depuis 1980, les comp gnies
forestieres du Nouveau-Brunswick doivent preparer des plans de 25 ans decrivant Ie niveau de prelevement et
de sylviculture necessaire pour maintenir sur une periode de 80 ans un approvisionnement durable en bois
d'ceuvre. Les plans sont approuves par Ie gouvemement provincial et mis a jour tous les cinq ans. Au depart,
ces plans visaient la production de bois d'ceuvre. On y a par la suite introduit des considerations touchant les
especes sauvages de fal;on a etablir des contraintes sur l'exploitation, en imposant par exemple de lais er des
zones intactes qui doivent servir de tampons en bordure des habitats fragiles. Par la suite, la province a
entrepris une analyse de I'habitat existant pour identifier les especes sauvages dependantes de la foret et leurs
besoins specifiques en matiere d'habitat. Les previsions indiquaient qu'il y aurait d'ici 20 a 30 ans une penurie
de forets mUTes de coniferes, ce qui affecterait les 25 especes d'oiseaux et les 4 especes de mammiferes
considerees comme dependantes de cet habitat.

La martre d'Amerique, qui depend particulierement des forets mures de coniferes, a ete choisie c mme
espece indicatrice pour cet habitat forestier. L'analyse provinciale a determine que Ie niveau minimal viable
de la population de martre devait etre de 250 adultes. Cette population necessiterait au total au oins
50 000 hectares d'habitat specifique, constitue de parcelles d'au moins 500 hectares reliees par des couloirs.
On a egalement effectue une analyse similaire de l'habitat hivemal du cerf.

Grace a ce Programme, les plans prepares par les compagnies comportent desormais des objectifs
specifiques pour preserver I'habitat des especes sauvages. Chaque compagnie est maintenant tenue de
maintenir une quantite precise d'habitats matures en pelmanence dans la zone couverte par son pelmis. En
moyenne, il est necessaire de preserver 10 % de la zone totale pour maintenir une population de maitre qui
soit 3,5 fois plus nombreuse que Ie niveau minimal. Les plansd 'une compagnie doivent aussi tenir compte u
fait que la composition de la foret n'est pas fixe; les zones d'un habitat donne ne restent pas en pemlanence au
meme endroit - les zones nouvelles evoluent et deviennent un habitat mature. En preservant I'habitat de la
martre, cette demarche devrait aussi etre benefique pour d'autres especes qui dependent d'un habitat semblable.
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LE PLAN DE GESTION DU BOIS DE WHITE RIVER

Le ministere des Richesses naturelles de l'Ontario et la compagnie Domtar ont entrepris la mise en reuvre
d'une methode de gestion des ecosystemes dans la foret de \Vhite River au nord-est du lac Superieur. Selon
ces deux organismes, une telle methode est necessaire pour pouvoir atteindre les objectifs de durabilite et de
maintien de la biodiversite. Leur methode consiste a modeler les perturbations d'origine humaine (par
exemple l'exploitation forestiere) a des peliurbations naturelles tres bien simulees (par exemple Ie feu, les
conditions atmospheriques et les maladies). Les ecosystemes et les especes de cette patiie de la foret boreale
ont evolue en fonction des perturbations naturelles ou s'y sont adaptes.

Au niveau du paysage, on a tente de rapprocher Ie schema des coupes de celu' des incendies naturels
dans la region. 11 faut pour cela recourir a un eventail de tailles et de fonnes differentes pour les aires ou il y a
eu coupe ou non. Cela devrait procurer un habitat aux especes pour lesquelles les endroits decouverts ou les
habitats de lisiere ne conviennent pas, ainsi que pour celles qui se developpent sous ces conditions.

Au niveau du peuplement, Ie plan consiste a maintenir toute la gamme des habitats naturels. On insiste
pour maintenir la composition et la structure d'age des peuplements semblables a celles des forets naturelles.
Ainsi toutes les especes continueraient a avoir un habitat, y compris celles qui ont besoin de vieilles forets.

On sait bien qu'un incendie donne naissance a un habitat special, comme les chicots, et a des effets
importants sur la productivite du sol. On tente de preserver les caracteristiques des aires incendiees en laisant des

dans la province. 11 y a presentement peu d'exemples it l'etape de la

realisation, mais un certain nombre de projets sont entrepris en

collaboration pour tester et adopter differents aspects du concept et mettre

a l'essai diverses approches.

GERANCE DES TERRES PRIVEES

Environ 6 % de la foret canadienne appartient au secteur prive. La

reglementation des ressources naturelles sur les telTes privees est limitee;

pour etre fructueuse, toute methode de gestion des especes sauvages

non imposee par la loi doit respecter les differents objectifs que les

proprietaires se sont fixes pour leurs proprietes. Toutefois, des

programmes volontaires visant a encourager la gestion des especes

sauvages sur les telTes privees ont ete etablis en zones agricoles, et

l'histoire de leurs succes est deja longue. L'amenagement des ravages

de cerfs de Virginie au Quebec en est un exemple.

La gestion de la faune et de la flore evolue a grand pas: au lieu de mettre

l'accent sur la gestion de quelques especes de prestige, on favorise Ie

maintien de la diversite biologique. Ces dernieres annees, des methodes

novatrices ont ete elaborees et elles sont actuellement a I' essai.

Ces nouvelles techniques pennettront aux gestionnaires de planifier,

de modeliser et de prevoir les besoins des especes sauvages. 11 reste

toutefois des progres a accomplir dans plusieurs secteurs des. La

necessite d'integrer les objectifs de production du bois d'ceuvre et de
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LE PROGRAMMED'AIDE A UAMENAGEMENT DES RAVAGES DE
CERFS DE VIRGINIE
Le Programme d'aide al'amenagement des ravages de cerfs de Virginie, cree
par Ie gouvemement du Quebec et la ondation de la faune du Quebec, en
collaboration avec l'industrie forestiere, donne aux proprietaires de boises
prives des moyens techniques et une aide financiere pour planifier une
recolte de bois permettant de proteger I'habitat hivernal fragile des cerfs de
Virginie. Le prograt~lme fournit aussi de l'aide pour encourager la plantation Cerf de Virginie
d'arbres favorables al'habitat du cerf de Virginie.

Au Quebec, Ie cerf de Virginie se trouve a la limite nord de son aire de repartition, et l'accessibilite de
son habitat hivemal est un facteur detemlinant pour ses niveaux de population. Illui faut des peuplements de
coniferes murs qui peuvent Ie proteger contre Ie vent et Ie froid et ne permettent qu 'une faible accumulation
de neige sur Ie sol. eet animal qui se noulTit principalement de brindilles a besoin d' arbres jeunes a larges
feuilles. La diversite des abris et de la nourriture sur son territoire reduit la distance qu'il doit parcourir
pendant les hivers rigoureux. Le maintien des ravages assure la stabilite along terme de la population de cerfs.

protection des especes sauvages aux plans de gestion et d' exploitation des

forets est largement reconnue. En outre, une plus grande participation du

public ala planification de la gestion forestiere, et une integration plus

etroite des organismes responsables de I' exploitation du bois d' reuvre et

des especes sauvages devrait permettre de gerer les ecosystemes forestiers

en fonction de ces deux valeurs.

Si I' on veut gerer les forets comme des ecosystemes, il faut aussi des

techniques, des outils et des modeles nouveaux pour faire la synthese

d'une information environnementale complexe. Toutefois, l'efficacite de

ces methodes sera fonction des donnees disponibles sur les types

d' especes sauvages, les lieux OU elles vivent et les besoins en matiere de

population et d'habitat. Plus particulierement, l'elaboration de modeles de

planification necessitera une meilleure comprehension des roles des

especes sauvages dans les ecosystemes, et de I'impact des operations

forestieres sur ces especes et leur habitat. Enfin, un systeme plus global au

niveau regional et national aidera les organismes et Ie public asurveiller

Ie statut des especes sauvages et aidentifier celles qui ont besoin de

mesures de conservation speciales.
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la erniere

decennie.

Maintenant, les

fonctionnai es des services de

la faune et de la flore participent

a toutes les etapes du processus,

soit I' etablisse ent et la mise en

reuvre d'objectifs generaux de

gestion de l'habitat, et l'evaluation

des resultats. Le Nouveau

Brunswick s'etait engage a faire

porter ses effets d'amenagement

sur Ius que seulement Ie bois. 11

en est resulte une reduction de

20 % de I' approvisionnement en

bois pour la province.

John Gilbert mentionne aussi

des ameliorations survenues au

cours des cinq dernieres annees :

«La plupart des compagnies

embauchent des biologistes et

donnent aux travailleurs forestiers

une formation sur les questions

environnementales». 11 croit que

les terres publiques et les terres

franches sont bien gerees, mais Ie

cas des boises prives l'inquiete.

Selo M. Gilbert, «il existe u

grand nombre d'habitats matures,

et nous disposons donc d'une

bonne base pour la gestion de

certaines des especes les plus

grandes, mais, pour d'autres, des

recherches supplementaires

seraient necessaires». On s rveille

les types d'habitats et de peuple

ments dans toute la province a

l'aide d'un systeme d'information

geographique. «Nous survolons la

foret regulierement et no s savons

ce qu'elle renferme», ajoute-t-il.

Jim Goltz definit les «especes

sauvages» dans son sens large,

E

LO E

E

UEL

IFAUNE A

R ST RES ET

EUR HABITAT?

Mike Sullivan a note que certaines

especes prosperent, notamment

celles qui habitent les forets jeunes

de seconde venue. D'autres

connaissent des difficultes. Ayant

note un probleme touchant les

especes habitant les forets mftres

de resineux, Ie Nouveau-Brunswick

a pris des mesures pour favoriser

ce type d'habitat. Toutefois,

M. Su livan s'interroge :

«Maintenons-nous les bons types

d'habitats pour chaque espece?»,

et il souligne l' ampleur de la

carence de I' information dans ce

do aine. Neanmoi s, '1 note une

amelioration marquee au cours de

Les participants de la

Colombie-Britannique etaient

Don Eastman, directeur de la

section Research and Develop ent

de la Wildlife Branch du ministere

de I'Environnement, des Terres

et des Parcs de la Colombie

Britannique; Steve Tolnai, chef

forestier de Weyerhaeuser of

Canada Ltd.; et Wayne McCrory,

directeur de la Valhalla Wilderness

Society.

mi istere des

Ressources naturelles

et de 1'Energie du

Nouveau-Brunswick;

John Gilbert, directeur

de Fish and Wildlife Environment

pou J.D. Irving Ltd.; et Jim Goltz,

president de la Federation des

naturalistes du Nouveau-Brunswick.

Nous esperons que leurs

commentaires permettront de

mieux comprendre ce domaine

complexe et presentant de

nombreux defis.

Les participants du Nouveau

Brunswick etaient Mike Sullivan,

directeur du Programme de

1'habitat forestier de la Direction

des poissons et de la faune du

ES Sp#CIA TE DE

FAUNE ET DE LA FLO E

FORE

Le theme central du rapport

depose devant Ie Parlement cette

annee est Ie defi d'atteindre un

equilibre entre les valeurs des

forets canadiennes representees

par les ressources en bois d'reuvre

et les autres resso rces, c'est-a

dire maintenir des forets sai es

et vigoure ses pour I' avenir, tout

en satisfaisant les esoins actuels.

Cette section thematique du

rapport presente Ies vues de six

personnes qui s'interessent a l'une

des valeurs autres que Ie bois

d'reuvre, soit la faune et la flore

forestieres.

Ces personnes, qui sont des

ecologistes, des fonctionnaires du

gouvemement et des gestionnaires

d'entreprises forestieres du

Nouveau-Brunswick et de

la Colombie-Britannique,

expriment leurs opinio s sur

l' etat de la faune et de la flore

orestieres du Canada et les

menaces auxquelles celles-ci

sont confrontees, ainsi que sur

les mesures permettant de proteger

cette faune et cette flore et leur

habitat.
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c'est-a-dire les animaux et les

plantes, et nous previent qu'il est

difficile de verifier l' etat de la

faune et de la ore et leur habitat.

«De fac;on generale, les especes

qui ont besoin d'un habitat de

peuplements vieux non perturbe

sont tres menacees», parce que

leur habitat a ete reduit. M. Goltz

prevoit que, a cause de la demande

croissan e, et plus particulierement

parce que la possibilite annuelle

de coupe totale de feuillus du

Nouveau-Brunswick pourrait etre

totalement utilisee d' ici peu, la

situation va continuer a se

deteriorer, «sauf pour ce qui est

des especes qui ai ent les lisieres

des forets 0 peuvent survivre

. dansles zones de coupe a blanc».

Don Eastman a ete temoin de

«changements considerables pour

ce qui est de la sensibilisation aux

interactions de la faune et de la

flore et des forets» au cours des

deux dernieres decennies, soit une

transition d'une «perspective tres

etroite» a une «sensibilisation

beaucoup plus grande aux

questions ecologiques». Ces

changements sont surve us en

partie a cause des activites des

organisations non gouverne

mentales, mais aussi grace aux

efforts de fonctionnaires au sein

des ministeres provinciaux.

M. Eastman a hate que Ie

nouveau code de pratiques

forestieres de la Colombie

Britanniq e soit en vigueur, car

celui-ci introduira des mesures

visant a integrer dans les plans

d' amenagement les exigences de

1'habitat de to te une gamrne

d'especes. II souligne que «nous

e apprenons de plus en plus

s r la contribution des especes

sauvages a la sante et a la

productivite des forets. Si ous

permettons l' elimination de

certaines d'entre elles, il y a ra

perte de productivite. Par conse

quent, a long terme, il est plus

profitable pour 1'industrie de

les proteger».

Steve Tolnai declare qu'on a

note des «changements

remarq abIes» depuis cinq ans.

«Nous avons harmonise nos

pratiques avec les exigences de la

faune et de la flore pour chacune

de nos activites. Bon nombre de

mesures sont peu couteuses et

profitent simultanement a

plusieurs especes. Maintenant,

on laisse des chicots et des arbres

sur pied disperses sur la surface

d'une parcelle exploitee, et on

abandonne sur place les debris

ligneux plutOt que de les bruler,

procurant ainsi nourriture et abri

aux especes sauvages».

II appuie la politique de cette

province qui prevoit de reserver

12 % de la superficie des terres

pour creer des aires protegees, et

il croit que Ie public est, de fac;on

generale, satisfait de la gestion des

ressources forestieres par Ie

gouve nement et 'industrie.

Toutefois, il nous previent que ses

declarations s'appliquent su tout a

la region de Kamloops, OU «1'etat

de 1'habitat n' est pas un facteur

contraignant. Le long de la cote,

ou ce taines especes ont besoin

d'un habitat de peuplements vieux,

les problemes sont differents».

Wayne McCrory est plus

pessimiste : <de surveille 1'etat e

la faune et de la flore depuis 30 a

40 ans, et je suis en mesure
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'affirmer qu' e1les se deteriorent,

tout comme les forets. Le

Conservation Data Centre de la

Colombie-Britanniq e a dresse

ne liste de plus de 300 especes

sa vages qui sont considerees e

danger. Malgre ceci et d' autres

indications semblables, la province

e dispose toujours pas d'une

loi sur les especes menacees

d'extinction, tout comrne Ie pays.

Nous subissons une crise qui

menace la biodivers' te, et la

principale cause est la coupe

a blanc.»

QUELLES SO T LE

RIHe.PALES MENA ES

VISANT LA FAU E IE

FLORE FORESTIERES a

John Gilbert note Ie manque de

connaissances concernant les

exigences de l'habitat : on ne

coruialt pas encore t es bien ni

l' etendue des types particuliers

d'habitats, ni les besoins d'une

espece donnee. II preconise un

type de gestion ecosystemique :

«Nous voulons savoir quel etait

l' etat anterieur des especes, quel

est leur etat actuel, et queUes so t

les mesures necessaires pour faire

face a leurs besoins futurs, qu' il

s'agisse d'animaux qu'on peut

voir et dena brer facilement 0

de petites plantes rares

ifficilement observables».

Pour obtenir des info atio s

supplementaires, J.D. Irving Ltd.

a joue Ie role de promoteur

principal pour la foret modele de

Fundy, une vaste superficie

administree par un regroupement

d'i tervenants fonctionnant par

conse s s. Les recherches en

cours sur la foret modele portent



sur des sujets comme la

bio iversite, l' amenagemen

de la bande ripicole et d'a tres

methodes de coupe.

Mike Sullivan souligne la

demande toujours croissante

pour to te une variete de produits

forestiers. «C'est la societe qui en

est la cause. Les gens veulent des

emplois et des produits forestiers,

et ceci exerce des pressions sur les

coupes, qui se repercutent sur

certains types d'habitats.»

Un autre facteur aconsiderer

est l' expansion constante du

reseau des chemins de coupe, qui

attirent des motoneiges et des

vehicules tout-te rain en des

zones auparavant inaccessibles.

M. Sullivan prevoit que viendra

un temps ou «il n'y a a pratique

ment plus aucun point de la

province aplus de 400 ou 500

metres d'une route».

Pour Don Eastman, les activites

non forestieres comme l' expansion

tentaculaire des villes, les

reservoirs des centrales hydro

electriques et les voies de

communication, qui ont un impact

sur Ie fond des vallees frequentees

par la faune et la flore dan cette

province montagneuse, constituent

1'une des principales preoccu

pations along terme concernant la

pe te de 1'habitat critiq e.

Jim Goltz croit que la perte de

l'habitat et l'attitude des gens au

Nouveau-Brunswick constituent

les premieres menaces pou les

especes sauvages. II souligne la

necessite d'accroitre la protection

des regions naturelles et d'inten

sifier 1'information a public. II

estime a ssi que l' a enagement

forestier est unidi ensionnel: il

porte uniquement sur la «valeur

economique, asee s r Ie volume

de fibres roduit,. .. l' emploi et

les profits».

Selon Wayne McCrory, la

coupe ablanc est la principale

menace en Colombie-Britanniq e.

II souligne l' erosion des rivieres a
saumon sur la cote et atrui e dans

l'interieur causee par Ie non

respect des lignes directrices

visant a construction des routes et

Ie trace des pistes de debardage. II

denonce les pratiques de recolte

sur les terres privees. «Nous

assistons aune ruee vers l'or vert :

les gens achetent les boises pou la

coupe ablanc parce que les arbres

qui y croissent valent beaucoup

plus que les terres elles-memes».

Steve Tolnai croit que de «tres

forts pourcentages» des forets de

l'interieur de la Colombie

Britannique (qui ont un cycle de

vie naturel plutot co rt) sont

maintenant surannes et en declin,

et qu' ils sont impropres au grand

nombre d' especes qui prosperent

dans des habitats «sains et en

croissance rapide». Ceci est en

partie dil ala utte contre les

incendies de foret dans des regions

qui brillaient auparavant tous les

siecles. Pour d'autres regions, il

mentionne l' effet de predation, par

exemple l'impact des loups sur les

populations de cari ou des bois.

LES REG EMENTS

VISANT LA FAUNE ET

LA FLORE SONT- LS

STRICTS ET APPLIQUES

RIGOUREUSEMENT?

En Colombie-Britanni ue, les

codes de pratiques forestieres

precisent que Ie ministere des

Forets et celui de l'Environne-
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ment, des Terres et des Parcs

doivent tous deux approuver u e

proposition avant qu'elle ne soit

acceptee et appliq ee, ce qui

constitue, selon Don Eastman, «un

grand pas en avant». Le code con

tient de nombreuses lignes direc

trices portant sur la biodiversite et

les especes sauvages sensibles,

a'nsi que toute une gamme de

«sanctions tres severes».

Steve Tolnai considere que Ie

nouveau code est une mesure

«raisonnable, importante et

necessaire», pour peu qu'on fasse

preuve de souplesse lors de

I' application. «II semble que nous

utilisons une approche unique,

basee sur des exigences standard

ignorant les conditions locales. Je

ne doute pas que Ie plan debou

chera aterme sur des mesures

pratiques et applicables, mais d' ic .

la, nous serons dans une situation

peu confortable.»

Wayne McCrory loue et

critique en meme temps les efforts

de la Colombie-Britannique visant

acreer des aires protegees : «On

a fait des efforts louables dans

ce sens au cours des dernieres

annees, mais l'integrite des parcs

a ete serieusement co promise

chaque fois qu' il y a eu des

conflits avec l'industrie, et des

habitats irrempla9ables ont ete

perdus». II doute de la possibilite

d 'une application rigoureuse :

«Nos directives sont faibles, notre

personnel est insuffisant et, de

toute fa90n, notre approche de la

coupe forestiere est tout afait

er onee».

Mike Sulliva croit que les

reglements du Nouvea 

Brunswick sont effectivement



tres stricts : chaque bloc exploite

est verifie avant et ap es la

coupe. «Mais nous devons etre

convaincus qu'un reglement

a eliore vraiment la gestion

forestiere au lieu d' apporter un

surc olt de b reaucratie», ajoute

t-il. I.:etendue des coupes a blanc

a ete reduite pour repondre aux

attentes d'un public qui prefere

des coupes plus petites pour des

raisons d'ordre esthetique, et non

parce qu'une telle reduction

peut convenir a tels ecosystemes

ou groupes d' especes. Selon

M. Sullivan, «il n'existe pas de

superficie de coupe optimale

convenant a toutes les especes de

nos forets. Je crois plutot qu'il faut

envisager Ie processus dans e

perspective beaucoup plus large et

mettre l'accent sur Ie resultat final

escompte, soit une foret qui

maintient les valeurs que ous

considerons comme importantes».

John Gilbert appuie les

demarches du Nouveau-Brunswick

visant a reperer les types

d'habitats qui se feront rares et

a exiger des plans specifiques

d'amenagement garantissant des

stocks adequats dans les annees a

venir. «Nous sommes contents du

travail accompli, et meme si nous

avons des eserves concernant

certains aspects, nous sommes

d'accord, dans 1'ensemble, avec

les principes qui ont inspire ces

mesures». II critique 1'utilisation

par la province d'une seule espece

indicatrice, la martre commune,

car, selon lui, des etudes rece tes

ont montre que les lignes

directrices qui s'y rapportent

peuvent cha ger. «S' il en est ainsi,

dit-il, c'est qu'elles pechent par

exces de conservatisme, ce q est

probableme t on a long ter e».

II croit que I' applicatio est

souvent caracterisee par un leger

exces de zele. «Dites-nous ce qu'il

fa t faire, et nous Ie fero s;

verifiez ensuite notre travail et, si

vous trouvez a redire, vous pouvez

alors nous blamer».

Jim Goltz admet que les

gestionnaires de la faune et de la

flore et les fonctionnaires charges

de l'application sont «des gens qui

prennent leur travail a cceur», s'ils

disposent des fonds necessaires,

mais il s'interroge sur l'utilite des

reglements dans leur e semble. On

note des mesures visant a proteger

les sites uniques, mais les sites

typiques sont beaucoup nombreux

et par consequent beaucoup

plus vulnerables. La Loi sur les

especes menacees d'extinction du

Nouveau-Brunswick ne mentionne

que six especes et ne protege que

1'habitat des plantes, pas celui

des animaux. II trouve ironique

que les industries forestieres de

la province soient exe ptees

du processus 'evaluation

e vironnementale.

QUEL EST L'ETAT

ACTUE D S

CONNAISSANCES ET

DE LA ECHERCHE?

Wayne McCrory est d'avis qu'il

existe un besoin encore plus grand

d' et des destinees a exami er des

methodes de coupe forestiere de

remplacement, par exemple la

coupe selective par arbre. «A

l'exception du rapport sur les

especes menacees du ministere

federal de I'Environne ent, qui

eta lit que la coupe a blanc et
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la coupe excessive sont les

pri cipales causes de la pe te

d'especes, personne n'utilise

notre information ni ne propose

que soient prises des mesures

correctives evidentes».

Steve Tolnai croit q e certaines

recherches sont beaucoup trop

pointues, et il favorise un

programme bien organise qui

porterait sur «des questions

particulieres ayant un vaste champ

d'a plicatio »au niveau du

paysage. II suggere egalement que

les universites pourraient joue un

role encore plus important dans Ie

cadre de ces reche ches.

Mike Sullivan admet que les

questions qui de e rent sans

reponse sont «innombrables»,

mais il insiste sur Ie fait que

l'orientation de la recherche

devrait tenir compte des problemes

de gestion. II met en do te les

merites de plusieurs projets prevus

pour un seul emplacement, ou des

projets de portee limitee. «II fa t

se pencher sur les questions

principales, par exemple les

caracteristiques spatiales et la

structure de la foret et leur

relation avec les populations

sauvages. Mais il s'agit la de

notions tres difficiles et couteuses,

et leur etude e pe t etre menee

qu'a long terme, alors que Ie

fi ancement est a court terme».

John Gilbert voit la necessite de

mettre l' accent sur les relations de

cause a efIet pour la gestion des

terres en fonction des ecosys

temes. «II n'est pas possible de

tout et dier: il faut peut-etre

commencer au niveau du paysage,

par des mesures de protection

provisoires, j squ' a ce que l' on en



sac e avantage sur les anima x

vises, dont les besoins peuvent

necessiter des etudes particulieres.

Mais il fa t 'abord disposer

d'exemples representatifs des

differents habitats qui se trouvent

sur les terres amenagees.»

Jim Goltz est egalement trouble

par Ie fait qu'on ne dispose pas

d'une representation complete de

la situation : «Pour faire des

recherches valables, il faut des

verifications scientifiques, qui

sont difficiles a realiser dans une

foret exploitee. Nous devons faire

des hypotheses parce que nous

manquons de donnees fiables.

Toutefois, de fac;on generale, il

faudrait mener plus de recherches

sur l'impact de l'exploitation

forestiere sur les ecosystemes, sur

la biodiversite dans son ensemble,

ainsi que sur des pratiques

forestieres plus ecologiques. Ainsi,

il serait possible d'ameliorer

l' amenagement des terres que les

aires protegees ne deviennent pas

des oasis de verdure a milieu

d'une foret industrielle».

Don Eastman convient qu' il

faut acquerir «une meilleure

connaissance du fonctionnement

de I'ecosysteme forestier» et il

favorise l' etude des perturbations

nat relIes et des caracteristiques

du paysage «qui creent pour nous

des modeles a suivre». II souhaite

egalement etudier davantage les

especes fragiles : «Celles q e nous

connaissons sont a la limite, soit

parce que leurs populations sont

en declin, soit parce que I'habitat

dont elles dependent change ou

est detruit». Tout Ie defi consiste

a «minimiser les risques en cas

'incertitude».

QUE OIT-ON

Mike Sullivan demande que

soient definis les problemes

propres a la foret et q e soient

etablis des 0 ~ectifs po r ce x-ci.

II croit que les informations sur

l'inventaire forestier sont extre

mement pauvres dans la plupart

des administrations : «Nous

prenons des photographies aeri

ennes que nous interpretons pour

etablir des liens avec les oiseaux

chanteurs». Toutefois, les modeles

d'amenagement forestier devien

nent de plus en plus raffines.

Le Nouvea -Brunswick

demande n plan detaille pour

chacune des aires d'hivernage des

cerfs de la province, qui prevoit la

production durable d' abris sur une

periode de 80 ans. Ceci exigerait

un releve au sol detaille pour les

quelque 900 «ravages» frequentes

par les cerfs, d'une superficie

totale de 290 000 hectares. «Cet

ensemble de donnees est tres

couteux, et ceci ne vaut que pour

une seule espece. Je ne pense

vraiment pas que la societe est

prete a ass mer Ie cout des

informations requises pour

pouvoi amenager la foret en

fonction des nombreuses valeurs

que les gens placent en elle».

Les esures fauniques que

ous avons prises pour incorporer

les objectifs d'habitat nous ont

coute de 18 a 20 % de notre

approvisionnement total en bois,

et nos inventaires forestiers sont a

peine adequats pour la gestion de

nos ressources en bois. Je pense

que notre societe ne peut tout

simple ent pas se permettre un

amenagement forestier pouva t
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repondre adequatement aux

attentes de la population.

«D'importants compromis

seront bientot necessa' res.

Vi ulons-nous vraiment que la

artre commune prospere partout,

ou ne serait-il pas preferable de

maintenir des pop lations durables

dans certaines zones? II n' est pas

possible de fai e plaisir a tout

Ie onde, mais les problemes

a regler sont comp exes et les

solutio s proposees entrainent

des couts eleves.»

John Gilbert croit qu'il sera

de plus en plus difficile de faire

des cou es tout en preservant

les nouveaux types d'habitats

decouverts. «Cependa t, il faut Ie

faire, et je crois que l' industrie en

est capable. La superficie boisee

du Nouveau-Brunswick est

limitee; chaque arbre est, pour

ainsi dire, marque du nom de

quelqu'un. Pourtant, les problemes

relatifs a la faune et a la flore

ainsi qu' a la biodiversite ne

disparaitro t pas d'eux-memes.

Nos marches actuels repondent

ala demande des consommateurs;

pour garantir un avenir prospere

tant a nos marches qu' a nos

forets, il faut s'en occ per des

maintenant. II faut trouver des

reponses a nos propres questions

et acelles des groupes

d'utilisateurs concernant es

rapports entre nos activites

forestieres et l'habitat. C'est une

question d'education du public; les

gens ont peur de l'inconnu. Nous

souhaitons obtenir leur partici

pation au processus et tenir

co pte de leurs preoccupations

dans nos plans. Si nous pouvons

leur montrer ce q e nous faisons



pour un territoire et leur expliquer

ce qui motive nos act"ons, leur

opinion de la foresterie en sera

d'autant meilleure.»

Jim Goltz demande qu'on

change d'abord nos pratiques

forestieres, notamment qu'on

intensifie les mesures de

protectio des aires natu elles et

qu'on interdise les coupes a blanc,

puis que soient modifies les lois

et les reglements federaux et

provinciaux, qu'on promulgue

une loi sur les especes menacees

de disparition, et que soient

egalement modifiees es taxes sur

les gains de capitaux de fayon a

offrir des incitatifs fiscaux aux

personnes qui veulent donner des

terres a des fins de conservation.

II souhaite que la province donne

Ie bon exemple sur les terres

publiques afin d'envoyer un

message tres clair aux grands

proprietaires de boises prives.

Toutefois, M. Goltz propose un

compromis pratique et equilibre :

«Les ecologistes se rendent bien

compte que l' economie du

Nouveau-Brunswick est basee sur

les ressources naturelles et que

l' exploitation forestiere est

incontournable. On ne doit pas

opposer l'eco omie ai'environ

nement, puisque ceci reviendrait a

opposer des gains a court terme a

la durabilite a long terme. A
moins que nous ne modifions nos

fayons de faire les choses, nous

n'aurons jamais une economie

vraiment fondee sur les ressources

naturelles.»

\Vayne McCrory croit que la

coupe a blanc est nefaste pour

1'habitat de la faune et de la flore

et que les forestiers devraient

aborder Ie cas de chaque

ecosysteme separement, prenant

un petit pourcentage d'arbres

selectionnes. Ces coupes seraient

reparties dans Ie temps selon les

techniques qui servaient de

normes jusqu'a ces dernieres

annees. «Nous avons besoin de

lois qui mettent fin au pillage des

terres privees, ainsi que de lois

federales et provinciales strictes

pour proteger les especes

menacees de disparition. Je crois

que Ie Canada est un pays qui

regorge de richesses de toutes

sortes; nous sommes si riches que

nous pouvons bien no s permettre

d'utiliser adequatement nos

richesses. Nous pouvons devenir

un modele mondial de bonne

intendance des terres».

Don Eastman note la

forte controverse entourant

l' amenagement des forets de la

Colombie-Britannique. II parle du

grand cas que font les gens' des

ressources forestieres. «Ceci

denote aussi l' ampleur du

probleme. Mais la controverse

creuse des fosses entre les gens et,

t6t ou tard, nous devrons bien nous

regrouper pour obtenir les

changements necessaires. Si, par

exemple, la coupe a blanc devait

cesser demain matin,

certaines especes de la

faune et de la flore en

profiteraient, d'autres

pas. II est difficile de

comparer la coupe a

blanc aux feux de

foret, mais on peut

voir de quelle fayon ces

incendies perturbent les

peuplements et modifient nos

pratiques pour ce qui est des
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formes et des perimetres, que

les coupes soient carrees 0

irregulieres, et comment elles sont

reparties dans Ie paysage.

J' espere que, dans 200 ans,

les gens considereront que notre

epoque a ete celIe de changements

remarquables pour ce qui est de

notre appreciation des forets,

de nos connaissances sur leur

fonctionnement et de nos efforts

pour les utiliser de fayo durable».

Steve Tolnai croit qu'on

pourrait tirer un immense avantage

d'un plan a long terme coordonne

pour l'amenagement et l'habitat,

pour chacune des zones et regions,

et eventuellement pour l' ensemble

de la province. «J'insiste sur Ie

mot 'coordonne' : il devrait

s'appliquer a tous les intervenants.

Ainsi, nous pourrions prendre des

decisions rationnelles concernant

la protection, 1'utilisation et la

preservation des forets, ainsi

que les techniques et priorites

d'amenagement. Ce qui est

important, c'est que nous voulions

et puissions ajuster nos pratiques,

nos fayons de penser et notre

approche au fur et a mesure que

de nouvelles informations seront

disponibles, ou a mesure que Ie

public nous fixera de

nouveaux objectifs

a atteindre.»



CHAPITRE TROI

U approvisionnement
en bois au Canada

DEFIS ET CHOIX

L
a demande mondiale en bois et en produits du bois continue de

s'accroitre au fur et amesure que la population augmente. On

prevoit que la population du monde doublera dans les cent

prochaines annees et qu'elle depassera alors les 11 milliards, puis qu'elle

finira par se stabiliser entre 16 et 25 milliards. Cela represente une

augmentation de 100 millions d'habitants par annee. Si l'on se fie ala

consommation annuelle de bois, qui est aujourd'hui de 0,7 m3 par

personne, la croissance de la demande poulTait atteindre les 70 millions de

metres cubes par annee. Pour faire face acette augmentation, il faudrait

chaque annee une nouvelle source d' approvisionnement en bois dont

l'imp011ance serait equivalente ala recolte annuelle de la Colombie

Britannique. Un tel scenario est improbable tout simplement parce qu'il

n'existe actuellement pas assez de fon~ts encore inexploitees dans Ie

monde; meme des plantations d'especes acroissance rapide ne suffiraient

pas arepondre entierement aune telle demande.

Le monde manquera-t-il de bois? C'est peu vraisemblable parce

qu'il existe un ce11ain nombre de mecanismes qui tendront afaire

diminuer la consommation et afa ire augmenter la production de bois,

et ainsi l'offre et la demande finiront par s'equilibrer au bout d'un

certain temps. Les prix des produits du bois augmenteront, Ie recyclage

et l'utilisation des dechets de bois vont prendre de l'importance, on

aura de plus en plus recours ades substituts du bois, les techniques

s'amelioreront et on mettra au point de nouveaux produits. Neanmoins,

l' enonne augmentation de la population mondiale prevue demeure tout de

meme un defi de taille pour les gestionnaires des forets du monde entier.

Quelles sont les incidences de cette evolution pour Ie Canada

et ses fon~ts? otre pays possede 10 % des forets et 15 % de tous les

peuplements de resineux du monde. En 1993, les exportations du

Canada en produits forestiers atteignaient 27 milliards de dollars, ce
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qui represente la contribution neUe la plus elevee ala balance

commerciale du pays. Les expOliations de produits forestiers canadiens

representent 18 % du total mondial, dont 50 % du bois d'~uvre d'especes

resineuses et 56 % du papier journal. II est evident que Ie secteur forestier

canadienjoue un role impOliant dans l'approvisionnement mondial en

produits du bois et dans l' economie de notre pays. L'augmentation de la

demande en bois peut nous permettre de vendre plus de nos produits a
travers Ie monde. Le Canada sera-t-il en mesure de maintenir ou meme

d'accroltre sa production de bois pour repondre it. la demande mondiale?

EVOLUTION DE UAPPROVISIONNEMENT
EN BOIS AU CANADA

On ne saurait dissocier la question de l'approvisionnement en bois de

l' image que nous avons de nos forets et de la fa90n dont nous entendons

les gerer. Au Canada, la strategie de gestion des forets a evolue en meme

temps que les valeurs societales et l'acquisition de connaissances sur les

forets. Lorsque la demande en bois etait faible et que l'approvisionnement

semblait illimite, on se preoccupait peu de gerer les forets en prevision de

l'avenir. On n'avait pas tellement besoin de les proteger contre les

incendies, les insectes et les maladies. De plus, apres la coupe, on laissait

les forets se regenerer de fa90n naturelle, puisqu'il etait improbable qu'on

procede it. une nouvelle coupe dans Ie meme secteur avant que la partie

exploitee ne soit remplacee par la nature. Le defrichage de nouvelles

terres representait n approvisionnement supplementaire en bois.

Vers la moitie du xxe siec1e, avec la mecanisation des travaux

d' exploitation forestiere, l'expansion rapide de l' industrie et l' accroisse

ment de la demande en produits du bois, il est apparu que les pratiques

forestieres devaient changer. On a donc mieux protege la foret contre Ie

feu, les insectes et les maladies, on a procede ades inventaires pour

pouvoir mieux evaluer les quantites disponibles, et on a plante et seme

celiains secteurs pou acc' Ie er la regeneration apres la recolte. Mais on

continuait de gerer les forets dans Ie seul but d'en exploiter Ie bois.

Aujourd'hui, les Canadiennes et les Canadiens ne considerent pas

simplement la foret comme une source d'approvisionnement en bois et un

moyen de generer des revenus et des emplois. On a accepte les principes

de developpement durable, et on considere donc les forets comme des

ecosystemes complexes dotes. II faut egalement tenir compte d' autres

elements tels que la faune, les reserves naturelles et les loisirs. Pour ceux

qui souhaitent augmenter la production de bois, la protection de ces autres

valeurs et de la sante des ecosystemes forestiers represente tout un defi.

UAPPROVISIONNEMENT EN BOIS: LA
SITUATION AU NIVEAU NATIONAL

L'approvisionnement en bois est Ie taux auquelle bois devient disponible

pour la recolte. A partir de ce bois sur pied, l'industrie forestiere fabrique
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Environ 340 000 emplois

relevent directement de

I'industrie forestiere, et

presque 340 localites

dependent du secteur

forestier.



des produits tels que Ie bois d'reuvre, Ie papier journal, Ie papier-mouchoir

et Ie carton, qui sont vendus dans Ie monde entier. La quantite et la qualite

du bois changent en fonction de I' age et des essences et selon I' ete due du

ten'itoire consacre a la production de bois. La notion de penurie de bois

evoque de grands espaces de telTes forestieres denudes. Cependant, cela

est faux puisqu' il existe une distinction importante entre la superficie de la

foret et la disponibilite de la fibre a usage industriel. Le Canada possede

de vastes forets, mais seule une partie est susceptible de produire du bois.

En depit d'un siecle de recoltes, notre pays reste une telTe de forets.

Presque 50 % de la superficie du Canada (soit 417,6 millions d'hectares)

est recouverte de forets : 37 % environ de cette surface est occupee par des

milieux forestiers clairs incluant des muskegs, des rochers, des landes, des

marais et des prairies, ainsi que des forets clairsemees ou a croissance

lente; environ 5,5 % est protegee de I'exploitation par une loi; ce qui reste

est considere comme des forets commerciales, c'est-a-dire susceptibles de

produire une recolte exploitable dans un delai raisonnable.

Actuellement, environ 146 millions d'hectares de foret commerciale

sont accessibles par la route, Ie rail ou l'eau, dont plus de 27 millions sont

exclus de toute recolte par les politiques provinciales protegeant les lacs,

les cours d' eau et les milieux fragiles. Seuls 119 millions d'hectares

(ou 29 % de I' ensemble des forets canadiennes) sont actuellement geres

pour la production de bois. En 1993, on estime que 968 584 hectares ont

ete exploites, soit environ 0,6 % de la foret commerciale accessible.

Les gouvemements provinciaux gerent 71 % environ des forets

canadiennes, les gouvemements federal et territoriaux quelque 23 %, et

6 % sont des proprietes privees. On reglemente Ie taux de recolte sur les

terres publiques provinciales en fixant une possibilite annuelle de coupe

(PAC), qui represente Ie volume maximal de bois qu'on peut recolter

chaque annee sur une certaine superficie pendant un laps de temps donne.

POSSIBILITE ANNUELLE DE COUPE
La plus grande partie des telTes forestieres du Canada appartiennent aux provinces. Chaque province calcule
une possibilite annuelle de coupe (PAC) a partir de laquelle elle reglemente et controle Ie taux de recolte sur
les terres publiques qu'elle administre. Les PAC detelminent Ie volume de bois que les compagnies forestieres
ont Ie droit de recolter chaque annee dans un secteur donne et pendant un laps de temps specifie.

Les methodes de calcul de la PAC sont complexes et varient de favon impOliante se10n les regions du
pays. Ce calcul se base sur l'evaluation de l'etendue du telTitoire forestier, Ie taux de croissance des arbres, les
pertes dues aux incendies, aux insectes et aux maladies, l'accessibi1ite, les facteurs economiques, des
considerations environnementales, l'investissement en sylviculture, Ie degre de protection et les objectifs de
gestion. Les PAC ne sont pas des donnees immuables; elles sont revisees regulierement pour tenir compte de
l'evolution des conditions ainsi que de l'accroissement des donnees disponibles et des connaissances. Dans la
plupart des provinces, on calcule de nouvelles PAC tous les 5 ou 10 ans. De plus, il n'existe pas un taux de
recolte «exact» unique pour une foret, mais plutot un ensemble de taux qui cOlTespondent a differentes options
strategiques, comme la creation de zones protegees ou la lutte contre les incendies de foret. Ainsi, les PAC
refletent 1es va1eurs d 'une societe ainsi que 1es facteurs biologiques et economiques propres a 1a foret.
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II n'existe pas de PAC «officielle» au niveau national. Cette quantite

est etablie pour de petites regions a l'interieur de chaque province ou

territoire; on fait Ie total de ces chiffres pour calculer des totaux provin

ciaux ou tenitoriaux, et ceux-ci sont anouveau additionnes pour donner

n chiffre aI'echelle nationale. La PAC du Canada que nous presentons

ici inclut les estimations qui ont ete faites pour toutes les terres publiques,

privees et federales. (Nous avons estime Ie potentiel de recolte des terres

privees, puisqu'elles ne sont pas reglementees et qu'aucune PAC n'est

calculee dans ce cas.)

La PAC du Canada est restee assez stable pendant les deux demieres

decennies. En 1993, elle etait de 227 millions de metres cubes, soit

172 millions pour les resineux et 55 millions pour les feuillus. Un tiers

environ de cette PAC se trouve en Colombie-Britannique, 40 % au Quebec

et en Ontario, quelque 17 % dans les provinces des Prairies et 8 % dans la

region de l'Atlantique (voir graphique). C'est la Colombie-Britannique

qui a la plus grande part de resineux (44 %), alors que la plus grande partie

des feuillus se trouvent en Ontario, au Quebec et en Alberta.

Le niveau de recolte est passe de 117 millions de metres cubes en

1970 a 185 million en 1987, puis il s'est stabilise autour d'une valeur

moyenne de 161 millions de metres cubes pendant les quatre demieres

annees. En outre, de 6 a 7 millions de metres cubes ont ete recoltes comme

bois de chauffage. En 1993, Ie niveau de recolte de bois rond industriel se

chiffrait a 169 millions de metres cubes, dont 150 millions en resineux.

Dans celiains cas, la PAC est recalculee en fonction de l'evolution

des facteurs economiques, sociaux et biologiques, et elle est souvent revue

a la baisse. Dans Ie futu , au fu et a mesure que des tenes forestieres

seront urbanisees ou protegees SOllS fOlme de parcs ou de reserves

naturelles, il est possible que la superficie des forets commerciales

diminue. La plupart des gouvemements provinciaux ont mis en place des

legislations et des politiques visant a atteindre des objectifs en matiere de

gestion durable des forets. Cette tendance reduira encore plus la quantite

de bois disponible pour la recolte, car on elargira les zones tampons Ie

long des cours d'eau, on reduira la taille des coupes a blanc, on attendra

plus longtemps entre les recoltes dans des zones contigues ou on

amoindrira l'impact visuel de l'exploitation forestiere. En outre, il est

possible que dans certaines regions des forets de seconde venue soient

exploitees aun age moins avance et produisent en consequence des

volumes de bois par hectare moins importants que la foret d' origine,

ou qu 'un plus grand nombre de feuillus apparaissent avec la regeneration,

d' ou une diminution des PAC de resineux.

SOMMAI E PAR REGION

Suite a la conference mentionnee ci-dessus, la plupart des provinces ont

procede a une evaluation de leur approvisionnement actuel en bois, et

plusieurs ont presente des scenarios d'accroissement potentiel. Dans les

pages qui suivent, nous donnons ces resultats par region.
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CONFERENCE SUR IJAPPROVISIONNEMENT EN BOIS AU CANADA

En 1994, afin de repondre aun engagement pris dans Ie cadre de la Strategie nationale sur les forets, Ie

Conseil canadien des ministres des forets a parraine une conference intitulee «L'Approvisionnement en

bois au Canada: des defis et des choix», qui s'est tenue en Alberta et qui a regroupe des gestionnaires de

ressources forestieres et d'autres intervenants du domaine forestier. Les objecti~s de la conference etaient

doubles : evaluer les possibilites de maintenir ou d' accroi'tre l' approvisionnement durable de bois en

provenance des terres publiques et privees, et etudier I' impact du developpement durable sur la fa<;on dont les

forets sont gerees.

Cette conference a reuni des gestionnaires forestiers ainsi que d'autres personnes qui s'interessent aux

questions de nature forestiere. II est ressorti clairement que, etant donne Ie large eventail des participants et

des opinions exer<;ees, les discusssions concernant l' approvisionnement en bois ne sont plus desormais

l'apanage des analystes en matiere d'approvisionnement; les categories d'intervenants ont augmente.

*Moyenne annuelle 1990-1993.

Region de l'Atlantique

La region de l' Atlantique inclut Terre-Neuve et Ie Labrador, Ie

Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile-du-Prince-Edouard.

La PAC de cette region est de 19,6 millions de metres cubes, soit

8 % du total canadien. Chacune des provinces reglemente la coupe sur

ses terres publiques et evalue avec quelle ampleur les terres privees

peuvent produire de fa<;on durable des quantites de bois. Bien que dans

la region de l' Atlantique la superficie totale des terres boisees soit

modeste, les terres privees en representent une proportion importante :

92 % des terres forestieres commerciales dans l'Ile-du-Prince-Edo ard,

70 % en Nouvelle-Ecosse et 50 % au Nouveau-Brunswick, mais

seulement 2 % aTerre-Neuve.

Dans les provinces de l'Atlantique, les forets sont gerees depuis

beaucoup plus longtemps que dans toutes les autres regions du Canada,

et celtaines de ces [orets ont ete coupees deux ou trois fois. AI' exception

du Labrador, ou beaucoup de forets sont inaccessibles, Ie taux de recolte

des forets de resineux est voisin de la PAC ou la depasse. L'exploitation

des essences de feuillus est tres inferieure ala PAC, la plus grande pattie

des surplus se trouvant au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse. La

pattie insulaire de Terre-Neuve fait appel ades cargaisons de bille

de resineux en provenance du Labrador et d'autres regions pour faire face

ades penuries de courte duree.

A long tenne, dans la region de l'Atlantique, les possibilites

d'accroissement de l'approvisionnement dependent en grande pattie de

trois facteurs : Ie recours plus frequent ades pratiques de sylviculture

telles que la plantation et l' eclaircie, l' extraction d 'une plus grande

quantite de fibres ligneuses de chacun des arbres coupes (meilleure

utilisation) et Ie recyclage. La Nouvelle-Ecosse, par exemple, met

actuellement en place une politique forestiere globale qui fixe des

objectifs de gestion intensive des forets en vue de faire d ubler avant

2,1

Total

13,0

15,1

4,0

5,6

19,6

millions de m3

PAC Recolte*

Resineux Feuillus

Resineux

Feuillus

Total

Region de I'atlantique
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Quebec

millions de mJ

PAC Recolte*

2025 Ie niveau de recolte de 1986. Au Nouveau-Brunswick, les activites

sylvicoles qui ont cours (7 500 hectares de plantation et 8 700 hectares

de coupe d'espacement sur les terres publiques) peuvent pennettre de

maintenir Ie taux de recolte actuel de resineux, mais si 1'0n intensifiait la

plantation ou la coupe d' espacement sur 10 000 hectares de plus, la PAC

de resineux pourrait augmenter de 50 % avant 2050. Resineux 36,9 23,8

Resineux Feuillus Total

5,4

29,2

Total

3,5

22,3

18,8

19,4

56,3

millions de mJ

PAC* Recolte**

18-22

30-35

12-13

Resineux

Feuillus

**Moyenne annuelle 1990-1993.

* Perte maximale estimee et
convertie en metres cubes.

Total

Ontario

Resineux Feuillus

Feuillus

*Moyenne annuelle 1990-1993.

Total
Le Quebec et ['Ontario

A eux deux, Ie Quebec et 1'Ontario rep 'esentent 40 % des terres

forestieres commerciales du Canada et 40 % de la PAC totale. Cette paliie

du pays est comme les autres : plus de la moitie de ses telTes forestieres

commerciales et disponibles sont c1assees comme arrivees a maturite ou

ayant depasse ce stade (49 % au Quebec et 54 % en Ontario). La part des

proprietes privees y est plus faible que dans les provinces Maritimes, mais

beaucoup plus elevee que dans l'Ouest. Pour ce qui est de la superficie,

c'est Ie Quebec qui possede Ie plus de telTes forestieres commerciales,

et l'Ontario se c1asse troisieme, delTiere la Colombie-Britannique.

En Ontario, on reglemente la recolte sur les telTes publiques en

fonction de la superficie, alors que les autres provinces se basent sur

Ie volume. Les reglements provinciaux sur la recolte subissent

presentement des modifications pour etre en accord avec la nouvelle

legislation en matiere de foresterie et les nouvelles exigences au niveau

de la planification. Selon des chiffres recents, les telTes publiques

disponibles chaque annee pour la recolte representent 426 000 hectares

(236 000 hectares de resineux et 190 000 de feuillus). Actuellement, la

recolte est d'environ 200 000 hectares, soit beaucoup moins que Ie niveau

acceptable. Les niveaux de recolte moyens sont approximativement de

18,8 millions de metres cubes de resineux et 3,5 millions de feuillus.

Les evaluations les plus recentes de la province (converties en volume et

inc1uant les telTes privees) indiquent que l'approvisionnement en bois

disponible se situe entre 30 et 35 millions de metres cubes, dont de 18 a

22 millions de resineux. On prevoit une diminution graduelle de 25 a

29 millions de metres cubes d'ici 2135. La valeur finale dependra des

objectifs regionaux de gestion, de la quantite de telTes disponibles pour la

production de bois ainsi que de l'importance des activites sylvicoles.

L'Ontario reexamine p 'esentement son systeme de planification et prevoit

tenniner une reevaluation de son approvisionnement en bois et de ses

PAC plus tard cette annee.

La PAC du Quebec atteint 56 millions de metres cubes, dont les

deux tiers de resineux; 33,5 des 42,3 millions de metres cubes de la PAC

sur les telTes publiques ont ete concedes it l'industrie dans Ie cadre

d'ententes d'amenagement forestier. La recolte de 1993 n'etait que de

32,3 millions de metres cu es, dont 83 % de resineux.

ien qu' en Ontario et au Quebec la coupe de resineux se situe en

dec;a de la PAC, il y a eu des penuries locales. Les deux provinces ont
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UIMPORTANCE DES TERRES PRIVEES
Au Canada, les terres privees representent 10 % de la foret commerciale, mais elles produisent 19 % de la
recolte annuelle de bois. On estime que les deux tiers des terres forestieres privees appartiennent a 42 - 000
proprietaires de boises; 13 % sont des terrains de grande taille appartenant generaiement ai' industrie et Ie
reste appartient aux municipalites ou a des proprietaires inconnus. Le total de la recolte annuelle sur les terres
privees est d'environ 27 millions de metres cubes, dont 22 millions de resineux.

Les gouvemements ne reglementent pas la coupe de bois sur les terres privees. Les volumes recoltes sont
determines par les proprietaires a partir des conditions du marche, de la demande et de leurs propres objectifs.
Dans certaines regions, les proprietaires prives ont fonne des associations ou sont affilies a des offices de
commercialisation. Ces organismes les aident en leur foumissant une expertise technique, en preparant des
plans de gestion et en effectuant des operations de sylviculture et de coupe ainsi qu'en commercialisant leur
bois. Au Nouveau-Brunswick, ils evaluent egalement une PAC pour les boises sur une base regionale. Dans la
plupart des regions, les gouvemements procedent a une estimation du potentiel de recolte des terres prive s (a
partir des donnees sur la croissance biologique et d'hypotheses quant aux objectifs des proprietaires de boises)
pour planifier et prevoir l'approvisionnement en bois de la province.

d'importantes reserves de feuillus, et Ie Quebec a egalement des reserves

de resineux. Comme nous l'avons deja mentionne, l'Ontario s'attend a

voir sa PAC de resineux diminuer. Si l'on n'a pas recours plus souvent a

la sylviculture, il est possible que l'approvisionnement en resineux ne

reponde pas a la demande prevue avant Ie milieu du siecle prochain.

Les deux provinces ont mis sur pied des initiatives visant a ameliorer

la gestion des forets et qui auront un effet sur l' approvisionnement n

bois. Au Quebec, la nouvelle strategie de protection des forets apr

objet de tenir compte a la fois des besoins economiques et des exigences

environnementales, de favoriser la regeneration naturelle et de mieux

respecter l'ecologie de la foret. De meme, l'Ontario a recemment elabore

une politique-cadre et une Loi sur fa durabilite des forets publiques, qui

encourageront une plus grande participation du public et l'implicati n des

communautes dans la gestion de la foret; la nouvelle strategie de la

province consiste egalement a gerer les forets comme des ecosyste es.

Provinces des Prairies

Les provinces des Prairies incluent I'Alberta, la Saskatchewan et Ie

Manitoba. L'Alberta ressemble a beaucoup d' autres regions du C nada,

puisque plus de 50 % de ses forets commerciales ont atteint ou depasse

Ie stade de maturite. Les forets arrivees a ce stade avance ne representent

que de 18 a 20 % des forets commerciales de la Saskatchewan et u

Manitoba, en partie a cause des politiqu s ge tio des

incendies. La PAC annuelle de la region des Prairies est estimee a environ

39 millions de metres cubes, dont 60 % de resineux; cela correspond a

17 % du total canadien. En 1993, dans les Prairies, la recolte a ete e

20 millions de metres cubes, dont 76 % de resineux. La recolte de feuillus

est passee de 1,44 million de metres cubes en 1985 a 5,7 millions en 1992.

II y a d'importants surplus a la fois de resineux et de feuillus.
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*Moyenne annuelle 1990-1993.

Provinces des Prairies

4,5

18,3

13,8

Total

15,7

23,6

39,3

millio s de m-'

PAC Recolte';'

Resineux Feuillus

Feuillus

Resineux

Total

Dans les Prairies, la production commerciale de bois est relativement

recente si on la compare acelIe de la Colombie-Britannique et de l'est du

Canada, et il existe des possibilites d'accroissement along tenne. Au

Manitoba et en Saskatchewan, les niveaux de recolte de resineux sont de

loin inferieurs ala PAC. Cependa t, dans ces deux provinces, les arbres

sont generalement plus petits et d 'un diametre inferieur, de sorte que la

plupati des scieries ne peuvent les utiliseI' avec la technologie actuelle.

Neanmoins, au fur et amesure que de nouvelles techniques d'utilisation

des arbres de petite taille apparaltront, de nouvelles regions poulTont etre

prises en compte dans Ie calcul de la PAC. II serait egalement possible

d'accroltre l'approvisionnement en bois en ayant davantage recours ala

sylviculture et en protegeant mieux les forets contre Ie feu, les insectes et

les maladies.

En Alberta, la PAC est restee relativement stable au til des annees.

II y a lOans, une tres petite paliie de la PAC de la province avait ete

accordee al'industrie. Actuellement, 94 % de la PAC de resineux est

consacree ala production de bois. II existe assez de scieries en Alberta

pour utiliser toute cette quantite de resineux, et c' est ce qui se produira

bient6t. Bien qu'on ait alloue 71 % environ de la PAC de feuillus, la

recolte annuelle ne represente que 32 % du total. Certaines nouvelles

scieries ne sont pas encore totalement operationnelles et, par consequent,

elles n'utilisent pas les quotas qui leur ont ete accordes.

Bien qu'il y ait des forets privees dans ces trois provinces, c'est en

Albelia qu'on recolte la plus grande quantite de bois sur ces telTes. Depuis

une date recente, de nombreuses scieries de la Colombie-Britannique

achetent du bois en provenance des terres privees de l'Albelia pour

accroitre leur approvisionnement. En Alberta, la recolte de resineux

provenant de telTes privees a presque double entre 1991 et 1993, passant

d'une valeur estimee de 436 000 a811 000 m3
• Les forets privees ne sont

pas reglementees; cependant on a indus dans Ie total des Prairies Ie

potentiel estime de recolte des telTes privees de l' Alberta (636 000 m3 de

resineux et 377 000 de feuillus), calcule d'apres la recolte moyenne des

trois dernieres annees.

Actuellement, toutes les provinces modifient leurs politiques et leurs

pratiques par l'intermediaire de consultations publiques pour tenir compte

des objectifs de gestion durable des forets. L'Alberta est en train de mettre

sur pied une strategie de conservation des forets, et Ie Manitoba a elabore

une nouvelle strategie forestiere. La Saskatchewan a mis au point une

strategie de conservation et une nouvelle politique-cadre de gestion des

forets; elle presente egalement une legislation par laquelle elle s'engage

agerer ses forets de fa<;on durable.

Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique possede 21 % des forets commerciales du

Ca ada, panni lesquelles on retrouve certaines des forets les plus

productives du pays. Bien que 23 % de la superficie exploitee chaque
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•Moyenne annuelle 1990-1993.

mmee au Canada se trouve en Colombie-Britannique, cette province

produit 45 % du volume recolte. Plus de 4 % des exportations de

produits forestiers du Canada proviennent de la Colombie-Britannique.

Au cours des 50 demieres annees, les possibilites d'ap rovisionnement

en bois de 1a province ont augmente rapidement au fur et amesure ue de

nouvelles regions devenaient exploitables. Dans cette province, il n'e ste

plus d'autres fon~ts commerciales accessibles pouvant pennettre

d'accroitre la production de bois.

En Colombie-Britannique, on calcule la PAC sur moins de 1a moitie

des telTes actuellement destinees ala recolte commerciale; on excl tIes

pentes prononcees, les forets dont Ie couve11 est epars, les regions ou la

recolte serait trop coClteuse et les regions ecologiquement sensibles.

Tous les cinq ans, on etablit une PAC pour chacune des 37 regions

d' approvisionnement en bois et des 34 concessions de fennes fore tieres

de la province. Une grande reevaluation des reserves de bois est en cours

en vue de chiffrer et de mettre ajour les PAC de ces regions pour la fin de

1996. En mai 1995, de nouvelles PAC avaient ete etablies pour 6 regions

d'approvisionnement et 11 concessions de fennes forestieres, ce q i

represente 17 % de la recolte reglementee. En moyenne, dans ces

secteurs, la PAC de resineux a ete reduite de 11 % (la PAC totale de

resineux et de feuillus a ete reduite de 5 % en moyenne). Cette reduction

vient en partie de l' effet de l' exploitation secondaire (les forets de

seconde venue sont recoltees aun age moins avance, d'ou la production

d'un volume de bois par hectare moins imp0l1ant que pour les forets de

vieux peuplements d'origine). D'autres facteurs peuvent entralner des

reductions de la PAC: decisions sur 1'utilisation fonciere concemant

les parcs et les reserves naturelles, revendications telTitoriales des

Autochtones, mise ajour des inventaires et evolution des pratiques

forestieres.

Depuis quelques annees, la recolte provenant des telTes publiques de

la Colombie-Britannique a atteint Ie niveau de la PAC, soit enviro

69 millions de metres cubes par annee en moyenne. Comme elles ne

disposent pas de surplus d'approvisionnement, certaines compagnies

importent du bois de l'Albelia, du Yukon et de l'Alaska pour faire face

aux penuries locales.

En outre, 7 millions de metres cubes en moyenne ont ete recoltes par

annee sur des telTes privees. Lorsque les prix du bois etaient eleves

et que l'approvisionnement en provenance des telTes publiques etait

limite, ce chiffre a occasionnellement atteint 12 millions de metres cubes.

Bien que certaines telTes privees soient reglementees parce qu'elles se

trouvent dans des regions Oll des concessions sont accordees, ce

n'est pas Ie cas de la plupart d'entre elles. Dans Ie total de la Colombie

Britannique, on a inclus une estimation du potentiel de recolte

(6,7 millions de metres cubes) sur les terres privees non reglementees,

calculee d'apres la rec01te moyenne des quatre demieres annees. De telles

1,1

75,2

76,3

Total

2,9

75,9

78,8

million de m3

PAC Reco1te'~

Resineux Feuillus

Resineux

Feuillus

Total

Colombie-Britannique
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recoltes ne seront peut-etre pas durables a long tenne, lorsque les forets de

vieux peu lements plus productives auront ete coupees.

D'apres les analyses faites jusqu'aujourd'hui, la PAC (resineux et

feuillus) des terres reglementees de la Colombie-Britannique pOUlTait

diminuer, passant de sa valeur actuelle de 71,3 millions de metres cubes a

60 millions en 2050, puis connaltre une autre diminution pour atteindre

57 millions de metres cubes a long telme. Le recours plus frequent a la

sylviculture pourrait contreCatTer cette tendance dans une certaine mesure.

De plus, selon l'evolution des marches et des prix du bois ainsi que des

progres dans Ie domaine technique et les transp0l1s, il est possible que

certaines regions ou la recolte n'est pas rentable pour Ie moment viennent

s'ajouter a l'approvisionnement de la province, alors qu'elles sont

actuellement exclues du ca1cul de la PAC.

La Colombie-Britannique a pris plusieurs initiatives pour

atteindre des objectifs de gestion durable des forets. Le nouveau

code des pratiques forestieres pelmettra une reglementation stricte

de l' exploitation forestiere. La commission sur les ressources et

l'environnement (CORE) elabore un plan d'utilisation fonciere permettant

d'identifier de nouvelles regions a proteger et des regions a affecter ala

production commerciale de bois. De plus, un nouveau plan de

renouvellement de la foret prevoit qu' au cours des cinq prochaines

annees, les SOlTIlnes provenant des droits de coupe (2 milliards de dollars

selon les projections) seront affectees en partie a des projets de

sylviculture intensive pour contrecarrer la diminution des PAC.

Yukon et Territoires du j Tord-Ouest

La PAC des Territoires du Nord-Ouest est d'environ 300 000 m3

(uniquement des resineux) repat1is egalement entre les forets territoriales

et federales. Le Yukon n'etablit pas de PAC, mais les estimations

preliminaires confim1ent que Ie niveau de recolte actuel est bien inferieur

it la croissance annuelle nette de ses forets. A l'heure actuelle, on recolte

tres peu de bois, que ce soit au Yukon ou dans les Territoires du

Nord-Ouest; la recolte totale pour fins industrielles dans les deux

territoires etait de 293 000 m} en 1993. Vne grande pat1ie de la foret est

trop difficile d'acces et serait trop coiheuse a exploiter. La plus grande

pat1ie de la coupe produit du bois de chauffage, bien que Ie Yukon

exporte un peu de bois vers les scieries de la Colombie-Britannique.

LES NIVEAUX DE RECOLTE DU CANADA
PEUVENT-ILS ETRE MAINTENUS OU
AUGMENTES?

Etant donne que des press ions changeantes s'exercent sur les forets et

qu'il est necessaire de gerer cette ressource de fa~on durable, est-il possi

ble de maintenir ou d'augmenter Ie niveau actuel de recolte du Canada? 11

existe un certain nombre d'options qui permettraient d'accroltre l'appro

visionnement en bois, chacune presentant des avantages et des
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53



Resineux Feuillus"'*':' Total

*Territoires du Nord-Ouest seu1ement.

inconvenients. Cependant, quels que soient nos choix, il faut garder les

ecosystemes forestiers en bon etat et tenir compte d' autres valeur~.

comme les habitats fauniques et les reserves naturelles; on devra evaluer

ces options ala lumiere du contexte social et de l'emploi, des com u

nautes, des droits des Autochtones et de leurs valeurs spirituelles. Par

consequent, il faudra done proceder ades choix et faire des compr mis.

Une fa90n de maintenir ou d' accroi'tre l' approvisionnement en bois au

Canada consisterait aetendre Ie reseau routier jusqu'aux regions eloignees

et aouvrir ainsi de nouvelles forets ai' exploitation commerciale.

Environ 90 millions d'hectares, soit 38 % de la foret commerciale, ne sont

accessibles ni par la route, ni par Ie rail, ni par l'eau. La plupalt des regions

voisines des scieries sont accessibles; les nouvelles forets aexploiter

seront done generalement loin des scieries existantes, ce qui fera aug

menter la distance du transport. La hausse des couts de transpOlt et les

depenses pour la construction de nouvelles routes feront que l' exploitation

de nombreux sites eloignes sera trop couteuse, amoins que les prix des

produits du bois ne connaissent une fOlte hausse. Si les prix augr entent,

l'exploitation de ces regions deviendra peut-etre economiquement viable

et l'approvisionnement en bois au Canada s'accroi'tra d'autant.

Par contre, toute augmentation de l' approvisionnement en bois due

aux possibilites d'acces ade nouvelles regions pourrait etre contre-

carree par des reductions effectuees ailleurs, sur les terTes forestieres

commerciales existantes. Les gouvernements federal et provinciaux se

sont engages acreer des espaces proteges sur 12 % du territoire du

Canada. En vertu de la Strategie nationale sur les forets, il faudra

egalement etablir un reseau de zones protegees representatives des

principaux types de forets du Canada. Certaines provinces elaborent des

strategies d 'utilisation du territoire et de conservation pour identifier les

regions qui seront protegees et celles qui seront ouvertes ai' exploitation

commerciale. En Colombie-Britannique, par exemple, Ie CORE a r is sur

pied un mecanisme pour resoudre les litiges relatifs a1'utilisation fon

ciere, et l'Ontario, par l'intermediaire de sa campagne A1'etat sauvage,

identifie actuellement les secteurs qui devront etre proteges dans Ie cadre

d'un reseau de zones de patrimoine naturel representant toutes les regions

ecologiques de la province. La resolution des revendications territoriales

des Autochtones pourrait aussi avoir un effet sur l'etendue des terres

disponibles ades fins commerciales.

L'ACCES A E NOUVELLES REGIONS

0,2

0,20,3

0,3

millions de mJ

PAC'" Recolte':''''

Resineux

Total

"*Moyenne annuelle 1990-1993.
*** Donnees sur 1es feuillus non

disponibles.

Yukon et Territoires
du Nord-Ouest

lnvestir dans fa foret

Cne seconde strategie en vue d'augmenter l'approvisionnement en bois

passe par une activite sylvicole plus intensive, ce qui comprend Ie

desherbage, les coupes d'eclaircie, la fertilisation et Ie recours plus

frequent ades stocks genetiquement ameliores. Toutes ces activites ont

pour objet d'acceIerer la regeneration et la croissance des essences
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commerciales. 11 s'agit cependant d'une solution along terme, puisqu'un

arbre n'atteint une taille suffisante pour pouvoir etre utilise par une usine

de pate apapier qu' au bout de 40 a80 ans, et que Ie delai est encore plus

long pour une scierie. La gestion intensive des plantations pOUl'rait dOlmer

de plus gros volumes de bois par hectare que les forets naturelles, et elle

permettrait done de produire les memes volumes sur une superficie

inferieure. Cependant, ces traitements sylvieales sont couteux et ne seront

rentables que sur les sites les plus productifs voisins des usines.

Generalement, les activites de gestion de la foret sont menees abien

par les compagnies dans Ie cadre du contrat qui les lie aux provinces et en

veliu duquel elles peuvent exploiter Ie bois sur les terres publiques. La

duree et les conditions stipulees dans ces contrats (<<tenure») varient d'une

province al'autre et meme al'interieur d'une meme province. En echange

du droit de recolter du bois sur les telTes publiques, les compagnies

versent ala province des droits de coupe, des redevances et d'autres

droits, et e11es acceptent d'effectuer celiains travaux de sylviculture

comme Ie repeup ement des secteurs de coupe.

Bien que Ie recours plus intensif ala sylviculture soit susceptible de

faire augmenter les niveaux de recolte admissibles, de nombreuses com

pagnies hesitent a faire un tel investissement sur une terre qui ne leur

appatiient pas si l'on ne leur accorde pas une garantie along terme

d'exploiter Ie bois qui sera ainsi produit. L'Alberta met a l'essai une

entente avec Weldwood of Canada, Ltd., a savoir que cette compagnie

aura Ie droit de recolter toute production supplementaire resultant de ses

investissements en sylviculture. En outre, plusieurs provinces mettent sur

pied des fonds d'affectation speciale pour que les revenus provenant des

droits de coupe soient directement reinvestis dans la foret.

La sylviculture intensive suppose une intervention humaine plus

directe sur la foret et un recours plus systematique aux plantations, aux

engrais et aux herbicides. Elle peut aussi entrer en conflit avec les

objectifs de gestion des forets comme des ecosystemes pour qu'elles

continuent d'assurer leur role ecologique, c'est-a-dire a fonnation des

sols, Ie recyclage des elements nutritifs et la production d'oxygene. La

gestion des ecosystemes suppose qu'on emploie des methodes de coupe

plus «douces» (c'est-a-dire qu'on laisse un plus grand nombre d'arbres

sur pied apres la coupe au qu' on se serve de machines munies de pneus

plus larges pour moins endommager Ie sol), qu'on favorise la regeneration

naturelle, qu'on elargisse les zones tampons autour des lacs et des zones

ecologiquement sensibles, et qu' on laisse en place les chicots et les debris

de bois pour Ie benefice de la faune. Dans la gestion des ecosystemes,

on tente de sauvegarder une gamme de valeurs propres a la foret sur

l'ensemble du paysage, bien que les divers ele lents puissent se retrouver

a differents endroits et a differents moments. Le concept meme de ce

genre de gestion est encore relativement recent, et diverses approches

operationnelles sont presentement mises au point et testees.
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Plusieurs provinces mettent

sur pied des fonds

d'affectation speciale pour

que les revenus provenant

des droits de coupe soient

directement reinvestis dans

laforet.

Plusieurs provinces adoptent des techniques de sylviculture q i

tiennent compte dans une plus large mesure des ecosystel11es forestiers.

Au Quebec, par exel11ple, Ia nouvelle strategie de protection de la foret

encourage Ia regeneration naturelle. Dans cette province, bien qu'on pre

voie encore planter des arbres, on croit pou 'oir ameliorer la productivite

de la foret en ayant reco rs ades techniques de coupe qui creent de

conditions favorables a la croissance des jeunes arbres. Une autre

strategie, qui est employee en Colol11bie-Britannique, consiste azoner les

forets et Ies autres terres pour differentes utilisations, dont l' exploit tion

forestiere intensive, Ies secteurs de Ioisirs et les zones protegees.

UNE MEILLEURE PROTECTION DES FORETS

On peut faire augmenter l'approvisionnement en bois en protegeant mieux

Ia foret. En reduisant Ies pertes d'origine naturelle, un plus grand v lume

de bois pOUlTait etre recolte. De plus, la recuperation du bois present dans

des secteurs recemment brUles ou Ia coupe de peuplements avant qu'ils ne

soient attaques par les insectes et Ia maladie peuvent reduire les pertes, ce

qui reviendrait afaire augmenter I'approvisionnement en bois. Cependant,

les incendies, les insectes et les maladies sont des phenomenes natu 'eIs

presents dans tout ecosysteme forestier. Its font pmiie de Ia succession

naturelle, qui est Ie processus par lequel Ia foret croIt, memi et se

regenere. La Iutte systematique contre Ies incendies peut avoir un effet sur

la composition des essences et la structure d'age d'une foret. Par exemple,

autrefois, Ies incendies survenaient de fa<;on naturelle tous les 5 a 15 ans

dans Ies forets de pins ponderosa du centre de Ia Colombie-Britannique.

Ces pins survivent aux incendies de surface parce que leur ecorce resiste

au feu, et leurs cones ont meme besoin de Ia chaleur d'un incendie pour

pouvoir s'ouvrir et liberer leurs graines. Cependant, suite al'inten i

fication de Ia lutte contre les incendies, les buissons a croissance rapide et

Ies arbres tolerant l' ombre qui occupent les espaces vides sur Ie sol de la

foret ne sont plus bnlies regulierement. Par consequent, lorsqu'un

incendie se produit, Ies flammes escaladent l' «echelle» creee par ces

plantes, elles atteignent Ie sammet des arbres et tuent Ies pins.

UTILISATION PLUS EFFICACE DU BOIS

Vne autre fa<;on d'accroitre l'approvisionnel11ent en bois consiste amieux

1'utiliser, par exel11ple ar un meilleur usage des arbres abattus et par

l'exploitation d'essences, comme les feuillus, qui etaient auparava t

considerees comme ayant une faible valeur commerciale.

Jusqu'a une epoque recente, l'industrie forestiere recoltait presque

exclusivement des essences resineuses (epinette, pin et sapin), en partie

parce que celles-ci represe tent 77 % du total des forets canadiennes,

mais smiout parce qu'elles permettent de produire du bois d'~uvre et du

papier journal de qualite superieure. Par contre, les feuillus n'etaient

generalement pas exploites parce que leur valeur marchande etait f: ib e,

bien que de petits volumes aient ete abattus comme bois de chauffage ou
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Production canadienne de papier
journal recycle

J\ombre d'usines 18 20

Capacite de production
de papier journal recycle
lmilliers de tonnes) 0,3 5.6 6,1

Capacite de production
totale de papier journal 1% 58% 62 %

pour la fabrication de meubles. On considerait souvent les feuillus comme

des «mauvaises herbes» qui entraient en competition avec les especes

resineuses plus desirables.

Cependant, Ia situation est en train de changer: I' approvisionnement

en resineux est presque entierement alloue, de nouvelles techniques

pennettent de produire de Ia pate a partir de feuillus et on peut fabriquer

de nouveaux produits, comme Ies panneaux de patiicules orientees, a

patiir d'essences de feuillus comme Ie peuplier. A l'heure actuelle, Ies

feuillus sont consideres comme une importante source de bois. En

Ontario, par exemple, ou l'on prevoit la construction de trois usines de

panneaux de particules orientees et d'une nouvelle scierie de feuillus,

on s'attend a ce que la recolte de feuillus triple.

Au cours du demier siecle, Ia technologie a beaucoup contribue a

faire augmenter l' approvisionnement en bois parce qu'elle a pennis de

mieux tirer profit de chaque arbre abattu. Par exemple, Ie dechiquetage

sur place des branches et des petits arbres a pennis a l'industrie forestiere

de retirer de plus grandes quantites de bois des secteurs exploites. Bien

que cette pratique pennette de recuperer plus de fibre de chaque arbre

abattu, il y a des limites aux gains qu'on peut ainsi realiser. II faut laisser

sur place certaines branc es, les cimes et les debris de bois pour empecher

I' erosion et foumir des elements nutritifs au sol en prevision de Ia

regeneration. De plus, les arbres mOlis et les bfiches representent un

habitat important pour Ia faune.

Une autre voie pennettant de faire augmenter l'approvisionnement

en bois est de faire appel a de nouvelles techniques au niveau des usines.

De plus en plus, Ies scieries fabriquent des produits a patiir de copeaux

Iamines, de sciure et d'autres sous-produits du bois. ~ll s ti isen ass'

des billes plus petites qui, autrefois, auraient ete considerees comme trop

courtes ou trop minces pour pouvoir etre traitees de fa90n rentable, et

elles sont equipees de scies a lames plus fines, ce qui permet de reduire

la quantite de bois qui est perdue sous fonne de sciure. En outre, grace

aux nouvelles techniques, Ies usines peuvent produire plus de pate

par metre cube de bois. Ces innovations permettront d'augmenter

I' approvisionnement en bois en utilisant mieux Ie bois, mais il est

cependant difficile de prevoir dans quelle mesure.

RECYCLAGE

Le recyclage du papier et du carton pennet de reduire Ia quantite de fibres

ligneuses qui est necessaire aI' industrie des pates et papiers, ce qui

revient a elargir I'approvisionnement en bois. Par exemple, on peut se

servir d'une tonne de vieux joumaux pour remplacer de 11 a 24 arbres,

suivant la taille de ceux-ci et Ies essences considerees. Le recyclage

pennet egalement d' envoyer moins de dechets dans les depotoirs et de

consommer moins d'energie pour la fabrication du papier. Etant donne

que Ie papier ne peut etre recycle qu 'un certain nombre de fois, il faudra
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toujours des fibres vierges. Grace au recyclage du papier, on peut utiliser

de plus grandes quantites de bois pour la fabrication de produits en b is

massif (bois d'~uvre et panneaux), et on peut reduire les pressions qui

s' exercent sur les secteurs qui poulTaient etre consacres a la conservation

ou a la faune et a la flore.

II existe un potentiel d'accroissement du recyclage : en 1991, Ie

Canada n'a recupere que 26 % du papier qu'il a consomme, un chiffre qui

est nettement inferieur a celui de l'Europe (38 %) et des Etats-Cnis

(37 %). Cependant, d'autres considerations environnementales et

economiques entrent en ligne de compte. Le Canada impOlie actuellement

687 000 tonnes de vieux journaux des Etats-Unis. Le desencrage des

vieux journaux produit une boue qui doit etre h'aitee et evacuee. De plus,

Ie transport de vieux journaux sur de telles distances consomme plus

d'energie et entraine des co(its plus eleves pour les usines canadiennes.

CONCLUSIONS

Traditionnellement, Ie Canada a etendu ses sources d'approvisionnement

en exploitant de nouvelles regions forestieres. Bien que les forets du

Canada ne soient pas surexploitees, la recolte des resineux se fait a un

taux qui est voisin des quantites admissibles. Toute augmentation des

quantites de bois recoltees viendra probablement des feuillus, puisque

ceux-ci sont exploites a un taux bien en dec;a de la PAC. La situation de

l'approvisionnement en bois varie d'une region a l'autre, et 1'0n observe

certaines penuries locales, en rapport paliiculierement avec les grosses

billes de resineux servant a la production de bois d'~uvre. Le Canada a

plusieurs options pour ce qui est de son approvisionnement en bois dans

Ie futur, chacune ayant des avantages et des desavantages du point de vue

environnemental et economique.

Le fait de maintenir un approvisionnement durable en bois tout en

repondant aux exigences changeantes de la societe en ce qui concerne la

foret represente un defi permanent. En contrepaliie, les pratiques et les

methodes de gestion de la foret evoluent rapidement. En quelques

decennies correspondant a la duree de vie d'un arbre, nous sommes passes

d'une epoque oilla recolte representait l'objectifprincipal, a l'age de la

gestion durable des forets, et cette evolution s'accelere. Tous ces

changements creent des inceliitudes qui rendent difficile de predire ce que

sera l'approvisionnement en bois au Canada dans Ie futur.

L'une de ces inceliitudes concerne les terres forestieres en cause:

quels seront les territoires concernes et quelle sera l' etendue de ceux qui

seront disponibles a l'exploitation commerciale et de ceux qui seront

consacres aux autres utilisations de la foret? Les differentes valeurs de la

foret et les diverses opinions des citoyens a prendre en compte ont mene a

la creation d 'un certain nombre de mecanismes visant a susciter une

participation accrue du public dans la planification de la gestion des

forets. Plusieurs provinces sont aChlellement engagees dans des processus
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Le Canada possede 10 % des
forets de la planete

Canada*

de planification de 1'utilisation du telTitoire et mettent au point des

strategies pour identifier de nouveaux secteurs aproteger. Une plus

grande implication du public dans Ie mecanisme de decision concernant la

gestion des forets permettra de reduire les conflits sur 1'utilisation de la

foret et de stabiliser l'approvisiOlmement en bois.

L'approvisionnement en bois sera aussi influence par la prise en

compte des principes de gestion ecosystemique, que ce soit de fa90n

volontaire ou par 1'intermediaire de reglements comme les codes de

pratiques forestieres. Ces nouvelles

pratiques comprennent l'elargissement

des zones tampons Ie long des cours

d'eau et des lacs pour proteger l'eau, la

faune et la flore, la creation de reserves

pour proteger des zones ecologiquement

sensibles ou des vieilles forets, et Ie

recours ades methodes de remplacement

dans Ie domaine de la gestion des forets

pour preserver la biodiversite (reduction

de la taille des coupes ablanc, par

exemple). Toutes ces mesures pennettront

de gerer les forets comme des

ecosystemes, mais e1les auront aussi un

effet sur les quantites de bois exploitable et

sur les couts.

On ne peut pas savoir dans quelle mesure les techniques futures

pourront faire augmenter l' approvisionnement en bois. De plus, ala

longue, la demande globale en produits de la foret ainsi que l'offre auront

un effet sur les prix. Si les prix augmentent, l' exploitation de certaines

regions eloignees ou inaccessibles pourra devenir economiquement

interessante, et dans ce cas l' approvisionnement en bois s'en trouvera

acclU.

II existe plusieurs voies permettant d'ameliorer l'approvisionnement

en bois au Canada, dont l'acces ades regions eloignees, un recours plus

systematique ala sylviculture, l'elargissement des programmes de lutte

contre les incendies, une meilleure utilisation du bois et des dechets du

bois, et l'augmentation du recyclage. Toutes ces options sont envisagees

dans Ie contexte de la gestion des forets en tant qu' ecosystemes. A
l' aveniI', l' approvisionnement du Canada en bois refletera la valeur que la

societe accordera atoutes les utilisations de la foret, par opposition au

besoin de maintenir la sante ecologique de la foret.

En 1993, les exportations du Ca ada en produits
forestiers atteignaient 27 milliards de dollars

Les exportations de roduits forestiers canadiens
representent 18 % d total mondial
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L 5 FORE S MODELES
ET LA FAUNE E
L FLOR

FAUNE ET FLORE

TOUTES LES ESPECES SAUVAGES, NOTAMMENT LES MAMMIFERES, LES

OISEAUX, LES EPTILES, LES AMPHIBIENS, LES POISSONS,

LES INVERTEBRES, LES PLANTES, LES CHAMPIGNONS MICROSCOPIQUES,

LES ALGUES ET LES BACTERIES.

L
es amenagistes

forestiers recherchent

de ouvelles fa90ns de

gerer les forets tout en protegeant

toutes les especes sauvages. Les

chercheurs qui ceuvrent dans les

10 forets modeles du Canada

examinent de quelle fa90n et a
quel moment les differentes

especes d' animaux utilisent la

foret et quelle partie de celle-ci

ils preferent, soit les peuplements

d' arbres matures, les peuplements

de feuillus au les sous-bois. A
plusieurs endroits, les chercheurs

ant dfr commencer par la cueillete

de donnees de base, notamment de

l'information su les preferences

alimentaires, les besoins en

termes de refuge et les habitudes

de reproduction. I1s recueillent

egalement des donnees sur les

niveaux de pop latio de diffe

rentes especes comme l'orignal,

Ie campagnol, les oiseaux chanteurs

et la truite. Grace aune techno

logie de pointe, on procede a
l'analyse d'information plus

detaillee afin de determiner ala

fais les especes en danger de dis

parition et les especes indicatrices

(especes utilisees comme mesure

de la sante 'une foret).

D" NOMBREMENT
DE CARIBOUS

Dans un certain nombre de forets

modeles, les etudes portent sur les

gros mammiferes (particuliere

ment l' elan, l' orignal, Ie cerf de

Virginie, Ie caribou des forets, Ie

cerf mulet, l'ours grizzly et l' ours

nair). Le caribou des forets de

l' Ouest, qui a ete designe comme

une espece vulnerable en raison du

declin de sa population et de la

reduction de son habitat, habite les

forets modeles du Man' to a et de

Foothills. De toutes les hardes

de caribou des forets boreales de

l'Ouest du Canada, celles du

Manitoba vivent Ie plus au sud

et elles occupent une region d'une

superficie de 200 000 hectares

au se deroulent des operations

forestieres. Les resultats d'une

etude along terme impliquant

1'industrie et les autres interve

nants du secteur forestier meneront

ala creation d'une zone de

gestion du caribou des forets et a
l' elaboration de directives

specifiques de gestion et de plans

particuliers de ressources. Les

chercheurs de la foret modele de

Foothills en A berta concentrent

leurs efforts sur la reproduction

du caribou et sur ses preferences

alimentaires hivernales. La dispo

nibilite du lichen, une importante

essource alimentaire h 'vernale,

fait l'objet

d'etudes

dans

differents

types de

forets.

Les etudes

te tent CAR sou
egalement

d'evaluer l'incidence des change

ments qui surviennent dans

l'habitat sur les taux de naissance

et de survie et sur les causes

de mortalite.

Dans les forets modeles de

Foothills et de Fundy (No veau

Brunswick), les cerfs porteurs de

colliers emetteurs feront l'objet de

surve'llance au cours des trois

prochaines annees afin d'evaluer

et de definir leur habitat hivernal

prefere. Les donnees recueillies sur

leur habitat et sur leur utilisation

de la foret seront stockees dans un

systeme informatise d'information

geographique (SIG) et e les

serviront adelimiter et aplanifier

les operations de ecolte du bois.
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D'apres les resultats de cette etude,

u plan d'amenagement sera

ela ore pour assurer la durabilite

de l'habitat du cerf.

OBSERVATION
DES ECUREUILS

Les etudes portent egalement sur

les exigences relatives it. I'habitat

pour les petits mammiferes.

Traditionnellement, I'attention

etait surtout portee sur les gros

mammiferes ayant une importance

commerciale. On en sait done peu

su les plus petites especes non

co merciales comme la martre

d'Amerique, Ie lievre d'Amerique,

la chauve-souris, Ie campagnol it.

dos roux et l'ecureuil.

Dans la foret modele de

Foothills, I' ecure il roux

d'Amerique du Nor constitue un

element important de la chaine

ali entaire. En effet, il se nourrit

de semis de coniferes et de

champignons et ses excrements

contiennent des champignons

microscopiq es qui jouent un

role essentiel dans Ie cycle des

elements nutritifs de certains

arbres. L'ecureuillui-meme est la

proie de plusieurs oiseaux rapaces

comme I'epervier de Cooper et de

certains mammiferes comme la

martre. II faut toutefois mentionner

q e I' ecureuil roux endommage

souvent les jeunes ar res avant

FORETS MODELES

DU CANADA

qu'ils soient bien etablis. Les

cherche rs tentent done de

trouver des fa90ns de reduire ces

dommages sans toutefois mettre

en jeu Ie role de ces petits

mammiferes da s l'ecosysteme.

Les recherches menees dans la

foret odele de I'0 est de Terre

Neuve portent essentiellement sur

une espece menacee, la martre

d' Amerique. Quatre etudes sont en

cours pour examiner les questions

non resolues dans Ie cadre des

deux evaluations environ e

mentales precedentes. Dans I'un

des projets, les bi logistes de la

faune analysent les classifications

des ecosystemes forestiers, la

structure verticale des forets et

I'utilisation que la martre

d'Amerique fait des differents

types d'environnements forestiers.
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PARUlINE

AZUREE

PIC CHEVHU

NFORMATION
UR LE POISSON

Dans la foret modele de

Foothills se deroule un programme

d'observation sur la nidification et

la recherche de ourriture pour

sept especes de pic-bo' s. Les pics

bois joue t un role ecologi ue

impo tant dans les forets boreales.

Chaque annee, ils abandonnent des

ni s qu'ils ont c euses dans les

gros arbres et les troncs, qui sont

ensuite utilises par une quarantaine

d' especes incapables de creuser de

tels nids. Les pies-bois influencent

egalement Ie degre d'infestation

d'une foret par des insectes; ils

so tIes principaux predateurs des

insectes rongeurs du bois, surtout

les scolytes. On envisage particu

lierement de considerer Ie pic

tridactyle et Ie pic chevelu comme

des es eces indicatrices de forets

matures. On examine egalement

de quelle fayon la recolte du bois

influence leur habitat.

Les chercheurs etudient egalement

la faune aquatique. Un projet

conjoint mene dans la foret modele

de Fundy et auquel participent

l'industrie forestiere, les admini

strations locales, des proprietaires

ra io-reperage a

revele que Ie

domaine vital de la chouette rayee

varie entre 88 e 2624 hectares.

chouette rayee comme espece

indicatrice des forets matures.

On a installe des harnais de

radiotelemesure a certa'nes afn

d'e dier leurs

exigences sur Ie

plan de I'habitat.

Jusqu'a present,

cette methode de

PARULINE

FLAMBOYANTE

fait I' objet d' etudes dans la

foret modele de Prince Albert en

Saskatchewan. Les recherches

portant s r la paruline flamboyante

et la paruline couronnee permet

tront de determiner exactement

Ie nombre de communautes

d'oiseaux habitants 10 types

differents de forets et de trouver

de quelle fayon chaque foret

contribue aux taux de reproduction

et de survie des oiseaux.

Dans un certain nombre de

forets modeles, on utilise des

especes precises d' animaux

comme indicateurs pour signaler

certaines conditions environne

mentales et pour observer de

quelle fayon I' enviro ement

forestier reagit aux differentes

formes e stress et de contrai teo

Dans la foret modele de Prince

Albert, par exemple, on utilise la

ce jour laissent cr ire qu'un ha itat

approprie peut comprendre de

vastes forets denses et non

fragmentees et ne se limite pas a

de vieux peuplements comme Ie

voulait la c oyance.

:cetude sur la paruline a eu des

avantages imprevus. En effet,

une zone e conservation privee

faisant partie de la foret modele

et couv ant une superficie de

607 hectares a ete donnee a

l'Universite Queen. Cette reserve,

qui compte six lacs, es terres

humides et de vastes secteurs

boises, constitue

un habitat

important pour

la paruline.

Plusieurs

communautes

d'oiseaux ont

informatio

sur les

relations entre les petits mammi

feres non commerciaux et les

ecosystemes forestiers.

Ils examinent egalement les

densites de populations, les

habitats de remplacement ainsi que

la relation entre un habitat et les

taux de reproduction. On utilisera

des modeles informatiques pour

analyser ces donnees et pour

generer des cartes d'habitats afin

de minimiser I' impact des futures

operations de recolte de ois.

Dans la foret modele du lac

Abitibi (nord-est de I'Ontario),

deux etudes ont ete e treprises

afin de determiner Ie type de

couverture que preferent les petits

mammiferes et de deco vrir les

sites d'hibernation des campagnols

ados roux.

Dans la

passe, il

n'existait

aucune

MARTRE D'AMERIQUE

Dans la foret modele de I' est de

l'Ontario, il existe un programme

de surveillance dont Ie role est

d'evaluer l'impact des pratiques

'amenagement forestier sur

differentes especes d'oiseaux

chanteurs, particulierement la

paruline azuree, une espece

menacee. Les resultats obtenus a

&S R ~TIO

ES ISEAUX
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et agriculteurs locaux, etudie

I'habitat de I'omble de fontaine

et du saumon de I'Atlantique.

On procede a I' evaluation des

populations de poissons du bassin

hydrographique Kennebecasis,

et de nouvelles technologies

permettent de cemer tout probleme

relatif a leur habitat. On prevoit

que cette etude d'une duree de

MENOMINI DE MONTAGNE

deux ans aidera a ameliorer la

protection et la gestion de cet

important bassin de poissons.

Dans la foret modele du Bas

Saint-Laurent au Quebec, les

populations de poissons de la

riviere Perche sont soumises a une

surveillance dans Ie but de reperer

et d'evaluer les zones de frai.

Cette etude a deja revele que la

riviere Perche offre un excellent

environnement pour la frai de

I'omble de fontaine et pour des

zones d'alevinage. A cette fin, on

a procede au nettoyage de diffe

rents sites ainsi qu'a l'installation

de longrines, d' echelles et d'abris

a poissons. On a egalement profite

du projet de restauration de la

riviere Perche pour nettoyer la source

d'eau potable de la municipalite.

Dans la foret modele de

Foothills, Ie nombre de truites

arc-en-ciel de I'Athabasca,

d'ombres arctiques, de menominis

de montagne et d'ombles a tete

plate a dimin e en raison des

operations de recolte de bois, de

I' exploration petroliere et de la

construction de routes. Cette

etude fait partie d'un vaste projet

d' evaluation du bassin hydro

graphique. Des donnees sont

recueillies sur leur habitat et sur

les incidences des changements

sur leur environnement.

Dans la foret modele de I'ouest

de Terre-Neuve, les chercheurs de

I'etude de Copper Lake s'efforcent

de determiner la largeur de la zone

tampon necessaire pour assurer la

TRUITE ARC-EN-CIEL

protection de I'habitat faunique et

des poissons, particulierement

la truite et Ie saumon, tout en

maintenant la qualite de I' eau.

Des criteres seront egalement

ela ores pour aider a evaluer les

effets de I' exploration forestiere

sur I'habitat des poissons.

Plusieurs projets de recherche

menes dans les forets modeles ont

deja produit des resultats ui ont

ete integres dans les plans d'amenage

ment forestier. Certains projets ont

mene ala tenue d'etudes plus

OMBLE A TETE PLATE

fouillees et d' autres a la creation

de modeles informatiques. D'autres

projets ont egalement abouti a

la mise en reuvre de mesures

destinees a ameliorer, areparer

ou a restaurer les habitats. Dans la

foret modele du Bas-Saint

Laurent, par exemple, les habitats

ont ete ameliores par I' amenage

ment de sites de tambourinage

pour les perdrix, d'aires de

nidification pour les canards, de

clairieres pour les becasses, d' abris

pour les petits animaux et de

«barrages sommaires» pour les

castors. Au cours des annees a
venir, les partenaires reuvrant dans

les forets modeles continueront

de supporter les etudes sur les

habitats en meme temps qu' ils

chercheront a maintenir des forets

durables qui pourront fournir toute

la gamme des valeurs inherentes a

la foret, aussi bien d'ordre

economique, environnemental,

social que recreationnel.

(Voir fa lisle afa page 110.)

LA SUPERFICIE DES 10 FORETS MODELES DU CANADA VARIE ENTRE 100 000 ET 1 500 000 HECTA ES ET

LEUR SITUATION PHYSIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET EcONOMIQUE CHANGE CONSIDERABLE ENT.

DEPUIS L'ANNONCE DU PROGRAMME DE FORETS MODELES EN 1991, DE NOMBREUSES APPROCHES INEDITES

ONT ETE CON<;:UES ET MISES A L'ESSAI EN VUE DE PERMETTRE UN AMENAGEMENT FORESTI ER DURABLE.
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CHAPITRE QUATRE

Les indicateurs de
developpement durable

COMMENT MESURER Nos PROGRES

Amena~ement
durab e des

forets
"-

I
I I I I I I

I
I Conservation I Cycles

I

Etat des Avantages ResponsabilitesBiodiversite
ecosystemes I du sol et

I
ecologiques

I multiples I
I de la societe I

I I de l'eau globaux I I

I I y a trois ans, dans L 'Etat des/orits all Canada 1991, nous avons

introduit une serie de points de reference, ou indicateurs, qui

devaient permettre de suivre les progres de notre pays sur 1a voie du

developpement durable et de l'equilibre entre les objectifs

environnementaux, economiques et sociaux.

En 1995, Ie Conseil canadien des ministres des forets (CCMF) a

approuve un ensemble national de criteres et d'indicateurs qui avaient ete

elabores grace aun processus de consultation en profondeur aupres des

representants des gouvernements, de I'industrie, des organismes de

defense de l'environnement, des groupes autochtones, du monde

universitaire et d'autres groupes d'interet. Un groupe d'expe11s

scientifiques a ete mis sur pied pour veiller ace que ces indicateurs soient

scientifiquement fondes et qu'i1s refletent toutes les connaissances

existantes.

Cet ensemble canadien de criteres sert un certain nombre

d'objectifs: il fournit une definition scientifique plus precise, ayant fait

I' objet d 'une entente, de I' amenagement durable des forets et iI identifie

les facteurs qui doivent etre mesures. Enfin, grace acet ensemble

criteres, Ie Canada est en mesure de prendre part au debat international sur

ce qui constitue I'amenagement durable des forets.

LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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E SEMBLE DE CRITERES ET D'INDICATEURS
DES FORETS A L'ECHELLE NATIONALE :
IJAPPROCHE CANADIENNE

L'ensemble de criteres canadien identifie six criteres d'amenagement

durable des forets :

la conservation de la biodiversite;

la sauvegarde et l' amelioration des ecosytemes forestiers;

t la conservation des sols et de l'eau;

la contribution aux cycles ecologiques globaux;

t l' apport de benefices multiples pour la societe; et

I' acceptation de la responsabilite de la societe en matiere de

developpement durable.

Le tableau de la page 66 resume la version finale de cet ensemble de

criteres. Chacun des criteres se subdivise en un certain no bre d'elements

apartir desquels on a etabli 84 indicateurs.

LES INDICATEURS DE L'Etatdesforets au Canada

Ce chapitre presente une serie d'indicateurs de rendement bases sur

l'e semble de criteres canadien. A l'heure actuelle, il n'est pas possible de

faire figurer tous les indicateurs dans un rapport parce que les donnees

relatives acertains d'entre eux n'existent pas encore. Le CCMF elaborera

un plan de mise en ceuvre pour identifier les lacunes presentes dans les

donnees et pour fixer des priorites concernant la collecte de donnees. Le

tableau (page 66) met en relief les indicateurs que nous utiliserons dans Ie

rapport de cette annee, L 'Etat desforets au Canada 1994. Les indicateurs

ainsi soulignes entrent dans deux categories: ceux qui figureront dans Ie

rapport chaque annee et ceux qui ne seront traites que periodiquement.

Certains peuvent etre mesures chaque annee, alors que d' autres sont plutot

de nature descriptive (nous appellerons ces derniers «indicateurs

thematiques») et ne se pretent pas ades mesures annuelles.

Les indicateurs thematiques changeront d'une annee al'autre. Le

present rapport souligne certains des aspects environnementaux du

developpement durable des forets. Dans Ie rapport de l' annee prochaine,

nous decrirons certaines des dimensions econo iques et, dans deux ans,

les indicateurs thematiques porteront surtout sur certains aspects sociaux

du developpement durable des forets.

LES INDICATECRS DE DEVELOPPEMENT DCRABLE
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Criteres : ce qui est

important, c'est une valeur

liee ala foret et que nous

voulons proteger (par

exemplesauvegarderla

biodiversite).

Element: un aspect des

criteres (par exemple

diversite des ecosystemes).

Indicateur: ce qui sert a

mesurer (par exemple aires

protegees: I'etendue et les

types de forets qui sont

protegees).



Criteres et indicateurs :
I' approche canadienne

Criteres

Elements

Conversion
des terres
forestieres

:IAbsorption

I
du dioxyde
de carbone

Facteurs
politiques

i

I

, Facteurs
hydrauliques

Communautes I
forestieres

Prise de
decision
efficace

Prise de
decision
eclairee

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

II est important de sauvegarder la diversite biologique pour pouvoir

assurer la viabilite, la resilience et la durabilite des ecosystemes. On

considere la biodiversite sous trois aspects distincts : la diversite des

ecosystemes, la diversite des especes et la diversite genetique. Ces

differents elements sont interrelies ade nombreux niveaux.

R Aires protegees (indicateur annuel)

Protege-t-on actuellement des aires

representatives des forets canadiennes?

La diversite des ecosystemes designe la variete, Ie

type, l'age et l'etat des forets qui forment Ie paysage.

L'etude des aires protegees constitue un moyen de

mesurer ce type de diversite.

Les gouvernements federal et provinciaux se

sont engages apreserver 12 % (120 millions
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Source: Environnen:ent Canada.

4.1.1
Superficie du territoire protege
millions d'hectares
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4.1.2
Pourcentage du territoire protege
01,

Gouvernement federa1- Aucune nouvelle aire protegee n'a ete

creee pendant la periode de 18 mois consideree.

Colombie-Britannique - Deux parcs telTestres provinciaux et une

aire de protection de la faune et de la flore ont ete designes. Pmmi

ceux-ci, Ie parc provincial de Ts'yl-os (233 240 hectares) represente

une zone ecol ique significative et Ie refuge de Khutzeymateen

protege l'habitat de l'ours grizzly, qui est de plus en plus restreint.

De plus, la province a annonce la creation de 62 sites proteges.

Alberta - Aucune aire protegee n' a ete creee pendant la periode

consideree.

d'hectares) de la superficie totale du pays. En conformite avec la Strategie

nationale sur les forets, les gouvernements u Canada, des provinces et

des telTitoires s'appliqueront amettre sur pied, avant 2000, un reseau

d'aires protegees representatives des forets du pays.

Au cours des trois demieres decennies, la superficie des aires

protegees au Canada a presque quadmple, passant de 22,1 millions

d'hectares en 1960 a78,8 millions d'hectares actuellement (graphique

4.1.1). Les aires protegees representent aujourd'hui plus de 7,9 % des

telTes et des eaux douces du pays (graphique 4.1.2). (Remarque : ces

chifJres ont be revises depuis Ie rapport de I'annee derniere en raison

d'une redefinition plus precise des aires protegees et de changements

survenus dans les methodes de collecte de donnees.)

Cependant, toutes les aires protegees ne sont pas boisees. A
l'interieur des regions forestieres du Canada, on estime a22,8 millions

d'hectares la superficie des aires protegees par la loi, et ou aucune coupe

de bois n'est pennise. En outre, beaucoup des forets qui croissent sur un

sol mince ou rocailleux, sur des pentes raides ou Ie long de cours d'eau

sont exclues de la coupe en vertu de politiques provinciales. On evalue a
27,5 millions d'hectares 1a superficie totale des «forets protegees» a
l'interieur des forets commerciales canadiennes. Au total, plus de

50 millions d'hectares de foret (12 % de toutes les terres forestieres

canadiennes) sont protegees par des politiques ou par une legislation.

Le document Endangered Spaces Progress Report 94-95 (Espaces

en danger, rappOli d'etape, 94-95), du Fonds mondial pour la nature,

presente un sommaire complet des changements qui sont survenus dans Ie

statut des aires protegees au Canada. Ce rapport couvre une periode de 18

mois allant de l'auto ne 1993 au printemps 1995; les passages du rapport

du Fonds mondial pour la nature qui concernent les telTes forestieres sont

cites ci-dessous.

Saskatchewan - Un parc de 17 549 hectares et une reserve

ecologique ont ete designes. La Federation de la faune de la

Saskatchewan et Nature Saskatchewan ont achete celiaines telTes

privees.

SO:lrce : Em"iror.:le:nent Car.ada.
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Manitoba - Creation de quatre parcs representant un total de

2 180 000 hectares. Cependant, ces parcs sont situes dans les forets

claires du nord de la province.

Ontario - Vne reserve naturelle de 25 000 hectares a ete etablie

dans Ie parc Algonquin et plusieurs parcs et reserves ont ete crees, ce

qui represente un total de 14 226 hectares. Le gouvernement de

l'Ontario a publie un rapport intitule An Old-Growth Conservation

Strategy, qui presente des recommandations pour la protection des

sites de vieux peuplements de pins.

Quebec - Creation de six reserves ecologiques representant un total

de 22 900 hectares, et d'un parc provincial de 5 500 hectares (Mont

Megantic).

Nouveau-Brunswick - Creation de la reserve des Lacs Kennedy,

de 6 880 hectares. En 1994, creation de cinq reserves ecologiques

qui avait ete annoncee au cours des annees precedentes. Cinq autres

reserves ecologiques ont ete designees.

Nouvelle-Ecosse - Aucun site n'a ete designe pendant la periode

consideree.

Ile-du-Prince-Edouard - Achat et protection d'habitats adjacents

au parc national de l'Ile-du-Prince-Edouard, ce qui double la

superficie des aires protegees de la province, qui atteint maintenant

5 200 hectares.

Terre-Neuve et Labrador - Aucune aire protegee n'a ete designee;

cependant, les reserves ecologiques existantes ont ete agrandies de

39 300 hectares.

2. Faune et flore forestieres (indicateur

annuel) Quel est Ie statut de la faune et de la

flore forestieres au Canada?

La diversite des especes designe I' ensemble des plantes,

des animaux et des microorganismes de la planete.

L' examen du statut de la fa ne et de la flore forestieres

permet de mesurer ce type de diversite.

Le Comite sur Ie statut des especes menacee de

disparition au Canada (CSEMDC) evalue Ie statut des

especes canadiennes et, Ie cas echeant, les classe dans I'une des categories

suivantes : disparue, disparue au Canada, en danger de disparition,

menacee et vulnerable. En 1993-1994, 10 especes de mammiferes, de

plantes et d'oiseaux forestiers ont ete ajoutees ala liste des especes

menacees de disparition du CSEMDC. Parmi ces 10 especes, on compte 5

oiseaux : Ie colin de Virginie, Ie moucherolle vert, la paruline acap chon,

la paruline polyglotte ( opulation de l'Okanagan) et la paruline polyglotte

(population de l'Est); on trouve egalement 5 plantes: Ie stylophore adeux

feuilles, la woodsie alobes arrondis, Ie smilax afeuilles rondes, I' airelle a

Colin de Virginie

LES INDICATECRS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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longues etamines et la polemoine de Van Brunt. (Une liste plus complete

figure ala page 24 - chapitre sur la faune et la flore.)

L' aire de repart' tion du colin de Virginie, une espece de caille,

couvre principalement la moitie de rest de l'Amerique du Nord, du sud

de l'Ontario au Mexique. En Ontario, les populations de colin de Virginie

sont extremement faibles, se situant entre 200 et 400 individus. Cepen

dant, seule la partie de la population qui reside ala limite nord de son aire

de repartition (Ie sud de l'Ontario) a ete classee menacee par Ie CSEMDC.

Au Canada, les colins de Virginie se trouvent surtout concentres

dans Ie sud-est de l'Ontario, probablement acause des hivers plus doux.

Ces oiseaux ne migrent pas et ne parcourent pas de grandes distances au

vol pour trouver de la nourriture ou s'abriter. De par ses habitudes

sedentaires, Ie colin de Virginie a besoin de prairies, de cultures et

d'espaces buissonneux dans un rayon limite. 11 lui faut un couvert

arborescent pour pouvoir se jucher et se nourrir en automne et en hiver.

Le moucherolle vert est un oiseau migrateur qui hiveme en

Amerique centrale et niche dans la zone de foret carolinienne du sud

ouest de l'Ontario. En 1992, on n'en a observe que 38 individus. Ses

exigences en habitat sont les suivantes : etendues de foret non frag

mentees d'au moins 30 hectares, foret parvenue amaturite comportant de

grands arbres et des zones ouvertes dans Ie sous-etage pour les besoins de

la nidification. Dans Ie sud-est de l'Ontario, l'occupation humaine a

fortement reduit la quantite et la qualite de 1'habitat du moucherolle vert.

La paruline acapuchon est un oiseau migrateur qui hiveme du

Mexique au Panama et niche dans la region de la foret carolinienne du

sud-est de I'Ontario. L'extreme sud-est de l'Ontario represente la limite

nord de la repartition de l'espece. Pour ce qui est de l'habitat, l'espece a

principalement besoin de grandes etendues de foret arrivee amaturite et

comportant de grands arbres, d'un couvert degage et d'un sous-bois

dense. Aujourd'hui, de tels habitats sont tres disperses dans Ie sud-est de

l'Ontario et, par consequent, la petite population actuellement presente se

trouve de plus en plus disseminee dans les boises existants. La paruline a
capuchon niche sur Ie sol ou afaible hauteur, et elle est vulnerable ala

predation par les mammiferes et les serpents ainsi que par d'autres

oiseaux comme Ie geai bleu.

La paruline polyglotte est un oiseau migrateur tres repandu en

Amerique du Nord. Moins de 50 couples nichent chaque annee en

Colombie-Britannique et en Ontario, et ils sont en peril. En Colombie

Britannique, les habitats de nidification privilegies sont les broussailles et

les taillis denses, habituellement contigus ades forets feuillues ou mixtes

situees au bord de l'eau. Les pertes d'habitat sont dues al'agriculture et a
l' expansion rbaine. Etant donne la faible importance des populations et

la reduction es habitats convenables, la population de paruline polyglotte

de la Colombie-Britannique a ete classee menacee par Ie CSEMDC.

LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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En Ontario, on a observe des parulines polyglottes qui nichaient dans

des champs et des paturages envahis par des buissons comme Ie

cornouiller, I'aubepine, Ie framboisier, Ie rosier sauvage et Ie saule. eet

oiseau occupe egalement des bois ouvelis (comme les prairies achenes)

avec des associations de buissons denses. La paruline polyglotte prefere

les premiers stades de succession des sites pe11urbes.

Le stylophore adeux feuilles est une herbacee vivace qui

croit dans les bois riches de feuiUus de I' est de I'Amerique du

Nord. La population canadienne connue est restreinte a eux

sites du comte de Middlesex, en Ontario, et elle est maintenant

c1assee en danger de disparition par Ie CSEMDC. Les habitats

de predilection du stylophore adeux feuilles comprennent les

boises riches et humides de feuillus, les ravins boises, les cour n d'eau
Stylophore adeux feuilles des forets et les fonds de ravins. Les arbres dominants qu'on trouve

habituellement en association avec Ie stylophore adeux feuilles sont

surtout l'erable asucre, en plus du frene blanc, du hetre agrandes feuilles

et du cerisier tardif.

La woodsie alobes an-ondis est une fougere de taille petite a
moyenne. La limite nord de sa repartition se trouve au Canada et la

population canadienne est en peril. On connait six populations isolees

dans Ie sud de I'Ontario et au Quebec. La woodsie alobes an'ondis eroit

sur les affleurements rocheux faisant face au sud dans les forets d' erables

asucre et quelquefois en association avec Ie chene rouge, Ie chene blanc,

Ie frene blanc et l'ostryer de Virginie.

Le smilax afeuilles rondes est une plante

grimpante ligneuse qui, au Canada, se trouve

Woodsie alobes arrondis uniquement dans Ie sud-est de l'Ontario, Oll
elle occupe des habitats boises humides dans

la zone de foret carolinienne. On n'en connait

que neuf populations en Ontario, qui sont

c1assees menacees pour les raisons Smilax it feuilles rondes

suivantes : ces plantes sont unisexuees et

seuls trois des neuf sites comportent des individus des deux sexes, la

plupart de ces plantes croissent sur des terrains prives, leur nombre est

faible et, dans la region de Niagara Falls, il existe une celiaine menace de

deboisement due aI'urbanisation.

L'airelle alongues etamines est une espece repandue aux Etats-Cnis,

et la limite nord de sa repartition atteint les regions de Kiagara Fall et des

Mille-lIes, dans Ie sud de l'Ontario. Les cinq seuls sites connus sont situes

dans Ie pare national des lles-du-Saint-Laurent, en Ontario. L'espeee

Airelle alongue etamines prefere les zones seches, ouvelies, rocailleuses et boisees qui ont ete

incendiees. Bien qu'au Canada les sites ou 1'0n trouve l'airelle alongues

etamines soient proteges, la viabilite de la population ontarienne est

menacee par la proximite de sentiers, Ie manque de jeunes pousses et la

succession des especes sur les sites memes.

LES I~D[CATECRSDE DEVELOPPEME~TDCRABLE

70



La polemoine de Van Brunt est une herbacee vivace croissant dans

les clairieres humides et herbeuses des fon~ts de coniferes ou mixtes, ainsi

que dans les prairies. Au Canada, l' espece est limitee a neuf sites au

Quebec, mais Ie nombre de populations connues s'accrolt. Cinq des sites

du Quebec sont exposes a l'activite humaine et un est menace par des

phenomenes naturels. Dne population est en danger de disparition. En

1993, Ie CSEMDC a classe l'espece menacee.

3 Conservation du patrimoine
genetique (indicateur thematique)

Les activites humaines ont-elles un elfet sur

fa diversite genetique de laforet?

Les differences genetiques permettent de distinguer les

individus entre eux (un arbre tordu et un arbre droit,

par exemple). Pour assurer la viabilite d 'une espece, il

faut preserver les variantes des caracteres (patrimoine

genetique) qui existent dans les populations locales,

regionales et nationales de cette espece.

La diversite genetique d'une espece lui permet de garder sa

resilience, c'est-a-dire sa capacite de s' adapter aux changements pour

survivre. La protection du patrimoine genetique est un moyen de sauve

garder cette diversite. Ce n'est qu'a une date recente, lorsqu'on a

commence a accorder de l'importance a la biodiversite, que la conser

vation du patrimoine genetique a ete reconnue comme un objectif majeur.

Traditionnellement, la sauvegarde de la diversite genetique dans une

region donnee n'ajamais represente un objectifimportant de l'amena

gement des fon~ts. Au siecle demier, par exemple, on pratiquait l'ecre

mage, au des methodes de coupe selective par lesquelles on prelevait dans

une faret les arbres les plus gros et ceux qui avaient Ie plus de valeur. Le

peuplement restant (compose d'arbres de pietre qualite ou malades) etait

laisse sur place et assurait la regeneration de la zone exploitee, ce qui

entralnait une degradation de la foret. La pratique appelee «ecremage» a

ete abandonnee en grande partie. De la meme fa90n, a notre epoque, les

exploitants forestiers evitent de planter de grandes surfaces en

monoculture (espece unique issue d'une source de semence limitee).

Les strategies de protection du patrimoine genetique entrent dans

deux categories: les methodes sur Ie site et hors site. La conservation sur

Ie site (preservation de la diversite genetique aI' endroit OU elle se trouvait

a l'origine) a deux objectifs principaux : sauvegarder des zones naturelles

dans les endroits ou la coupe et les autres activites economiques sont

interdites, et maintenir un patrimoine genetique diversifie dans les zones

non protegees. On fait appel a la regeneration naturelle la 011 c'est

possible, et l' on effectue des plantations a partir de differentes sources de

semences.
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Activites de conservation genetique hors site

Region

Tests de provenance
Provo

(nombre) Superficie

Ver ers fa
Pousses

Familles
(nombre) Superficie

raines
Clones

Clones
(nombre) Superficie

Banques
de clones

Superficie

Banques de
semences
Essences
(nombre)

Arboretums
Especes

(nombre)

Ouest 1 237
Centre 6624
Atlantique 1 706

365
642
123

1 857
20558

5708

56
1 655

201

2 189
8873
4080

219
708
169

14863
23 919

5 155

13 361
20326

3 167

25
148

o
Toutes les superficies sont exprimees en hectares.

La conservation hors site consiste a preserver la diversite genetique

ailleurs que la ou I'espece sauvage se trouve normalement. La

conservation hors site est ne obligation en vertu de la Convention des

Nations Unies sur la diversite biologique qui est entree en vig eur en

1993. En tant que pays signataire de la Convention, Ie Canada met la

derniere main a sa strategie nationale en matiere de biodiversite.

Au Canada, il existe essentiellement cinq methodes de conservation

hors site. Les tests de provenance permettent de determiner les differences

genetiques entre les semences ou les plantes issues de divers endroits. Les

vergers a graines sont des plantations d'arbres genetiquement superieurs

que I'on amenage de fac;on a ameliorer leurs caracteristiques genetiques et

pour qu'ils produisent de grandes quantites de graines. Les banques de

clones sont des installations ou I'on entrepose divers clones (plants

produits par la meme plante de fac;on asexuee). Les banques de semences

sont des entrepots ou I'on garde des stocks de semences, ou sacs de

semences. Les arboretums so t des jardins botaniques ou I'on cultive des

arbres dans un but de recherche et d'exposition. (Le tableau ci-dessus

resume les activites de conservation hors site qui ont eu lieu en 1992.)

MAl TENIR LA SANTE DES ECOSYSTEMES

Les ecosystemes forestiers en bonne sante conservent leur integrite, leur

resilience et leur capacite de production. L'integrite des ecosystemes

designe l'existence d'une large gamme de processus ecologiques qui

donnent lieu a des interactions constantes des plantes, des animaux, des

microorganismes, du sol, de l'eau et de l'air. Ces memes mecanismes

permettent la formation de sols, Ie recyclage des elements nutritifs, Ie.

stockage du carbone et l'epuration des eaux tout en assurant d'autres

fonctions essentielles a la vie. C'est grace a sa resilience naturelle qu'un
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ecosysteme est en mesure de s'adapter et de se retablir a res u e

perturbation ou un stress. La «capacite de production» d'un ecosyste e

est son aptitude a produire et a entretenir la vie.
4.4.1
Superficie incendil\e et recoltee

30 -f----+------

60 ----------

Source: Service car.Jcien des :orets.

40 -f---\--------

50 ----il-+---------

millions d'hectares

- Tordeuse des bourgeons de I'epinette
Livree des forets

o Donnees nOll recueilliesjusqu'en 1976

4.4.2 I
Superficie infestee par la tordeuse I
des bourgeons de l'epinette et
1a livree des forets

nillions d'hectares

SOl.::-ce : Service canadir:l des :orcls.

_ [ncendiee

- Recoltee

Taux de perturbation (indicateur

annuel) La dynamique naturelle de fa foret est

elle en train de changer?

4

Les forets sont Ie resultat de milliers d'annees

d'evolution et d'adaptation aux perturbations et au

stress. Toute variation significative de l'intensite ou du

schema des perturbations naturelles peut etre l'indice

d 'une modification de I' etat de sante de I' ecosysteme.

Les perturbations naturelles comprennent les i cendies,

Ie vent, les insectes, les maladies et les changements

climatiques. Mais les ecosystemes forestiers doivent egalement s'adapter

aux activites humaines telles que la coupe de bois, I'urbanisation et les

activites de loisirs, ainsi qu'aux phenomenes qui resultent des activites

humaines, comme la pollution.

Les ecosystemes en bonne sante s' adaptent aux perturbations

periodiques, et Ie renouvellement de certaines forets, comme la foret

boreale, en depend meme. Les incendies et les insectes demeurent les

principaux facteurs de perturbation dans la plupart des forets du Canada.

Cependant, il existe d'importantes variations regionales. Les principales

causes de perturbation sont les insectes dans la plupart des forets de I' est

du Canada, les incendies dans la foret boreale de I'Ouest et la coupe de

bois dans les forets cotieres de la Colombie-Britannique.

Le graphique 4.4,1 illustre les tendances a long terme de ces sources

de perturbation; on peut voir que les facteurs de perturbations naturelles

ont suivi des variations cycliques depuis 1970, L'apparition de deviations

significatives dans ces cycles pourrait indiquer que des changements sont

en train de se produire dans les ecosystemes naturels.

L'etendue des forets incendiees chaque annee varie beaucoup.

Depuis 1970, la superficie moyenne bnllee a diminue pour se situer entre

0,9 million et 1,6 million d'hectares par annee. En 1993 cependant, ce

chiffre est remonte a 1,97 million d'hectares, dont 86 % dans la foret

boreale de l'Ouest, entre la frontiere Ontario-Manitoba et Ie nord de la

Colombie-Britannique, et 13 % dans la foret boreale de l'Est, c'est-a-dire

en Ontario, au Quebec, ainsi qu'a Terre-Neuve et au Labrador; les

surfaces incendiees dans des forets de la region cotiere, de la region des

Grands Lacs et du Saint-Laurent et acadienne etaient minimes.

Dans les forets canadiennes, les principaux insectes ravageurs sont la

tordeuse des bourgeons de I' epinette, la tordeuse du pin gris, I' arpenteuse

de la pruche, Ie dendroctone du pin ponderosa, la spongieuse et la livree

des forets. Les populat'ons de ces especes subissent des variations
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4.4.3
Superficie infestee par Ie
dendroctone du pin ponderosa
milliers d'heclares

500---------

400-----+-+-----
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200 --------il------i---
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SOIl:-CC : Service ca:1Jcicll des forc::s.

4.4.4
Recolte par region
milliers d'hectares
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Source: Se,vice canadien des forels.

considerables, tout comme l'etendue et la nature de leurs effets sur la

foret. Le graphique 4.4.2 montre les regions qui ont subi une defoliation

moyenne agrave par la tordeuse des bourgeons de l'epinette et la livree

des forets. La premiere sevit surtout dans les regions forestieres situees a
l'est de la frontiere Ontario-~anitoba. En 1993, la superficie ayant subi

une defoliation moyenne agrave etait legerement inferieure ace qu' elle

etait en 1992.

Le dendroctone du pin ponderosa est 1'un des insectes qui font Ie

plus de ravages dans les forets de l'ouest du Canada. Contrairement ala

tordeuse des bourgeons de I'epinette, il ne defolie pas les arbres, mais il

lestue en pondant ses reufs sous l'ecorce et en propageant un champignon

qui produit un engorgement et empeche I' ecoulement de la seve dans

l'arbre atteint. Comme on peut Ie voir au graphique 4.4.3, la superficie

affectee par cet insecte s'est accrue d'environ 5 000 hectares depuis 1992;

plus de 49 000 hectares sont consideres comme presentant une mmialite

significative. L'h6te principal du dendroctone du pin ponderosa est Ie pin

tordu des forets montagnardes de I' Alberta et de la Colombie-Britannique.

Le taux annuel d'exploitation varie moins que les peliurbations

d'origine naturelle. Dans l'ensemble, dans l'est du Canada, l'etendue des

coupes effectuees chaque annee est restee relativement constante.

Cependant, les coupes se sont etendues de fa<;on significative dans

l'Ouest, palticulierement dans les regions de la foret boreale de l'Ouest et

de l'interieur de la Colombie-Britannique. Cette tendance ala hausse

reflete la croissance economique impOltante qu'a connue l'Ouest depuis

la guerre. Les statistiques relatives aI' exploitation incluent les «coupes de

recuperation» effectuees dans les secteurs affectes par les insectes ou les

incendies, et qui peuvent etre comptees dans les deux totaux en question.

En 1993, la superficie totale recoltee representait plus de

844 000 hectares, soit environ 50 000 hectares de plus qu'en 1992.

Cette augmentation reflete la reprise economique qui a suivi la recession

du debut des annees 90. Le graphique 4.4.4 montre que l'accroissement

s'est SUltOUt produit dans les regions forestieres de l'Est. En fait, les

surfaces coupees dans la region cotiere, dans I'interieur et dans la paliie

ouest de la foret boreale ont diminue entre 1992 et 1993.

L'impOltance des pelturbations naturelles depend du type et de la

composition en age des peuplements forestiers, des conditions climatiques

et des politiques de protection des forets. Along terme, il ne semble pas

qu'il y ait de deviation significative des cycles de perturbation, malgre

quelques exceptions (Ie grand nombre d'incendies survenus en 1989). Les

expelis ont conclu que cette anomalie resultait d'une combinaison de

conditions climatiques inhabituelles et de changements dans les politiques

de protection, qui ont fait en sOlte que de nombreux incendies se sont

produits.
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5 Regeneration (indicateur annuel)

Les forets exploitees se regem!rent-elles?

La resilience d'un ecosysteme est sa capacite ase

retablir d'une perturbation. Un ecosysteme sain et

varie est mieux en mesure de reagir et de se

reconstituer apres une modification de

l' environnement.

La regeneration des fon~ts apres une coupe est

une importante question d'interet public et elle

constitue un indicateur de la capacite des ecosystemes forestiers de se

retablir apres une perturbation. Le rapport de cette annee presente de

nouvelles donnees sur l' etat de la regeneration des forets qui ont ete

exploitees. Ces chiffres sont Ie resultat d'un travail de cooperation de trois

ans mene par Ie CCMF en vue d'offrir aux Canadiens une meilleure

infOlmation sur la regeneration des forets canadiennes.

Le graphique 4.5.1 presente l'etat des telTes exploitees au Canada

depuis 1976. 11 est important de remarquer ici que ces chiffres sont

cumu1atifs; par exemple, la bane de 1992 represente la superficie totale

qui a ete coupee jusqu'en 1992. Les chiffres donnes ici ne concement que

les tenoes publiques et excluent les terres privees.

Depuis 1975, la superficie donnant lieu aune regeneration reussie

d' esse ces commerciales a connu une augmentation constante; elle est

passee de 68 % en 1975 a82 % en 1992. C'est Ie resultat de l'expansion

rapide des programmes de reboisement qui s'est produite pendant les

annees 80. La superficie plantee et ensemencee a presque triple, passant

de 164 000 hectares en 1975 aplus de 460 000 en 1992. Cependant, ces

chiffres ont peut-etre atteint un maximum puisqu'on accorde maintenant

plus d'importance aux techniques de regeneration naturelle.

En depit de cet accroissement de la regeneration, la superficie non

reboisee en essences commerciales a aussi augmente de fa<;on constante,

passant de 585 000 hectares en 1975 a2,5 millions d'hectares en 1992.

Cela represente 1,1 % du total des forets commerciales et equivaut a2,5 a
3 annees de recolte. Neanmoins, la superficie des tenes non regenerees a

peut-etre atteint un maximum en 1991, avec 2,8 millions d'hectares. La

diminution a commence en 1992, mais il est encore trop t6t pour

determiner si cela represente l'amorce d'une reduction plus durable.

Au cours de 15 dernieres annees, il y a eu une augmentation

considerable de la regeneration forestiere. Au Canada, la grande majorite

des forets exploitees semblent connaltre une regeneration reussie. Bien

que les superficies plantees et ensemencees semblent avoir atteint un

maximum, elles continueront de fonner une composante importante des

programmes de regeneration. Dans Ie contexte de la gestion

ecosystemique, on fera plus souvent appel ala regeneration naturelle.

LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

75

4.5.1
Etat de la superficie recoltee
milli rs c1'hectares

15----------

12---------r-H

Regen{m~e

_ 'on regeneree

Source: Service ca:tadicn des Ii :ets.



t) Effets de la coupe (indicateur thematique)

Quels sont les efJets de la coupe sur les sols et

I'eau?

La p1upart des provinces ont mis en place des

reg1ements visant a proteger 1a qua1ite des sols et de

l' eau. Etant donne l' etendue des forets du Canada, il

est impossible de recueillir des donnees et de rendre

compte de 1'impact de chaque operation de coupe. Par

consequent, afin de mesurer l'impact de l'exp10itation sur la qualite des

sols et de l' eau, on se sert de cet indicateur pour etudier les differentes

methodes de coupe utilisees, c'est-a-dire la coupe d'hiver par opposition a

la coupe d'ete, et la coupe mecanisee par opposition a la coupe manuelle.

De fayon genera1e, pour reduire au minimum 1'impact sur la qualite

des sols et de l' eau, surtout sur les sites mal draines, on effectue de plus

en plus les travaux de coupe 10rsque Ie sol est gele. Cette methode perrnet

d'endommager Ie moins possible les sites et de limiter 1a compaction;

cependant, la presence de neige profonde rend parfois les operations plus

diffici1es et 1aisse des souches plus hautes.

Au Canada, 1a p1upart des operations de coupe se font en hiver, sauf

dans la region forestiere c6tiere. Dans 1es regions forestieres acadienne et

des Grands Lacs et du Saint-Laurent, environ 80 % de la coupe a lieu en

hiver. Dans la region forestiere boreale du Nord et de l'Est, ou Ie sol

devient tres humide au printemps, en ete et en automne, 76 % des travaux

Les fon~ts stabilisent les sols, empechent l' erosion et regularisent

l' ecoulement de l'eau a travers les sols forestiers. Les sols en bonne sante

perrnettent l'existence d'une tres grande variete d'etres vivants, non

seulement au-dessus du sol mais aussi en dessous. Les sols sont un

important lieu de stockage de carbone et la principale source d' elements

nutritifs pour les plantes. Dans les forets, les zones humides constituent un

habitat pour la faune, empechent les inondations et maintiennent la qualite

des eaux de surface et de la nappe phreatique. Les rivieres et les ruisseaux

foumissent aussi un habitat aux poissons et autres organismes aquatiques.

La qualite des sols et de l' eau influe sur la productivite de tout

ecosysteme, c'est-a-dire sa capacite a entretenir la vie. S'ils sont effectues

de fayon inadequate, les travaux de coupe et de construction de routes

peuvent avoir un impact significatif sur les sols de la foret en causant une

compaction du sol et une erosion et en exposant Ie sol mineral, et en plus

affecter la qualite de l'eau, particulierement sa temperature et sa teneur en

oxygene en provoquant l' addition de sediments et la perturbation des

ecosystemes aquatiques.

CONSERVATION DU SOL ET DE DEAU

Coupe d' iver

Boreale

]%

Cotiere

Interieure

Acadienne

des Grands Lacs et
du St-Laurent

..Coupe d'ete
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de coupe se dero lent en hiver. Dans la region forestiere cotiere, ou les

pentes rai es et glissantes rendent les operations dangereuses pendant

1'hiver, 1 % seulement de la coupe est effectuee pendant cette saison.

On peut egalement estimer l'impact potentiel sur les sols en

comparant les methodes de coupe. En general, les methodes manuelles

risquent moins d' endommager les sols que les methodes mecanisees, et

leur comparaison permet donc d'evaluer l'importance de la compaction et

des perturbations subies par les sols.

Dans la coupe manuelle, les bucherons abattent et ebranchent les

arbres sur place al'aide de tronc;onneuses. Les grumes sont ensuite

transportees jusqu'ala route par des debusqueurs, des tracteurs et des

porteurs, et parfois par des chevaux. La coupe manuelle peut avoir lie

toute l'annee, sauflorsque la neige profonde rend les operations risquees.

Sur Ie terrain tres accidente qui caracterise la cote ouest, on deplace les

grumes al'aide de cables aeriens.

Dans la coupe mecanisee, de grosses machines coupent ou cisaillent

les arbres, les ebranchent et transportent les grumes jusqu'ala route. Ces

machines peuvent causer une plus forte compaction et une perturbation

plus importante; cependant, des pneus larges et souples repartissent mieux

Ie poids de la machine et reduisent ces effets.

L'abattage manuel est la methode qui est la plus utilisee dans la

region forestiere cotiere. Les fortes pentes de cette region interdisent

1'utilisation de grosses machines de coupe.

Les graphiques ci-contre montrent que la coupe mecanisee est

devenue la methode la plus employee dans toutes les autres regions

forestieres. Ce type de coupe est utile sur les terrains plats couverts de

vastes forets equiennes ou les arbres sont petits et de meme taille. La

coupe mecanisee est plus utilisee dans la foret boreale de l'Est que dans la

foret boreale de l'Ouest. (Voir alafin du rapport la carte des regions

forestib'es detachable.)

Dans les regions acadienne et des Grands Lacs et du Saint-Laurent,

l'abattage manuel est la methode la plus utilisee sur les terres privees. Les

grosses machines de coupe ne sont pas entables sur les petites proprietes

et sont souvent trop couteuses pour la majorite des proprietaires de boises.

De plus, les forets de feuillus et equiennes qui existent dans ces regions se

pretent mieux ala coupe selective, qui se fait manuellement. E outre, la

coupe manuelle emploie beaucoup de main-d'reuvre et contribue acreer

de l'emploi dans les regions rurales.

Acadienne

des Grands Lacs et
du St-Laurent

Bon~ale

1%

Cotiere

Interieure

PRODUCTIO DE BENEFICES MULTIPLES

L'industrie forestiere est l'un des secteurs les plus importants de notre

economie et elle constitue une source abondante d'exportations et
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d'emplois. De plus, la foret pennet l'existence d'un certain nombre

d'autres valeurs dont Ie tourisme, la faune et la flore, les activites

recreatives, la connaissance des espaces sauvages et les paysages naturels.

Bien qu'il soit difficile d'en mesurer l'importance economique, toutes ces

valeurs ont leur imp0l1ance. Si nous voulons evaluer les progres

accomplis sur la voie du developpement durable, nous devrons rendre

compte de la capacite de la foret it continuer it produire cet ensemble de

benefices.

1 Exploitation durable de bois
(indicateur annuel) Les forers du Canada sont

elles surexploitees?

Du point de vue de l'exploitation, la «capacite de

production» designe I' aptitude de la foret it produire

differents types de ressources it long telme. Les

«produits» comprennent non seulement le bois, mais

egalement les activites recreatives telles que Ie camping,

la chasse et la peche, qui peuvent se poursuivre tant

qu'on ne depasse pas les limites biologiques de la foret.

On peut mesurer la durabilite de certains des

avantages economiques que les Canadiennes et les

Canadiens retirent de la foret en effectuant une comparaison entre la

possibilite annuelle de coupe (PAC) et Ie taux de coupe annuel. La PAC

represente Ie taux d'exploitation maximal permis dans un secteur donne

pendant un certain laps de temps.

On ca1cule la PAC du Canada en faisant Ie total des PAC de chaque

province et tenitoire. Pour l'ensemble du pays, ce chifft-e est reste

relativement stable au cours des 20 demieres annees. Cependant, plusieurs

provinces reevaluent actuellement leur PAC et il est probable qu'elles les

reviseront it la baisse dans ce11aines regions pour tenir compte d'autres

utilisations du tenitoire comme la creation d'aires protegees, l'habitat de

la faune et de la flore et les revendications tenitoriales des Autochtones.

A l'echelle nationale, l'exploitation totale du Canada se situe encore it

25 % au-dessous de sa PAC. Dans l'ensemble du pays, bien que

I' exploitation des resineux s'approche de sa limite, il y a des possibilites

d'expansion pour l'exploitation des feuillus (voir Ie chapitre sur

l'approvisionnement en bois pour plus de details).

La «competitivite» du Canada est sa capacite it faire face it la

concunence et it vendre ses produits sur les marches mondial et interieur.

Comme elle represente l'un des principaux secteurs d'exportation,

l'industrie forestiere canadienne doit afficher un rendement competitif

pour pouvoir attirer les capitaux necessaires, et ainsi continuer it creer de

l'emploi, entretenir les usines et Ie materiel, creer de nouveaux produits et

repondre aux nomles environnementales. La competitivite du Canada peut

PAC
Recolte de bois rond industriel

Source: Service canadie:l ces forets.
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etre influencee par un certain nombre de facteurs, dont la qualite des

produits et leur prix, Ie contexte de la taxation et de la reglementation, la

valeur de la monnaie, Ie rendement des usines et Ie coOt des facteurs de

production comme la main-d'reuvre, l'energie et Ie bois.

8 Marche mondial (indicateur annuel)

L'industrie forestiere canadienne pourra-t-elle

maintenir sa competitivite sur Ie marche mondial?

Les tendances de la part canadienne des marches

mondiaux illustrent bien l'evolution dans Ie temps de la

competitivite de nos produits forestiers al'echelle

internationale. Si Ie Canada devient moins competitif, on

peut s'attendre avoir sa pmi du marche diminuer.

L'expOliation de produits forestiers joue un role

Imp liant dans Ie maintien du niveau de vie au Canada.

En 1993, notre balance commerciale (valeur des

exportations moins valeur des importations) en produits

forestiers etait de 22,3 milliards de dollars. A titre de comparaison, la

meme annee, les produits agricoles representaient une balance

commerciale de 2 milliards de dollars, la peche 1,6 milliard, l' energie

12,4 milliards, et les metaux et produits mineraux 7,8 milliards.

Le graphique 4.8.1 montre la part canadienne des expOliations

mondiales de plusieurs types de produits forestiers. _ os principales

expOliations sont Ie papier journal, la pate, Ie bois d'reuvre de resineux et

les panneaux derives du bois (comme les panneaux de contreplaque, de

particules et de fibres). La part du Canada dans Ie commerce mondial du

bois d' reuvre de resineux a connu une legere augmentation, depassant

legerement 50 % en 1993. Entre 1970 et 1993, la croissance continue des

exportations de bois d'reuvre de resineux vers Ie marche des Etats-Unis

etait due al'arrivee de nouvelles techniques permettant de produire du

bois d'reuvre apmiir de grumes de faible taille, ainsi qu'aux preferences

des consommateurs pour l' epinette, Ie pin et Ie sapin en provenance du

Canada, et ades taux de change favorables.

ous avons egalement continue d'accroitre notre pati du marche des

panneaux derives d bois, qui est passee de 9,2 % en 1992 a 11,2 % en

1993. Depuis 1970, la pali canadienne du marche mondial a presque

double. On peut attribuer cette tendance au fait que les nouveaux produits

fabriques apmiir de copeaux et d'autres residus de bois, comme les

panneaux de pmiicules orientees et les panneaux de fibres adensite

moyenne, sont de mieux en mieux acceptes. Ii est possible de produire des

panneaux de particules et de copeaux apatiir de feuillus (comme le

peuplier) et de fibres secondaires provenant des scieries. L'abondance de

ces nouveaux materiaux a mene aune augmentation significative de notre

capacite de production de panneaux pendant les 10 dernieres annees.
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Entre 1970 et 1993, la part canadienne du marche de la pate est

restee constante. En 1993, notre art du marche mondial etait de 32,8 % et

la moyenne au cours des 24 dernieres annees etait de 31,9 %. La haute

qualite des fibres de resineux represente l'atout traditionnel du Canada sur

Ie marche international de la pate. Cependant, des progres techniques

recents ont permis de produire de la pate a partir de feuillus, ce qui a fait

perdre aux fabricants de pate a base de resineux une partie des avantages

dont ils beneficiaient. Les producteurs canadiens de pate ont mis en ceuvre

de nouvelles techniques, comme la pate chimico-thermomecanique, ce qui

leur a permis de garder leur part du marche mondial.

Dans Ie commerce mondial du papier journal, la part canadienne a

connu une diminution sensible depuis 1970. otre part du march6

mondial etait en moyenne de 68,6 % au debut des annees 70, et etait

tombee a 55,7 % en 1993. La plus grande partie de nos exportations sont

destinees aux marches des Etats-Unis; neanmoins, notre part de ces

marches accuse une decroissance constante depuis 1966, sans doute due a

l'etat des usines canadiennes : beaucoup d'entre e1les sont plus anciennes

et plus petites que celles de nos concurrents. Cependant, on a recemment

construit quelques usi es ultramodernes, en particulier dans I'ouest du

Canada, et on a modernise I'equipement de certaines des installations plus

anciennes.

9 Produit interieur brut (PIB)
(indicateur annuel) L'industrie forestiere

contribue-t-elle a l'economie canadienne?

Le produit interieur brut (PIB) est une mesure du

revenu du pays, c' est-a-dire des montants qui ont ete

ve ses aux Canadiennes et aux Canadiens en salaires,

remunerations, benefices et taxes. On peut

generalement mesurer la contribution d'un secteur de

l'industrie au PIB en calculant la valeur qu'il ajoute

aux biens et aux services qu'il roduit (aussi appelee

«valeur ajoutee»).

Le graphique 4.9.1 montre la contribution de l'industrie forestiere au

PIB du Canada, qui a augmente depuis 1961, bien que de fa90n irregu

liere. Les pates et papiers representent la plus grande part de cette contri

bution, mais les industries du bois d'ceuvre montrent les gains les plus

importants, puisque ceux-ci ont plus que triple pendant cette periode.

En 1993, les trois principaux secteurs (bois d'ceuvre, exploitation

forestiere, papiers et activites connexes) ont connu une croissance qui

reflete la reprise economique amorcee en 1991. Cependant, Ie chiffre de

1993 est encore inferieur au maximum qui avait ete atteint en 1988.

On peut relier les progres notes en 1993 a un certain nombre de

facteurs. La croissance du secteur du bois d' ceuvre reflete la poussee des

So:m,:es : S:a:istiql!C Ca:l:Jda e: Sen'icc
canadiC':l ces :crc:s
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prix et I'augmentation des exp0l1ations vel'S les Etats-Cnis; pour ce qui est

des pates et papiers, la progression est due aI' accroissement de la

production, bien que les prix soient restes stables.

'I 1111
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11111
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Source: Heritage Canada.

4.10.2
Visites dans les pares nationaux
millions

Source: Heritage Canada.
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1()) Activites recreatives
(indicateur annuel) Les forets canadiennes

permettent-elles encore la pratique d Jactivites

recreatives?

Comme la tres grande majorite des terres forestieres sont publiques,

les Canadiennes et les Canadiens ont toujours eu acces ala foret pour

leurs loisirs. Avec l'accroissement continu de la population, les espaces

sauvages prendront de plus en plus de valeur a I'echelle mondiale. Au

Canada, comme la societe s'urbanise et que l'economie repose de plus en

plus sur les services, on s'attend ace que la foret soit de plus en plus

utilisee ades fins recreati Yes. A l'echelle nationale, les donnees

concemant la pratique d'activites recreatives de plein air en foret se

limitent aux pares provinciaux et federaux, et elles ne refletent pas I'usage

considerable qui est fait des forets a I'exterieur des pares.

Les donnees sur I'utilisation des pares nationaux au Canada sont

presentees en tant qu'indicateur de la demande concernant les activites

recreatives de plein air. La periode couve11e n'est pas suffisamment

longue pour qu' on puisse y deceler une tendance along tern1e dans

I'utilisation des parcs nationaux. Une certaine proportion des visiteurs

dans les pares nationaux proviennent de I'etranger. En regIe generale, Ie

volume des sejours de nuit dans les terrains de camping diminue en

periode de recessio et augmente lors de la reprise economique. Le

camping dans les pares nationaux du Canada a accuse une baisse entre

1979 et 1987, a connu un regain de vie l'a11l1ee suivante, pour chuteI' de

nouveau en 1989. Le nombre de campeurs a alors augmente en 1992 et

1993. En 1993, environ 720 000 terrains de camping ont ete frequentes

(graphique 4.10.1). Entre 1988 et 1993. Ie nombre de visiteurs dans les

pares nationaux est passe d'un peu plus de 25 millions apresque 28

millions, en depit de la recession du debut des annees 90 (graphique

4.10.2).

Outre les retombees economiques traditionnelles

reliees al'exploitation du bois, les fon~ts offI'ent aux

Canadiennes et aux Canadiens de nombreux autres

avantages. Par exemple, les citoyens du pays peuvent

s'adonner aun grand nombre d'activites recreatives de

plein air, comme la randonnee, Ie camping, Ie

canotage, la chasse, la peche, Ie ski de fond et

I'observation des oiseaux.
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RBRESES

du premier cycle du secondaire

ont mis en terre 600 arbres qui

forment un rideau-abri et offrent

de nouveaux habitats aux oiseaux.

En Saskatchewan, une colonie

de vacances pour enfants souffrant

de troubles d'apprentissage a mis

sur pied une ferme forestiere

educative. Les enfants frequentant

Ie camp Tamarack doivent prendre

soin d'un arbre tout au long de

I'ete, I' arroser et en verifier la

croissance. Apres un premier

sejour, les enfants peuvent y

retourner les deux annees suivantes;

a leur depart, ils doivent confier

leur arbre a un nouveau campeur

qui prendra la releve.

Le Rotary Club de Calgary

Olympic a participe a la remise

en etat de l'ancien site d'une

raffinerie de petrole dans Ie centre

ville de Calgary. Ce secteur,

maintenant pourvu d' arbres,

LIEU,MON

MON MILIEU, MES ARB RES EST GERE PAR LA FONDATION

NATIONALE COMMUNAUTAIRE DE L'ARBRE, ORGANISATION NON

GOUVERN EMENTALE DE BI EN FAISANCE SANS BUT LUCRATI F.

OBJECTIFS:

t~ FAVORISER LA PLANTATION D'ARBRES POUR AIDER A
REDUIRE LES EFFETS DES EMISSIONS DE GAl CARBONIQUE

QUI CONTRIBUENT AU REcHAUFFEMENT CLiMATIQUE.

0\~ EDUQUER LE PUBLIC SUR L'IMPORTANCE ECOLOGIQUE

DES ARB RES.

t~ FAVORISER LA CONSERVATION.

e'A EMBELLIR LE CANADA.

habitats fauniques et d'y embellir

certains secteurs. Le Club Lions

de Hunter River et la Central

Queens Wildlife Federation se sont

associes a Mon milieu, mes arbres

pour appuyer ce projet.

Au cours des deux dernieres

annees, plus de 1 million d' arbres

ont ete plantes au Quebec dans Ie

cadre de 180 projets. Lun d'eux

a permis aux membres d'un cl b

d'observateurs d'oiseaux du Bas

Saint-Laurent de s'associer a

Mon milieu, mes arbres pour

planter 775 arbres en bordure

de la reserve nationale de faune

de Pointe-au-Pere, sur les rives du

fleuve Saint-Laurent. Grace ace

projet, il existe maintenant entre la

route et Ie marais cotier une zone

tampon qui protege des aires de

nidification de la sauvagine. Dans

la reserve nationale faunique de la

baie de I' Isle-Verte, des etudiants

MO VEMENT
OPULAIRE QUI
REND RACINE

La Fondation nationale commu-

autaire de I' arbre mise sur un

pa tenariat avec des groupes

environnementaux, Ie secteur

prive et des citoyens. Jusqu'a ce

jour, plus de 1 200 partenaires

ont travaille de concert avec la

Fondation afi de promouvoir la

plantation de plus de 40 millions

d' arbres en milieu rural et urbain.

Au Nouveau-Brunswick, des

chenes rouges ont ete replantes

dans des stations d'ou ils etaient

disparus. A l'Ile-du-Prince

Edouard, dans Ie cadre du projet

de ise en valeur du bassin

versant Rustico, des benevoles ont

plante des arbres afin de creer des

e programme Mon

milieu, mes arbres aide

les Canadiens a faire leur

part pour regler les problemes

environnementaux de la planete

en les encourageant a participer

aux projets de plantation d'arbres

dans leur collectivite.

Ce programme, par I' entremise

de commanditaires du secteur

prive et de partenaires, donne

lieu a un effort national destine

a sensibiliser les Canadiennes et

les Canadiens a l'importance des

arbres, ales rallier au concept de

gerance et a rendre les collectivites

plus vertes et I'environnement

plus sain.
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Marne,
mes a bres

HICIPALITES
E PARTIE

~~)----------

l
Ma rue, mes arbres, un volet de

Mon milieu, mes arbres, reconnait

la precieuse contribution des

arbres ala qualite de la vie dans

les centres urbains du Canada. Ce

programme aide les municipalites

aintensifier leurs programmes de

plantation d'arbres grace aI'octroi

de fonds equivalant aceux qui sont

engages par la municipalite.

La ville d'Edmonton a ete

un partenaire particulierement

enthousiaste. Elle plante depuis

longtemps des arbres sur son

territoire, souvent avec l'aide de

centaines de benevoles. En 1994,

dans Ie cadre du projet Ma rue,

mes arbres, Ie service des parcs

et des loisirs de la ville a plante

670 arbres, notamment des

pins sylvestres et des peupliers

Northwest, Ie long des rues

principales de la ville. Le parc

Strathcona, situe dans Ie centre

ville, a ete embelli par des frenes

Summit, des pins sylvest es, des

cerisiers de Mandchourie et des

ormes. En outre, des benevoles

ont plante 900 arbres d'essences

diverses: soit des epinettes, qes

peupliers Northwest, des frenes

verts, des frenes noirs et des pins

tordus, dans les differents quartiers

de la ville.

nombreux

benevoles,

dresse

l' inventaire

des arbres dans des collectivites,

amenage des bosquets commemo

ratifs, fournit ades collectivites

multiculturelles des renseigne

ments sur la plantation d'arbres

et souligne les efforts deployes par

des promoteurs immobiliers pour

conserver des arbres. En 1994,

dans Ie cadre de ses activites

conjointes avec Mon milieu,

mes arbres, Global Releaf a

plante 35 000 arbres.

Global Releaf; Jour de la Terre

Canada; La Voix; Trees for Life; et

Vie active. L'apport de chacune a

programme est unique.

L'organisme Global Releaf,

affilie aux Amis de la Terre et

reconnu comme ayant mis sur pied

Ie premier programme national de

reboisement sans but lucratif du

Canada, collabore avec Mon

milieu, mes arbres depuis 1992.

Bon nombre de ses activites visent

les forets urbaines. A l'heure

actuelle, cet

organisme,

seconde de

La deterioration des forets

urbaines a entraine la creation

de la Fondation Evergreen. Son

programme de «vegetalisation»

des terrains d'ecole est l'une de ses

principales activites. En 1994, avec

Ie concours de Mon milieu, mes

arbres, 70 000 arbres ont ainsi pu

etre plantes.

Mon milieu, mes arbres collabore

egalement avec des compagnies,

telles Maclean's, Brita et autres.

Les commanditaires du secteur

prive versent des fonds ou

apportent des contributions en

nature pour des activites de

plantation communautaire, de

sensibilisation et d' education du

public. Certaines donnent de

l'argent; d' autres, comme Les

Epiciers IGA, participent ala

mise sur pied de programmes de

plantation d'arbres. Vne autre

compagnie, Sanyo Canada, a

celebre ses 35 ans au Canada en

plantant plus de 70 000 arbres:

des saules, des pins tordus et des

aulnes ont servi aremettre en

etat l' ancien site d 'une mine en

Colombie-Britannique, et des

peupliers faux-trembles, des

bouleaux fontinaux, des peupliers

baumiers et d'autres essences

ont ete plantes dans une aire

de conservation en banlieue

de Calgary.

ES COMPAGNIES
FONT LEUR PART

Un certain nombre d'ONG

(organisations non gouvernemen

tales) encouragent la plantation

d'arbres au Canada : Scouts

Canada; la Fondation Evergreen;

Un arbre pour toi, Canada;

offrira divers types d' abitat

faunique et sera utilise ades fins

d' education en environnement.

Au COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES, LES PARTENARIATS- AUXQUELS A DONNE LIEU MON ILIEU,

MES ARB RES ONT PERMIS DE CREER DES ARBORETUMS, D'EMBELLIR DES ROUTES, DE STABILISER DES'BERGES, DE

REMETTRE EN ETAT DES SITES PERTURBES ET D'AMELIORER L'HABITAT FAUNIQUE.

PARTENAIRES DU REBOISEME T
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Bilan des forets d'interet commercial - SUPERFICIE
Changements survenus entre 1978 et 1992

SUPERFICIE DES FORETS D'INTERET

COMMERCIAL EN 1978

Semis

Jeunes fon~ts

Forets mfires, vieilles, d' ages divers

Superficie en regeneration apres incendies ou insectes

Superficie depourvue d'essences commerciales

10 annees apres ]a reco te

Superficie totale en 1978

CHANG MENTS,1978-1992

Pertes
Superficie recoltee

Superficie incendiee

Superficie touchee par les insectes ou les maladies

Pertes totales

Accroissement
Superficie des secteurs de regeneration naturelle

Superficie p1antee ou ensemencee

Superficie en regeneration apres incendies ou insectes

Sous-total

Superficie depourvue d' essences cOlnmerciales

10 annees apres ]a recolte

Accroissement total

SUPERFICIE DES FORETS n'INTERET

COMMERCIAL EN 1992

Semis

Jeunes forets

Forets mfires, vieil1es, d' ages divers

Superficie en regeneration apres incendies ou insectes

Superficie depour Tue d'essences commerciales

10 annees apres la reco1te

Superficie totale en 1992

millions d'hectares

28,27 ..
93,93

104,20
7,00 ..
1,12

234,53

13,30
10,25 ..
6,88

30,43

19,80 L:J
4,56 ..
4,69

29,05

1,38
30,43

34,06 ..
83,72

102,56
11,69 ..
2,50

234,53

3 % 0,5 %

1978

Pertes Accroissement

65%

t----::U- 4,5 0/0

1978-1992

1%

1992

FAITS SAILLANTS S . R LA SUPERFICIE

.. Entre 1978 et 1992, les incendies, les insectes et les maladies ont affecte une plus grande superficie de foret

commerciale que la coupe. Les perturbations naturelles ont touche en moyenne 1,14 million d 'hectares par

annee, et la coupe, 887 000 hectares, soit 0,4 % de l'etendue de la foret commerciale.

.. Plus de 4,5 millions d'hectares ont ete plantes ou ensemences entre 1978 et 1992. Cependant, les surfaces

depourvues d' e sences commerciales ont connu une croissance nette de 1,4 million d 'hectares (environ

93 000 hectares par annee).

BILAN DES FORETS D'INTERET COMMERCIAL

84



Bilan des forets d'interet commercial- VOLUME
Changements survenus entre 1978 et 1992

milliards de m-'
VOLUME DES FORETS D'INTERET

COMMERCIAL EN 1978

Semis

Jeunes forets

Fon~ts mures, vieilles, d' ages divers

Vo ume tota en 1978

1978-1992

CHANGEMENTS, 1978-1992

Pertes
Volume recolte

Volume incendie

Volume perdu acause des insectes ou des maladies

Pertes totales

Accroissement
Volume dans les nouvelles zones en regeneration naturelle

Volume dans les zones nouvellement plantees ou ensemencees

Croissance du bois sur pied

Accroissement total

2,45
1,13
0,95 ~
4,53

0,16 CJ
0,08
5,22 ~
5,47

Pertes

54,1 %

Accroissement

VOLUME DES FORETS D'INTERET

COMMERC AL EN 1992

Semis

Jeunes forets
Forets ~ res, vieilles, d' ages divers

Volume total e 1992

ACCROISSE:vIENT NET EN VOLUME

0,43
6,97

18,22
25,62

0,94

~

CJ

71,1 %

1111,7%
1992

FAITS SAILLANTS SUR LE VOLUME

.. Entre 1978 et 1992, Ie volume des arbres croissant dans les forets d' interet commercial du Canada a connu

une croissance nette de 4 %.

.. La coupe represente plus de 54 % du volume preleve sur les forets d'interet commercial. On a recolte en

moyenne 163 millions de metres cubes par annee, alors que les pertes dues aux incendies, aux insectes et

aux maladies s'elevaient a 139 millions de metres cubes par annee.
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Stade des semis
Arbres de moins de

1,3 m de hauteur.

Jeunes forets
Arbres de plus de
1,3 m de hauteur.

--,',' , --:",;-.-
-., •••• j"

Forets mures
Bois pret it etre

recolte.

RESUME

Le Bilan des forets d'interet commercial presente un survol general des

changements qui sont survenus dans la composition de ces forets entre

1978 et 1992. Les incendies, les insectes, les maladies et la coupe de bois

sont les seules perturbations considerees dans les forets d'interet ommer

cial. On a presente separement les perturbations d' origine naturelle et

celles qui sont dues it la personne. Les incendies, les insectes et les

maladies font partie du cycle natureI de renouvellement de toute foret.

La coupe du bois est I'activite humaine qui a Ie plus d' effet sur les forets.

§UPERFICIE

Les donnees sur la superficie montrent comment la repartition des forets

d'interet commercial varie dans Ie temps. lei, on a suppose que la super

ficie totale de ces forets restait constante a234,53 millions d'hectares.

Ces chiffres ne couvrent que les forets d'interet commercial. II ya

2,2 millions d'hectares supplementaires de foret ou les classes d'age

n'ont pas encore ete etablies. On n'a pas tenu compte des terres qui ont pu

changer de statut (par exemple les forets devenues terres agricoles, ou

l'inverse). Au cours de cette periode de 15 ans, les incendies, les insectes

et les maladies ont affecte une plus grande superficie que la coupe. Les

causes naturelles de perturbation ont touche en moyenne 1,14 million

d'hectares par annee et la superficie recoltee a ete de 887 000 hectares

(0,4 % des forets commerciales).

Plus de 4,5 millions d'hectares ont ete plantes ou ensemences, soit

34 % de la superficie exploitee. On a laisse les secteurs touches par les

incendies, les insectes et les maladies se regenerer de fa<;on naturelle

(sans planter), ainsi que Ie reste des surfaces recoltees, habituellement

apres avoir procede acertains travaux preparatoires. On tend de plus en

plus it recourir ala regeneration naturelle pour maintenir la diversite

naturelle de la foret et reduire les couts. Cependant, pendant cette periode

de 15 ans, les secteurs ou la regeneration n'avait pas produit d'esp' es

cammerciales lOans apres la coupe se sont accrus de 1,4 million

d'hectares (soit environ 93 000 hectares par annee).

Au cours de cette meme periode, il y a eu une augmentation de

5,79 millions d'hectares, au 20 %, de la superficie des forets au stade de

semis, ce qui reflete l'etendue des forets qui sont Ie lieu d'une regene

ration apres une coupe ou une perturbation naturelle. La superficie des

jeunes fon~ts a diminue de 10,21 millions d'hectares, ou 11 %, soit parce

que celles-ci ont vieilli et atteint Ie stade de maturite, soit parce qu' elles

ont ete touchees par des perturbations naturelles comme des incendies.

r..; etendue des forets mures, vieilles et d' ages divers a legerement diminue,

soit de 1,6 million d'hectares ou 1,6 %. Cependant, en 1992, les forets

agees representaient encore 44 % des forets cornmerciales. La superficie

ou se produit une regeneration naturelle suite ades incendies, des
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invasions d'insectes ou des maladies est passee de 7 a11,69 millions

d'hectares, soit une augmentation de 67 %.

Au cours de la periode de 15 ans, les etendues depourvues

d'essences commerciales plus de 10 ans apres la coupe ont plus que

double, passant de 1,12 a2,5 millions d'hectares. (Ce chiffre est inferieur

acelui mentionne dans Ie rapport de 1993 et il represente les nouvelles

donnees provinciales sur la regeneration forestiere. Voir page 75.) Dans

ces secteurs, la regeneration a fait apparaitre une grande variete de

plantes, d' arbrisseaux et d'arbres comme les aulnes et les saules, mais pas

assez d' arbres ayant une valeur marchande pour que I' on considere la

regeneration comme un succes du point de vue commercial. Cet element

merite quelque attention, mais la superficie en question ne represente que

1 % environ des fon~ts d' interet commercial.

Les secteurs concernes sont encore comptes dans les terres

forestieres commerciales car ils sont en mesure de produire du bois ayant

une valeur commerciale. Au bout d'un certain temps, dans la plupart des

cas, la succession naturelle finira par retablir des essences forestieres

comrnerciales. Cependant, si I' on veut que ces memes especes parvien

nent as'installer dans un avenir proche, il faudra probablement proceder

ades travaux de sylvicul re sous une forme ou une autre, comme Ie

desherbage ou les coupes d'eclaircie.

II est difficile de rendre compte de la dynamique des forets

commerciales aI' aide d'une image statique COlTIlne celIe qui est donnee

dans Ie present document. Pendant la periode de 15 ans que nous avons

consideree, les jeunes forets ont vieilli, certains secteurs ont ete incendies

ou devastes par les maladies ou les insectes, certaines des forets mures,

vieilles ou d'ages divers ont ete coupees et Ie cycle a repris, la

regeneration faisant apparaitre de nouveaux peuplements de semis.

VOLUME

De 1978 a1992, Ie volume des arbres des forets d'interet commercial a

connu une augmentation nette de 940 millions de metres cubes, ou 4 %.

Le volume moyen es recoltes mmuelles etait de 163 millions de metres

cubes, comparativement a139 millions de metres cubes detruits chaque

annee par Ie feu et les autres sources de perturbation d'origine naturelle.

Le volume de bois au stade de semis s'est accru de 130 millions de metres

cubes, et celui qui etait au stade de jeune foret a diminue de 200 millions

de metres cubes. La baisse du volume de bois present dans les jeunes

forets reflete la di inution des superficies parvenues dans cette classe

d'age. Le volume de bois des forets mures, vieilles ou d'ages divers a

augmente de 1 milliard de metres cubes parce que ce type de foret occupe

une tres vaste etendue. Bien que la croissance des forets agees soit lente,

comme celles-ci representent presque la moitie des forets d'interet

commercial, cette augmentaLon equivaut ala plus grande partie de la

croissance totale des forets et de leur accroissement en volume.
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Vieilles forets
Arbres qui ont depasse

Ie stade de maturite.

:r; age de Ia maturite

varie d'une espece a
I'autre, allant de 80 ans

pour Ie pin gris

a700 ans pour Ie

sapin subalpin.

Foret d'ages divers
Forets ou l'age des

arbres varie de

fa~on importante

(habituellement de

plus de 20 ans).



CHAPIT E CINQ

Profils forestiers
DIFFERENTSINTERVENANTS

terre forestiere

..............

-r:- ....._-:-:-~:
~-::~ ....~

CANADA (1994) INDUSTRIE FORESTIERE

968584 ha

82%

18%

I 967 388 ha

12%

9%

8%

17%

23 %

71 %

12400

9.6 mi liards de S
5,8 milliards de S

-223 milliards de S

+19,0 milliards de S
44.2 milliard de $

48%

52 %

Valeur des e~p()I:.tations 19?3J. 26,7 milliards de $

Bois d'ceuvre de resineux 34 %

... Pap.i~~· j()~.~·~~I ..
Pate de bois

Principaux marches aI' expor.tation(I9.9.3)
Etats-Unis .

Japon _
Cnion europ.e.el:ne
Autres

Balance commerciale ( 1993)

Contribution au Pi B (1993)

Valeur des livraisons (1992)

:vIarche interieur

. E:cportations
~ombre d'etablissements (1992)

8 705 exploitation forestieEe.
3 a14 industries du bois
681 papier et activities. connexes.

En~plois (1994)e 847 000

339 000 emploisdirects
508 oqo emplois .indirects

I ~mploi SUI: 15 ..
Traitements et salaires (1992) f
1\ouveaux investissements (1993)

71 %

23%

6%

64%

15%

21 %

20.5 millions d'ha

227 millions de 111'

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

~~~~!ati~~ . . ~~,i_~i~i~_~

Sup~~~~~~~le -.-YJ2,O~~I~~~_~~~~

~l!~~!.!l<:~.~~_~~_~~ ~~~~__~~~~_s_~~a_
Terre forestiere 417,6 millions d'ha-_._._-_.__.__._._---_._-._-_._--_._._---_._-------_.-_.__._._-"_._--_._-"-_._---_._--"--
Parcs nationaux millions d'ha

~~!._~~_P!-<!~,}_~E}~~~ . . ._~~_'2~~!~~~_s~~~_~

Provi ciale
Federale
Privee

!xe.e.d~.f().r.ets. Resineux
Feuillus

..........M.....e....l.a.n.g~s
Possibilite ann.ll.eHe de c()upe ~'

Recolte (volume) - bois rond industriel b 169.3 millions de m'

Recolte (superficie)
~~at'd~s .t~rres pu.bIiqu~s·;..~~~·lt~esc ( 1992)

Boisees II 191 837 ha

Peu boisees 2 487 167 ha

I?~roli~tion par les insectes d

lncendies de forets

a. b. c. d. e,f mil' pages 95 ef 96.
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Chene rouge (Quercus rubra)

ILE-DU-PRINCE
EDOUARD

Epinette noire (Picea mariana;

TERRE-NEUVE
ETLABRADOR

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

7%
1%

92%
37 %

28%
35 %

2 976 ha

86%
14%

42843 ha

87 ha

Propriet~. _ Provinciale
.- _... - ..._.. - - ~ -

Federale
Privee

:rxpe de.f().r.~~~ .~e.sine.ll)( .
Feuillus

... ~~I~~lJ~e.S
~()ssibilite al~I~~I~ll~.~ec()llp.~{( O,~ million de 111'

~ec()l~e. (volume)~. 0,2 million de m'

Recolte (superficie)

~t~t··~~.~. t~l:l:~~.p~.bji911~~·.~~~·~lt~~.~.c...
Boisees 27 018 ha
Peu boisees 4 364 ha-_._._ _.~.~- -..- - --- _ _.- _._._--_ .._..

~~f?1i.~!i().ll pa~·lesil1~ectes d

Incendies de forets

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

~r.~eE.~~~~_ _~_~·()·v:i~~<:i~}~ _. 99 %
Privee 1 %

!ype de fore~~ ~_~~i~~~~~ _ ~~..~.
Feuillus 1 %

-----------_._----.-.-.. "-- - _.". ._------_._-- -- ---- _._ ' _ ~._- ---_ _... - "." ~._-

.~~I.~ll~.~.s...... 5 %
.~~~.s.i.~i.t.i~~.'1.1~1~.u..e.I}~.~~..~.().~p.e ..{~ },O millions de 111'

~~~()~~~~~()I~l.~~l.~.. 2,? !_l.lilli.o~~.ct.~.I~'

~~c.~lt~.(s..u.p.~r~c..i~L. . .29.6~9 ha
~tat des .!e1T~S pubIiqu~s.J~~.oltees c _ _

Boisees 2488 921 ha 78 %----"._ _._._---------_. ._._ -------- - - __ .

Peu boisees 136 433 ha 22 %
- _ •• _-_•••••_----_ •••••••• -- •••• <." •• _------_ ••• __ •••••• _. _._-------_ •••_--_.

De~()I.i~tionpar les insectes...{~ _ _ _.. ~. ?.5Q.lla
Incendies de fon~ts 26 998 ha

INDUSTRIE FORESTIERE

nOll disponible
non disponible

25

53 %

non disponible

85 000 de S

100%
+785 000 de S

INDUSTRIE FORESTIERE

ya.leul: _~e.s~J:Cp'ol~atiOl~s.(I~9.31.
Bois d'reuvre de resineux

. - ~ _.

P.~:in~!p~ll.~ marcl:e.~ ..~I'~~p()I:!a!i?n( I~?3).
Etats-Unis

Balance commerciale (1993)

ya1e.ur desl.i~l"<3:is()ns 1992)
N().mbre. d' e.tablissements (1992)

.1..1 eJ:Cp.I~~~~!~()~J()I:e.s.ti~re.
13 industries du bois

. 1 papi~l:et activi~ies ~onnexe ._

§Inplois( !9?~)~ ... ...._...... ....:l.~~.d.i.sponible.
Traitements et ~alaires (1992) f non disponible
Nouveaux investissements (1993) non disponible

{(, b, c, d, e,f \'Oir pages 95 et 96.

y.aI~!~l: ..~~S_~J:CP.()Et.~!~.()l~S..(I_~.9.~.2 455 millions de S
p~ei.e.l)()l:l~1!.~I.. 100 %

~r.i.t:I~.ip.~.1l.~..~~~~:~~~.~ ..~.I.'.~.~P.()1:!~.t_i()I.1J }.~.9..3) _ .
Etats-Unis 34 %

-- --- _.. ---_ .. -- -_.... -- -- ---_. -_ .. -_.. . ~. -.~ _.

....._:t:J.~i()ll.~l:ll ..()Pe.~~_~~. . 34 %
.~.rl~~r.ig~I.~.~ll~yct.~t.~~~:~I:~l~ 19 %

E3.~1~1~.~~~().I:lI1:.~I:~i.~l~Jl.~.9..3)....._...._.. =~48 nlill.i~n~.~e $
,!~I.~~r ct.~~.. Iiyraisons 1.9.92) 110n disponible

1\.ombre d' et~blis~.e.ment~(!9..~2) .. 128

..~~ ..~~1'1.?~.!.~!i.()~.fo.~:~s!iel".e.._
37 industries du bois

...................._... __ .. _- .. _-

. .._ _.._ ?P.~P.}~I:.~! .~.~tiyiti~s..~.?I:I~~~~.s. .
§rl~pl().i~.U9.?~)e.. ... .... }g.goo

6 000 e~nplois directs

4 000 emplois indirects _ .

... ... L.e.ll~P..~()i. sur 19
~I:~i!~rn.~nts et sal~ires. ~ 1.992).

1'J().~.y~~.UX.illv~sti_s~~.n~~I:ts. (1~9.~)

{(. b, c. d, e,f \'Oir pages 95 et 96.
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NOUVELLE
ECOSSE

Epinette rouge (Picea rubells)

NOUVEAU
BRUNSWICK

Sapin baumier (Abies ba!sall1eaj

~_~.p-.l!_l~~~~~__. . . . .__. 2~_~_?QQ_

§.l!12~~!i~~_~~~~~~ . ._.?_,_~~i~~~~~~~~_a_

~~~J:)_~~!!~!~_~~_.!~_~~~}~ . . ~~~_~~~~~~~-,!'_~~
Terre forestiere millions d'ha

~~E~~_.PE?~~~~~~~~ .. _. . ._.__.__ }_!_.~_Q9._.~_~

J?~p_l!!~.!i_~~ . . . .__.__. .__~~.Q..!QQ.
~_l!12~_r_!i~~~_!?~~~~_. 7_'?__~~~~~_~~~~_a_
~~p.~E!!~!~~l!_!~!!~!~ . ~:~_~~i_~~~~.~h_~..
Terre forestiere 6,1 millions d'ha
. _._-"-------_-0_--.----_.__._._-_0_._._---_._._._--_.-.__._._._.._-_._---_.-.-----_._-_._._._._._._._._._._-._._._.__._.__..

~~.r_~~_.PE?~~I2~L~~~_ .. . .. . ._. .. _._. .~_~._~_~9._~_a_

RESSOURCE FORESTIERE (1993) RESSOURCE FORESTIERE (1993)

42 780 ha

96%
4%

196355ha
668 ha

100 650 ha

10,9 millions de m'
8,8 millions de m'

48%
1%

-----------.------.------.----.--.---.-------------...

51 %

45 %

27%
28%

. Provinciale

Federale
Privee

!XP..~ ..?~.f~I:e.t~ Resineux
Feuillus

...~~I.~.11!S.e.S ...
~?~.~i.~i.'i~~ ..~~I:~I.~l_'.~ ..~~.~?~lP.~ ..(I ..

Recolte (volume)b
Recolte (superficie)

~t~~ ..~.~:~.:~~li·~~·p.~~.li.9.~~~ ..l·~~.?l.t~~.~ ..~...
Boisees 431 798 ha

----------- -- - -------------------~_.. ._----_._------------------_._--_ _ .

Peu boisees 19 058 ha

P.e..f?l.i.~~i.?~ ..P..~l:.l~~ ..!.~~~~~.t.~s.(I ...
Incendies de forets

81 %

19%
25 042 ha

368 ha

28%
3%

--------_._----------_ _---------_._--_ .

69%
46%
31 %

..................--....
23 %

Provinciaie'
.................................................

Federale
.. _-_ _---_._--_ _--- ..- .

Privee
.. -_ .... _-_ .. _-_. __ ._-----•...

Ty.P..~.gef?I:~t.~... Resineux
Feuillus

.. ~~.l.~l:!Se.S .
.r..?~~i.~.i.li.t.e...~I1.~~l~~.I.~ ..~~~?':lp..~.(I. . \3.. milli.l)ll~.~~ll.1'.

~A~.?I.t~.J~?l.~~:.~)~.. 4,2 millions de m'

~~~.?lt~ ..c.~':lP.~lfi~.i.~)...
~.t~~A~~..~~l:l:~~ ..py~.li.9~~~ ..r.~.~.?~~~.~.~ ..(1.???).c. .

Boisees 740 101 ha
.................................

Peu boisees 136246 ha

P.e.f?1.~~t.i.?11.E~.r.J~.~ ..i.I1.~~.~.t~~ .. (1
Incendies de fon~ts

INDUSTRIE FORESTIERE INDUSTRIE FORESTIERE

554

non disponible

820

69%
16 %

8%

non disponible
442 millions de $

+ 1.2 mi liards de $

22 milliards de S

1,3 milliards de $
...- _- _._ _ .

30%
25 %

21 %

Y.~I.~~1:..?~.~ ..~~p..?l:t.~.ti.?11~ ..(1?9..~)
Pate de bois

................. -----._-.

............... .. ..... .. .1~y!1·~~y~.P.i.~~.s.~~..~~1!?~~.
..........r.~.P..i.e.l:.j?~ll~:~l .

Principaux marches al'exportation (1993)....... ··································Et~·t~·~Ul~i~······· .

............~l!.i~l~ ..~lJ.l:()p~~.~I:~ .
...........J~P'?I:.

~.~.lal:~~ ..~.?l:~m.~I:~~~l.~ ..~.l9.9.3.) ...
Valeur des livraisons (1992)
----------------- ---------------_._.- .

~ombre d'etablissements (1992)
...............---.--._ .

........... ()()?~.)(.P.l.?i~i:lt.i.?.11 ...r().r.~s.t.i~r~ ....
129 industries du bois

2..~.p.i:lp.i~.r..~~ ..~~!!.~.!t~~.~.~l:~~~~~ ...
~l:~pl?i~.(l??~Le. 20 000

.. .. ~.~.9g9.~11:pl.?i.~..~!1:~~t~ .
. ?QqO.~I?.P..l?.is..i.I1.?i~·~~~~ ..
.. .....1~~p.l.oL~ll.r. 1..5 .

Traitements et salaires (1992)
.- - _- -_._._---.-._--_._.- -.-_.--------_._.-

1\ouveaux investissements (1993)
a, b. c, d, e mil" pages 95 er 96.

53 %

38 %

69%
17%

498 millions de $

206 millions de S

+480 millions de S
878 millions de S

(f, b. c. d, e mil' pages 95 er 96.

y.~l.~.lJl:A~~ ..~~p.?r.t~~i?l~~ ..~1..?~.3.} .

.......P..~.P..i.~~)?~r.~~l .
Pate de bois

~Ei11.~.ip~~1~..1?~.r.~~.e..s ..~..1.'.~~E?r.t.~.ti.?~ ..c.l.??~).....
Etats-Unis

..................................

. 1!l~i~l:~lll·?p~~l~l~~.
Balance commerciale (1993)

........."... . ~ _ - .

Valeur des livraisons 1992)
Nombre d' etablissements (1992)

..............................~?,~.~.)('p"l.?i.t~~i.?I~.f?l:~.~t.!e.l~~ ....
84 industries du bois

. -

..... .....1..~.P.~P..i~I:.~.t.~~~iyit.~~.~?1:11~~~S...
§1.1:pl~i~Jl~9..~.te.. 18 000

.. . .. JLQqQ.~.l?P..~?is.?iE~~t.~........... .
. . ..7..ggQ.~11:P..l?.i~ .i.I~~i.I:~~.~s..

....................I.~l?P.l?i..~~lr.}..1.
!.~-.~.i~~l::~I1.t~ ..~~..s.~-'~il:~.~.{l.?~?) ...
...·~~1\'~~~1~ ..i11y~~~i.~~.el:1~.1~t~ ..~.I??~)
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QUEBEC

Bouleau jaune (Belli/a
alleghaniellsis Britton)

ONTARIO

Pin blanc (Pinus strobus)

.~?~~I_~!!?E ._. . .__ . ._._._. . 2_~2~_!_QQ

~~p-~~!!~!~-~-~~!~_.._------------------_._-_._--~~-~~!-~~~~~~.~~'-~~
.~~~~~!!~i!_~~_~_~E!~!~__ . ._ .. .__}~?2_II!!~~~~~_~~~.~.
Terre forestiere millions d'ha

~~_~~_s_~~-?_~!~~!~_,!~_. .. Z~!_~~~~~~~_~~~~

~?E.~L'!.!!?~ __. ._. . . .!.~2?_~_~QQ_

~~2~_Jii_~_~_!?_t~~~ . }_Q?-'2_I?.i~I_i.?~~~~~_~

~~p_~~!'!~_i~_~~_!~~.r~.~_~ .. . . . ...~2~!_~~!~~.~~_~~~~
Terre forestiere millions d'ha

~~~~_.E~?_~~.£~~.~ .__ . ._. ~:LI?.i~~~o_~~~~~~

RESSOURCE FORESTIERE (1993) RESSOURCE FORESTIERE (1993)

311 623 ha

89 %

11%
67 %

14%
19%

84 %

16%

ProvinciaIe 88 %
.._-------- - .. _--_._-_............. -- _-_ .

Federale 1 %
... ---- .

Privee 11 %
---------_._------_ _-------------_ .._----------------------_ _- -- __ .._--_ - .

Type de ~o..r.et~ ~~~.~':l~lJx.. 56 %
Feuillus 18%

..._ _.- -

................................ I\1.~I.~.I~~~S...... 26 %
Possibilite annuelle de coupea q~~..~11dlion d'ha

.~~~~.I~~.~.\I.?llJ.I1~~t... 23,2 millions de 111'

~.~~~I.~~ ..~~tl.P.~E~.~~~) ~.Q?.OOO ha

~~~t.~~.~..t.e.~·~~ ..P.~?J.iq~l~~ ..r.~~.?~.~.~~~ ..(1.?9..2.X~ .
Boisees 2 820438 ha

. _ _ .,.

Peu boisees' 558004 ha
...................•.... . ..

I?~f.~li.~~i.~.~ ..pa.~:.I~~..!.~~.e.~~~.s. ..~ 18,6 millions d'ha

Incendies de forets 104 705 ha

INDUSTRIE FORESTIERE

Provinciale
Privee

! ype ~~.fore.t~ ~.~.S.i.ll.~.lI.~ .
Feuillus

...........................................J'.t1~.I~.~~~~ ....
~?~~.i~~I.i.t~ ..~J:l.I1.t.I~~I~.~~~.()~P~.~... .....5.(j.,.S..~11.illions de m'

I3:~.~?.1~~..c.'1.?11I.J!l.~1.~.... .. . J2.,~..I.l1.illi.~J~~..~:.1ll'
Recolte (superficie)

~~~t:·~~~.:~~:~:~:~.. IJ:l~~Xi.g.lI.~.sr.~~~!t.~.e.~.~ .
Boisees 3 769 565 ha 92 %
Peu boisees 336 736 ha 8 %

............................................ _--_._--_ __ __ - __ .........•••...-_.

12~~().li~.t.i~.l1y.~~·J~.s ...i~~.~.~~~.~ ..~ 57 238 ha

Incendies de forets 128 234 ha

183000

2,6 milliards de S
........................... ....

1,2 milliard de 5)

95 %

26%
23 %

22 %

2565

2,4 lilliards de S
LI milliard de S

4,9 milliards de $

INDUSTRIE FORESTIERE

fl, b, c, d, e l'oi,. pages 95 et 96.

y~.I~~I: ..~~.~ ..~~p~r.t.~~.i~~~ .. \}..9..9..~) .
....~a.p..i~.':)()~.r.I1.~.I..

............._............... ~utres.p.':lp.i.e.E~ ..e.~..~.~I.ions
Bois d' reuvre de resineux

...................

~1·i.I1.~.ip..a.lJ~.I?~.I:~~~~..~.I.'.~.~p().I~~ti()I1 ..(I.??~) ...
Etats-Unis

l?a.I.~.I1.~.e.~.?I??J!le.l:~i.~.1~.Q.~~~) - 2,5 milliards de S
ya.I~.tl.l:Ae..s.li.'v'I:~i~~!1~..(!???L 10,3 milliards de S
1\ombre d' etablissements(1992)
................................................................................

1 563 exploitation forestiere
695 industries du bois

. ~g!..p.<:lp.i~r..~.~.<:l~.t.i'l.i~~.s. ..~.?I1~~.x.-~.~
~1??p~.().i~.(!.9..?~!.e. .!.62.qgg
......................................s.}.gqg.e.'?p.l.~i.~~i.l:~.~.t~ ..
.................................. .??qqg.~':l1.P.I.~.i.~.i.I1~.i.r~~t~

....J..~I~?pl().i~ll.r}9
Traitements et salaires (1992)
~ouveaux investissements (1993)

. ..................•...

6,5 milliards de $
- --~ ..

41 %

19%
15 %

y~.I.e.~I~·.~~~..~~P~I~~.t.i~J:l.s..Q.?~~) .
....~.~J2.i~r..J.?ll.I:I~~.1 .

.........................................A.lItr.~~.p..a.p..i~.I:~ ..~.t..~.~.':t~.ll.S.
Bois d'reuvre de resineux

--_ _-- " _.. __ .

~~:i.~~.iI'.~.lI.x.-.'?a.l:~.~~.~.~.J'.~x.-P'~I~~.ti()~l..(I.??D... . .
Etats-l:nis 86 %
. - - - .

........~.~l.i()~.~~I.r()I'.~.e.':l':l.~ 8. .o~
Balance commerciale (1~?~) _ _.... 5.7 milliards de $

Val~tJLdes livrai~~I!.SJ!.??~.L I.L~.. rrli.lliarct.s.~: $
Nombre d'etablissements (1992) 3 394

..._--_._--_._------_ .._-----------_._-_ -

... 2..Q~} ..~~pl.~i.t.~~i()':lf?l:~~~i~.r.e.
1 143 industries du bois

....?Q.8...P.~p.i.~.':.~t._~~.t.i.'1.i~~.~..~.().ll':l~x.-~.~ ...

~.n.:I'.I.?i~.(l.9.?~)~. .
.. . ?s..Q'O''O'.~I~~p.I?is. ..~i.':~~~~

85 000 emplois indirects .

..L.~l~pl?i.~~l.r.l! .
!.1:~i.t~l~l.~.ll.t.S. ..e.~ ..~~I.~.il:~~.~.I.???) ...
:...?lI'1.~~~.~ .. i.l~'v'~s..ti.~~.~I~.~':l.t~ ..(I?.9.3.)

fl, b, c, d, e \'Oir pages 95 et 96.
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MANITOBA

Epinette blanche (Picea g/aucaJ

SASKATCHEWAN

Bouleau apapier
(Belli/a papn'i!eraJ

!>"~~!~~~~ !_!~_!jOO_

Superficie total~ j~~~~~~ns d~_~

§.~~~~~~u~~~~!_~ ~j~_~ill~~~~~_

Terre forestiere 26,3 millions d'ha
.__._-_._._---.-._-,-_._.-_.__._._._-------_._._-_._.-._-----_._._-"--_._-

~~~~_p-~ovi~_':~~.t!.~ .__. . . l_,_~_~~~i~_~~:_h_~_

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

~~p~1~io~__. 1__Q.!_~_~O~_
Superficie totale 65,2 milli ns d'ha

~~perficiedu terrain . ~_~!_~~~~~~~_~~~

Terre forestiere 28,8 millions d'ha._._-------_.__._---_._-_.__.__.__.__._.__._._._._.__.-.-.-.--.--_._-._._-.-.-_._-.-.-.-.-.-._.-

~~~~~_P-~<.>_~~~_':~~~~ ~.Q~_QQQ_h_~

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

97%

2%

1%

56%

24%

20%

19456 ha

4.4 millions de m'

I millions de m'
....................

.....J'v1~lall.!~~_~.
~?ssibil.ite annllell.~ de .c()upe.~t..

~~~?1~~J\i().I~I1!1.e) ~. . ..... .....
Recolte (superficie)

~t~<d~~·.t.~·I:I:~Spubliques..r~c()ltees ~
Boisees 150475 ha 34 %

-_._------ ---.--...._---_....__...-....

Peu boisees 288 397 ha 66 %
. ..... __ ._--------_.- --_ ... _-- --- _._------------------_._-------_ .....

I?~roli.~ti()~J?~r les. inse~t~.~ (~. 398 400 ha

Incendies de fon~ts 660 565 ha

Provinciale

Federa1e
---_._-_._----_. __ .

Privee
.._ .

!!J)e.9~ ~()l~~t~ Resineux
Feuillus

85 %
. _--_._------------_.- - .-.

15%

17400 ha

67 275 ha

7,8 millions de 111'

1,5 millions de m'
... _._ .

10993 ha

Provinciale 94 %

Federale I %
..................,. . .

Privee 5 %
. _._ _-_ _--_. --_ _-_ _ _---- ..__ .

Resineux 67 %

19%

14%

Feuillus
.... __ _----------_._- -.•..•.

. ._}\t1:~I~l1ges_
Possibilite ann~I~I.1e de COllp'~ £I

Recolte (volume)b
-.-.-..... ... . . .

Recolte (superficie)

¢t~~:~~~.:t~~~·~~--p~~Fq~I~~.T~c_()_I_te_~s.c
Boisees 189 511 ha

Peu boisees 32 928 ha
.. _-_ -------_ .. - _ .. ~.

p_~f()_I.i~~i.0!1 ...p~I:.I~s.i.~sect.~s d._.

Incendies de fon~ts

INDUSTRIE FORESTIERE INDUSTRIE FORESTIERE

228

95 %

non disponible

136 millions de S

186

69%

11 %

9%

53 %

21 %

14%

8000

non disponible

101 millions de S

272 millions de S

- .. - -------_._-

+231 millions de S
446 millions de S

V~leur.ge~~)(.P0rtati()ns(199.}) .
Pate de bois

Bois d' ceuvre de resineux
_ .. - _.. . .

........ ~lItresp~pi~.rs et ..caJ1ons
Principaux marches ai' exportation (1993)
.. .. ···········Etat~-U;~is· .

lJnion~~II:op~enn~ ..

.Jap()ll
Balance commerciale ( 1993)
... _------_.- .. _. __ ._-_._-----_._._--_._-- ._ .. _--_. __ .__.... _-

Y~leur d~s livrais()ns(1?92)

'ombre d'etablissements (1992)
--_._----- ----- ._. --.. _.

.12?.~xploitation forestiere

55 industries du bois

....5 pap'i~r et activites connexes

I::.mploi.~(J994)e
5 000 elllplois directs

3 O~Oe.mIJ-'ois indil:~~~s

1..~n~p.l()isur 57.
Traitements et sa1aires (1992) f
. ... .. .

·ouveaux investissements (1993)

+51 millions de $

570 millions de S

£I, b, C, d, emir pages 95 et 96.

Y.!1.I~.~L.~.e~. ~~p.01:~ations (1993) 209 millions de S
Bois d'ceuvre de resineux 46 %

-_._---------_._----_._-- -----_._------- -_._-_.. --_....__ .. _...._...

Papier d'embal~!1ge 32 %

Principaux marches ai' exportation 1993)
. ···············Et~t~~Cl~is

Balance commerciale 1993)

Valeur des livraisons (1992)
. • ....

~ombre d'etablissements (1992)

.1~~..~){ploitationf()I·~~ti~r~ ...
68 in ustries du bois

.2.?P.~E~.~I:..~.t acti:"it.~~.connex.es ..

§~p.i?i~Jl??~~ e. _. 11 000
7 000 ~nlploisdire~ts

. . .. ~.~~O~I~~pl()i~.ill~irects

1~I!1P.l().i .sur .~~ ..
Traitements et salaires (1992)

~ouveaux investissements ( 1993)
....... -. . - _ _- .. -

a. b. c. d. e,f mil' pages 95 e! 96.
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ALBERTA

Pin tordu (Pillus cOli/aria)

COLOMBIE
BRITANNIQUE

Thuya geant fThuya plica/a)

~?P.~!~!!?_~ ._. ~ ..?~g_~_~~
~p_~~!!~!~_!?i~~ .__~6, 1 m~~<:~~~!~

~~P~!!ici~_~u_t~~~~~~ ?~~~illio~~~~_

Terre forestiere millions d'ha

'pares pro~!~~~_~~ ~~~_~~~o~_~~~.

~~£~_ati0.!1 ._. __.__. .__.__. .~_._?g_~_!Q2_

~l!pe'i~~~!?!~!~ .__. y4,8~i~~_~~~'h~

§~per!!~~_9ut~rral~ 2.~:.~~iH~<:nsd'~~_

Terre forestiere 60,6 millions d'ha
----.--._._-.-.-.---.-.---.-.-.-.-.-.---.--.- ..--.---.'-------"-'--'-'-'--'-'--'-----'--'--'--'-'-'-'-'-'-'-._._._._._-

Pa~~~£ro~~~_~~~~ ~~4 million~ha.

RESSOURCE FORESTIERE (1993) RESSOURCE FORESTIERE (1993)

23.4 millions de 111'

14.2 millions de 111'

69%

31 %

990966 ha

5 183 ha

207748 ha

95 %

1%
-----------_._-----. --_ .._---.-." --.".-- .

4%

83 %

5%

12%

7 I,9 millions de 111'

78,0 millions de Ill'

Provinciale
Federale
Privee

!.,YP.e..<:I~J()r~~s Resineux
Feuillus

-_._--------_._-------_. __ ._--------_._-----_._-_ _---------------_ .

.._ }'vf~I.a..ll~~~.

~.()s~i~il.it~.~1~11U.~II~.~~.~()ll.P~ ..~.....
Recolte (volume)b
Recolte (superficie)

~t~t::~i~~:f~.;·r~·~·:p.·~:~I:i(llle.s ~·~~?I.t.e.~~~: ...
Boisees 2 245 763 ha

-------------------------_._--------_._----------_._----_._----_._--

Peu boisees I 002 536 ha
._- --." .... _.. ""----

p~r()l.ia.t~?I~p.~.rJe.s..il~.s.e.~~e.~.(I ....
Incendies de forets

87 %

9%

4%

43 %

37 %

20%

25 633 ha

44565 ha

75 %
. ---- _--_.

25 %

65 500 ha

Provinciale
Federale
Privee

!.x.p'~~eJ?r~t~ ~.~~.illell)( .
Feuillus

. ..1'1~.la.ll~~~..
~?s~ib.~lit~ ..~ll.l1u~I.'.ed.e. ..~()llP.~.a ....
Reeolte (volume)b
Recolte (superficie)

Et~t·d~~··t~I·I:~·~P:li~liqll.e..s.r~~?.'.t~e.~c..
Boisees 204 0 I9 ha

............................ -.

Peu boisees 68 256 ha

p~r()li.~t.i?I~ ..p~r.. Ie..s. ..i~lS.e.~~~.~ ..d....

Incendies de fon~ts

INDUSTRIE FORESTIERE INDUSTRIE FORESTIERE

749 millions de S

+638 millions de S

448 millions de S
- -_._----- ----_._-...... -

0,8 milliard de S

a. b. c. d. e mil' pages 9: ef 96.

3,3 milliards de S
2.2 milliards de S

ya.Ie.~ll·.<:I~.~.~.)(.P()I~a.ti()~~.U??}.L 11.8 milliards de $
Bois d'reuvre de resineux 56 %

Pate de bois 20 %
._.- -_ - _._._._---------_._._ _-_._----_._._._------_._ .

.... ~a.Pi.e.r)()l:lrl~~1 10 %

~1:i.ll~.ipa.~)( .~~~E~.ll.~S..~.. I'~)(.P?I!~.ti()I~(.I.?~3..) ...
ftats-Vnis 55 %

Japon 24 %

. l!I~i?I1.~~ll:()P.~~I~I~e.. I 1 %
Balance commerciale (1993) +11,1 milliards de S
.. . " .

Valeur des Iivraisons 1992) 15.6 milliardsdeS
........... __ ..... __ ... _-_._----_ ...._--_._-_._---_ ... -..... -.

ombre d'etablissements (1992) 3 933

........}J1?~)(.PI.?it~t.i()n.f().r.e..sti~I:~ ...
6 I8 industries de bois

...... ?~ p..a.pi~l: ~.t.~~~i.~'i.t~~ ..~()n.I1~.)(e.s ...
I::.ll~p'I?isU??~) e 187 000

9? 9.9q~l~lpl.ois.<ii.re.~~s. ..

. ~?9.q9..~.n~.PI.?}s.i~~.i~·~~.ts. .
..I~.I.-r1pI().i.s.~II·? ...

Traitements et salaires (1992)

:'-Jouveaux investissements ( 1993)

559

13%

54%

16%

53 %

22%

milliards de S

ya..~~~II~.~~.~~)(P?r~a.ti()I~.s.~.1.?9~.!....
Pate de bois

-_ .. _---_._--_._--_._--- ----- .. _-_ - .

Bois d'ceuvre de resineux

.. ..~~.I~I~e.~~I~.g.a.llfl:~S.
Principaux marches aI'exportation (1993)
.................. ····················Et~·t·~~UI;i~······················ .

......................... J~rOll ..
~~Ia.ll.~~.~.?In..n~.el~~i.a..I~ <.'.??~.L ..
Valeur des livraisons 992)
Nombre d'etablissements 1992)

.... ...3~.?e.~p.I().i.~a..t.i.()~f()I~~.~~i~I:e...
172 industries de bois

... .... 3~papie.r e.t~~ti~:i£~s..~?nl1e.)(e.s.

I::.ll.lpl?isJl.?91).e. 34 000

.. .. .1?.9Q.O .e.I?p'I()is.<iire..~.t~ .
1~.q99.e.1~1P.lois..il~<iire.~ts. ...

. l~ll~P..I.?L~~I.r}S. ..
Traitements et salaires ( 1992)
~ouveaux investissements 1993)

a. b, c. d. emir pages 95 ef 96.
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TERRITOlRE
DUYUKON

Le Yukoll 11 'a pas ellcore

adopte lIlI arbre

emblelJlatiqlle.

~_~E~}~~!~~ . . . ~2_~0~_

~~perfi~~_!?~~~ ~8}_~i~~~:~~~

~~p_~~!!~~~~~~~~jn_._. j2~_~~~<:~_~~~
Terre forestiere 27,5 millions d'ha

-------- - - --- --- - -- -- - - --- -- -- ---- -- - - ---- --- ---------

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

~.l~?P'l:!.~.t~... Feder~l~............. 100 %
Type de fon~ts .~~sineux 75 %

Feuill s 2 %
----------------------------------------------------.

........................................~~1.a.~1.~.~.s. . 23 %
Possibilite annuelle de coupe u 0,01 million de m'

R~~~it~··(~~l~;~~~)b····························..···· ·:·.§,-(~ ..1;i:I:I;??::~~1;1;·
~~~.?}t.~(~~IP..~~·~~i.~) .. 634 ha

§t<:l~ ..~.~.s.. t~l!.~.~.p.lJ.~.~i.c.I~I~.~ ..~~~?!~~~.~ ..(l.??~y. .
Boisees 3 269 ha 67 %

Peu boisees 1 634 ha 33 %

p~l?n~~i:():;i.:p~l·:x~~:.f.li~:~~.~~·~..(~.._··: ..:.::.:....:..::··.:...:::.::::······27··000 ha
Incendies de forets 86 116 ha

u, b. c, d voir pages 95 et 96.

TERRITOlRES DU
NORD-OUEST

Pin gris rPiilllS ballksiallaj

~~E.~}~!~~~ . . . ~:!_?QQ.

~~J~~r:.~_~~~_~.!~~ ~_42'~!.~~i!!i.?!ls d~_a_

~~..P_~!icie_E..'0err~E ~~.?,3_~illi~~~...<!~~.

Terre forestiere 61,4 millions d'ha_._._-_._.__._._.__._._.__.~.._.__._._.__._._--_._.__._._-_._-_._._-_._--_.__._.__._._._._._-_._.-

RESSOURCE FORESTIERE (1993)

~.r.?p.r.i.~.t.~.. Federa1e 100 %

!Xp.~.~~f()!~e~~.. Resineux 29 %
Feuillus 5 %

. ~.~

........ ..r\.~~1.a..~1~.~.S..... 66 %
Possibilite annuelle de coupe u 0,30 million de 111'

~~.~?F~.·(~?l~?~~}:~·.:·························· ·····.:··.::.·:Q,:~fl;;:ll!.~~ ••~~··l;~.
~~~?I.t.~ ..(~~lp~.r.~~i.~.t. .. .. 51.?.ha
Etat des ten-es publiques recoltees ~ .

Boisees 244 ha 7 %

Peu boisees 3 422 ha 93 %
Defoii'~ti~n p~~·l~~'.i~~e~t~~..i· '5'3 600 ha

Incendies de forets 858 557 ha

(f, b, c, d mil' pages 95 et 96.
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REMARQUES

LES SOURCES DE DONNEES

Statistique Canada, Environnement Canada, l' Association canadienne des pates et papiers et Ie Service

canadien des forets constituent les principales sources de donnees. Une bonne partie de I'information a ete

recueillie par les ministeres provinciaux et territoriaux des ressources naturelIes.

LES ARBRES EMBLEMATIQUES DES PROVINCES

Les profils presentes dans les pages precedentes comprennent une illustration des arbres emblematiques

designes ou officiellement adoptes par les provinces. Seulle Yukon fait exception.

TERRES FORESTIERES

Les donnees concernant les terres forestieres du Canada proviennent de l'Inventaire des forets dll Canada

1991. La carte de la page 88 indique les frontieres du territoire forestier.

RESSOURCES FORESTIERES

Les donnees sur la propriete sont presentees pour la superficie totale des terres forestieres.

a PossibiliM annuelle de coupe: Le niveau de recolte etabli par les provinces et les territoires pour ne

certaine periode est connu sous Ie nom de «possibilite annuelle de coupe» (PAC). La PAC comprend

des donnees ala fois pour les resineux et les feuillus. Les donnees pour Ie PAC de Terre-Neuve, de

l'Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Quebec et du Manitoba

comprennent les terres federales, provinciales et privees. Compte tenu des differences mentionnees

ci-dessous, on ne peut pas calculer une PAC nationale simplement en additionnant les PAC provinciales

et territoriales.

La PAC nationale qui apparalt ala page 88 a ete obtenue en estimant certaines donnees pour les

terres federaies et privees et en convertissant en volume les donnees ayant trait a1'Ontario.

L'Ontario fournit des donnees pour la PAC (appelee dans cette province «perte maximale

tolerable») en hectares seulement.

Les donnees pour la Saskatchewan et l'Alberta ne comprennent pas les terres privees.

La PAC pour la Colombie-Britannique ne comprend pas toutes les terres privees.

La PAC pour Ie Yukon ne comprend que les terres federales.

La PAC des Territoires du Nord-Ouest comprend les donnees pour les terres territoriaies et

federaies.

b Ricolte: Les donnees nationaies et provinciaies pour la recoite ne comprennent que Ies donnees sur Ie bois

rond industriel. Les niveaux de recolte des provinces pour Ie bois de chauffage industriel ou Ie bois abnller

peuvent atteindre 2,3 millions de metres cubes.

La PAC pour Ia Colombie-Britannique ne comprend pas toutes les terres privees, mais les donnees

sur Ia recolte Ies incluent. Le taux annuel de coupe peut fluctuer et dans certains cas exceder la

PAC. Toutefois, sur une periode de cinq ans, les donnees sur la recolte peuvent etre equivalentes a
la PAC ou moins eIevees.
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C Etat des terres publiques rtJcoltees : Le rapport de cette annee presente de nouvelles donnees cumulatives

sur 1'etat de la regeneration sur les terres publiques provinciales exploitees depuis 1975. Les donnees pour

les terres privees ne sont pas incluses. Le terme «boise» se rapporte aune terre dont Ie couvert fore stier

rencontre certaines no' e de production de bois etablies par des agences d'amenagement forestier de

chaque province et territoire. Le terme «peu boise» se rapporte aune terre exploitee qui necessite

des traitements d'amenagement, tels la preparation du terrain, la plantation, l'ensemencement ou Ie

desherbage, pour etre conforme aux normes etablies. Cette categorie comprend egalement les terres qui

n'ont pas encore fait l'objet d'un releve.

d Defoliation par les insectes : Les donnees sur les insectes proviennent des organismes provinciaux

et territoriaux. Elles comprennent seulement les cas de defoliation moderee agrave. La defoliation

n'implique pas toujours Ia mortalite; par exemple, il arrive souvent que les peuplements frappes par une

defoliation partielle parviennent ase retablir sans etre trop touches dans leur croissance. Une carte ill stre

l'ampleur de la defoliation pour chaque type d'insecte. Une region donnee peut etre touchee par plus d'un

insecte ala fois. On peut ainsi obtenir un compte en double ou en triple dans les regions touchees de la

sorte, ce qui donne une surevaluation de la superficie totale defoliee.

L'INDUSTRIE FORESTIERE

e Emplois : Le chiffre national des emplois comprend tous les emplois directs et indirects dans Ie secteur

forestier. La somme des emplois indirects dans chaque province ne correspond pas au chiffre national

parce que les donnees des provinces n'incluent pas les emplois indirects crees aI'exterieur de leurs

frontieres.

Les quelques emplois dans Ie secteur forestier de 1'Ile-du-Prince-Edouard ne sont pas comptes

par Statistique Canada.

f Traitements et salaires : Comme certaines provinces ne possedent que quelques usines, certaines donnees

provinciales portant sur les traitements et les salaires sont confidentielles et donc non disponibies.
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CANADA (1994) ETATS-UNIS (1993)

257,6 millions
916,6 millions d'ha
298,0 millions d'ha

............................

.. . ~~ O(o'p~ivee

.......3..~..O(o..IJ.~~.I.i9 ue

Po ulation
.. _-------_._----_ ..... _---..-....

Su erficie t tale
Terre forestiere
Propriete

6 % privee

29,3 millions

23 % federale
71 % provinciale

417,6 millions d'ha
921,5 millions d'ha

Propriete

Population

Terre forestiere
Superficie totale

Principa1es exportations (1993)
Bois d' reuvre de resineux
Papier journal
Pate de bois

34%
23 %

17 %

~1:i11.~ip..a..l~s. ..~)(P.?1~a..ti?~~ .
Pate de bois
Billes

.........~.a.P.i~E.~'.~I~~a..1.1a.~~.~~ ..c..a.~~?~~ .
Bois d'reuvre

23 %

17%
17 %

14%

Emp10is 339 000 emplois directs
Production du bois rand industriel(1993)169,3 millions de m3

.......................__.__ ... __...._-------_.

l:::~1p.l.?i.s. . 1 393..O'9.9...~~~p.1.()i.s.~i.r.~.c.~~
Production du bois rond industriel 402,5 millions de m3

CHILI (1992) BREZIL (1992)

Popu ation
Superficie total
Terre forestiere
Plantations
Propriete

~1:i.11.~.ip.a..le.s...~.)(.P.?r~a..ti?~.s.(.~.??~.2 ...
Pate

.... _---_. ----_._-----_ ... --

............................. l:3il.I~s. ..e.t.c.?p.~a.l')( ...
Bois d'reuvre

44%
26%
17%

Population
Superficie totale
Terre forestiere
Plantations

Principa1es exportations

Papiers et cartons ...
Pate de bois
Panneaux derives du bois

~.l11EI?is.(}.?.?IX ...
Production du bois rond industriel

158,7 millions
845,7 millions d'ha
566,6 millions d'ha

3,8 millions d'ha

------ --------------------- --.- - .

41 %

37%
13%

14 ...?~..l .~~p'~?i.s..
millions de m3

Production du bois rand industriel 17,7 millions de m3

..........

SUEDE (1992) NOUVELLE-ZELANDE (1992)

22%

20%
.......... " .

20%
._ .._--_._-_._---_._---_. __ __ ---

16%

. _--_ .

Pl:il~~.ipa.I~~.~.)(p.?r~~ti?I1.~ ...
Pate de bois

. .......Xa.P.i~ES.~t~a..l:t.?l~S. .
Billes
Bois d' reuvre

!'?e~l~t.i?.'1. 3,4 millions
Superficie t~tale 27,1 l.'1ill.i.().I1~~~.ha

Terre forestiere 7,5 millions d'ha
Plantations million d'ha

8,8 millions
40,8 millions d'ha

• _.. ••••••••• • ••• 0-' •• •••• •••• • .... __ ~...

22,9 millions d'ha

. ?~.yo.p.~i~~~.

. ~.6'Yo.p.ll~li9 .. ~.

~.<>.p.ll.l~.t.i.?~.. .
~ll.p.~~.t:i.c.i~.t.?!~l.~. .
Terre forestiere

~~:~p.Ei~!~ ....

P.ri~c.ipa.I.~s.~~P.?I:ta.~i().11S. . . . .
........... Xa.pi.~I:S...~~.~a.l·~<:)I~S.. .. 54 %

Bois d'reuvre 19 %
Pate de bois 14 %

J::'!1pl()is .
Production du bois rond industriel

14O'?~.9.~1~1pl<:)is.dir.~cts.

49,1 millions de m3

J::n:pI?is .. . ....}9.1. 14.~I:~p'Ic:>i ... directs
Production du bois rond industriel 15,0 millions de m'
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PRINelPALES STATISTIQUES
TENDANCES DES DIX DERNIERES ANNEES

DONNEES SOMMAIRES

POSSIBILITE ANNUELLE DE COUPE

(1993)

227 millions de m3

RECOLTE

(1993)

968 584 hectares ..

INCENDIES

(1993)

1 967 388 hectares ..

PLANTATION ET ENSEMENCEMENT

(1993)

451 965 hectares ...

PREPARATION DU TERRAIN ET SOINS

CULTURAUX DES PEUPLEMENTS

(1993)

765 160 hectares A

DEPE SES EN AMENAGEMENT FORESTIER

(1993)

2,4 milliards de dollars

EMPLOIS

(1994)

847 000 e _plo's directs et indirects

TRAITEMENTS ET SALA RES

(1992)

9,6 mHl'ards de dollars

EXPORTATIONS

( 993)

26,7 mi liards de dollars

VALEUR DES L V AISONS

(1992)

44,2 milliards de dollars

CONTRIBUTION DU S CTEU FORESTIER

A LA BALANCE COMME CIALE

(1993)

22,3 milliards de dollars

EPENSE§ EN MMOB lLISATIONS E

REPA ATI NS

(1993)

5,8 milliards de do I rs T

Nota: Certaines de ces statistiques sont detaillees dans les pages suivantes.
indique une augmentation par rapport al'annee precedente.

T indique une diminution par rapport al'annee precedente.

PRINCIPALES STA TISTIQUES
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PLANTATION ET ENSEMENCEMENT (1993)

Au cours de la derniere decennie, les ententes federales-provinciales

territoriales sur la mise en valeur des ressources forestieres ont entraine

une intensification de la plantation et de I'ensemencement au Canada.

Les efforts ont surtout ete concentres sur les superficies qui avaient ete

perturbees par des incendies, des insectes, des maladies ou I' exploitation

et qui ne s'etaient pas regenerees. Le niveau de la plantation et de

I' ensemencement a legerement baisse depuis 1992. La plupart des

provinces dependent de plus en plus de la regeneration naturelle.

1993
variation annuelle en °/0

hectares 1 an lOans

Plantation et ensemencement
milliers d'hectares

1 600 ---------

I 500 --------r"H"'"'f--

1 400 ----1

300-

r
200

I' • I •
lOa

Source: Service canadien des forets.

PREPARATION DU TERRAIN ET SOINS CULTURAUX DES

PEUPLEMENTS (1993)

L' ec1aircie, la fertilisation et l' elagage des forets recemment plantees

ameliorent la croissance et la qualite des jeunes arbres.

Les superficies visees par les activites de preparation du terrain et

de soins culturaux des peuplements au Canada sont passees de 350 000

hectares en 1983 a863 000 hectares en 1989. De 1989 a1992, elles ont

diminue de 19 %, tout comme la plantation et l' ensemencement. En

1993, toutefois, les activites sylvicoles ont augmente de 10 %.
- if f-

I I

-

I

11-

, 600

I 400
I

I

I 200

I

I 0 ~

800

I

IPreparation du terrain et soins
Iculturaux des peuplements

milliers d'hectares

11000 ---------

variation annuelle en °/0
hectares 1 an lOans

Source: Service canadien des forets.

1993
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DEPENSES EN AMENAGEMENT FORESTIER (1993)

Au cours de la derniere decennie. une plus grande part des activites de

regeneration et d'amenagement des forets canadiennes a ete assignee aux

entreprises qui recoltent la ressource. Entre 1981 et 1990, les depenses en

amenagement forestier ont double. Ces depenses ont diminue legereme t

depuis 1990.

Depenses en amenagement forestier
milliards de S

3.0 ---------

2.5 -------I-~..".._

2.0----~----

1.0 -;6L----j

0.5-----j

1993
milliards

de $

va iati n annuelle en 0/0

an 10 ans

Emplois directs
milliers d'empJois

350 , 7'" /
1300~

250 ---------

200 ---------

150 -----=-----

100 --'------------

* Les donnees pour 1987 ne sont pas disponib1es.
Sources: Association canadienne des pates et papiers et

Service canadien des fon~~ts.

EMPLOIS DI RECTS (1994)

Au cours des dernieres annees, les entreprises du secteur forestier

canadien se sont dotees de nouvel equipement de transformation et elles

ont adopte des techniques qui ne necessitent pas une main-d'reuvre aussi

importante. Par consequent, 1es debouches offerts aux travailleurs peu

specialises ont diminue, tandis que la demande en main-d' reuvre

qualifiee augmentait. Dans l'ensemble, Ie niveau d'emploi est passe de

311 000 emplois directs en 1993 a 339 000 emplois en 1994. Les

entreprises d'exp10itation forestiere et 1es services forestiers ont connu

des augmentations substantielles. A I'heure actuelle, Ie secteur forestier

fournit 1 emploi sur 16 au Canada.

a I
1994

millers d'emplois
directs

variation annueHe en 0/0

1 an 10 ans
oc
oc
C'

Exploitation forestiere

Services forestiers 16

+22,9 -0,02
--~ ---------

+23,1 +3,2

Ensemble des industries 339 +9,0 +0,9

Source: Statistique Canada.
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EXPORTATIONS DE PRODUITS FORESTIERS (1993)

En 1993, la valeur totale des exportations de produits forestiers canadiens

s'est accrue de 16 % pour atteindre 26.7 milliards de dollars. Cette

hausse etait particulierement marquee en ce qui concerne 1es exportations

de bois d'ceuvre, qui ont augmente de 44,3 % en raison d'une demande et

de prix plus eleves. D'autres produits forestiers ont egalement connu une

demande beaucoup plus forte. Alors que la valeur des exportations de

pate a diminue de 8,4 %. Ie volume exporte a augmente de 9 % par

rapport a 1992. Cela indique Ie declin subi par les prix de la pate

resultant de la surproduction continue a 1'echelle mondiale. Les

exportations de papier journal ont augmente legerement, passant de

5,8 milliards de dollars en 1992 a6.1 milliards en 1993.

Exportations de pr duits forestiers
milliards de S

10---------

I 8 --------+_

4 -tL-.,...---#---:,":-----

g: I

, Autres produits forestiers

i Pate de bois

Exportations totales

6.5
4

26,7

+16,0

- 4

+16,0

+11,6

+~.8

+7,6

Source: Statistique Canada.

BALANCE COMMERCIALE (1993)
Le niveau de vie des Canadiennes et des Canadiens est etroitement lie a
I'exportation des produits forestiers, dont la majeure partie est vendue

aux Etats-Unis (71 %). tandis que I'Cnion europeenne en achete 9 % et

Ie Japon, environ 12 %. En 1993. l'apport des exportations de produits

forestiers representait 22,3 milliards de dollars de la balance

commercia1e du Canada. Cette valeur depasse Ie chiffre record qui avait

ete enregistre en 1989. Le bois d'ceuvre de resineux y a contribue pour

beaucoup avec des prix plus eleves et un volume exporte accru.

0 I

<". .,., t- o- e-
<'":

cc oc oc oc e-
o- e- e- O' 0' 0'

15 ~------'''"----______.j~

10 ---\----jf-----'---

Balance commerciale
millia ds de S

25 ---------

I 20

variation a Inuelle en 0/0

1 an 10 ans

milliards
de $

, .

1993

Source: Statistique Canada.
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IMMOBILISATIONS ET REPARATIONS (1993)

Les depenses en immobilisations et en reparations ont diminue

sensiblement en 1993. Cette baisse reflete particulierement la faib1e

rentabilite des entreprises de pates et papiers. Les depenses en capital de

l' industrie forestiere sont cycliques. Elles etaient sensiblement plus elevees

pour 1es secteurs de l'exploitation forestiere et des industries du bois,

En 1993, les augmentations a la capacite de production ont affiche un

declin important par rapport ala h'es forte hausse enregistree entre 1988 et

1991. La majorite des depenses ont servi aparachever les projets entrepris

au cours des annees precedentes.

Immobilisations et reparations
milliards de S

I 10

f"f"': trl r- C'
:.0 oc oc ~

0' 0" C'- 0'

1993

milliards

de $

variation annue Ie en 0/0

1 an 10 ans

, Exploitation forestiere 0,4 +19,2 +0,1

Bois d'reuvre
millions de m'

70---------

60 ----IF~~-----:n--

50 -=.".-----'---

30 ---------

Depellses totates. . -:.. ' -....··~,8 ;(~.--:- ;~~'~-,1,7':: ': . :+,8,3. :.
;O~...... -::... _, :, __-" ~',:-::",-".-,,",:-:.:..__ ••• __ "Y-.1.~~~:_~'2:. ~_ ...~.~ ...~,..;~~.~. ~ "l'" -:;.,: d._

Source: Statistique Canada.

BOIS p'aUVRE (1993)

En 1993, la production et l'exportation de bois d'ceuvre au Canada ont

connu une hausse, maintenant Ie niveau d'amelioration atteint en 1992 et

inversant Ie declin graduel qui avait commence durant la recession

mondiale. Les exportations ont augmente de 9,5 % sur Ie plan de 1a

quantite, et de 44 % au point de vue de la valeur. L'industrie du ois

d'ceuvre a realise des profits beaucoup plus eleves, a cause de

l' augmentation des prix et de la demande dans la construction

domiciliaire. Les exportations de bois de resineux vers les Etats-Unis ont

compte pour 82 % du total exporte en 1993. Le prix du bois d'ceuvre est

demeure eleve en 1994.

10 I

1993

milJi ns
de m J

variation annuelle en 0/0

1 an 10 ans

Consommation

Source: Statistique Canada.

17,6 +1,8 +1,9
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PATE (199)

Le secteur de la pate est hautement cyclique: de fortes fluctuations dans

les prix et les niveaux de production se produisent avec Ie temps. En

1993, la production canadienne de pate a augmente tres legerement,

pendant que la co sommation au pays diminuait.

Alors que Ie volume de la pate exportee augmentait, les prix de la pate a
la baisse sur les marches mondiaux contribuaient a reduire la valeur de

ces exportations de 8 % par rapport a1992. Cependant, en 1994, les prix

de la pate ont augmente considerablement.

Pate
millions de IOJ1l1es

25 ----------

/'-20 ,

variation annuelle en 0/0

1 an 10 ans1993

, Consommation

millions

de tonnes

13.8 -3.1 +0,8

10 ----------

5 I

• I

Source: Statistique Canada.

PAPIER JOURNAL (199)
La demande de papier journal a ete lente ase remettre de la recession du

debut des annees 90. Les prix du papier journal ont ete tres bas en 1993,

et Ie secteur a continue a subir des pertes nettes. La consommation au

pays a augmente legerement en 1993, tandis que la production et les

exportations connaissaient une hausse pour la premiere fois depuis la fin

des annees 80. Toutefois, une augmentation importante des prix depuis Ie

debut de 1994 devrait influer sur la rentabilite.

L'utilisation de fibres desencrees a continue d'augmenter en 1993, grace

a la presence de nombreuses nouvelles usines de desencrage. Mais etant

donne la montee en fleche des prix pour les vieux j ournaux, la

construction de certaines usines de ce genre a ete reportee.

Papier journal
millions de lonnes

10 ------=-----

1993
millions

de tonnes

variation annuelle en 0/0

1 an 10 ans
0 I

M V) r- 0-
0-

M
oc oc oc oc 0-
0- 0- 0- 0- 0- 0-

. Consommation 1,1 +5,1 +1,8

Sources: Association canadienne des pates et papiers et
Service canadien des forets.
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FORMATION DE DIOXINES (1994)

grammesian

Formation de dioxines

400 ---------

variation annuelle e 0/0

1 an 5 ans
grammes
par annee1994

Formation de dioxines 5,4 -8,5 -42,4

La nouvelle reglementation du gouvernement et l'utilisation de nouvelles

techniques par les usines de pates et papiers ont entraine une ameli ration

considerable de l' environnement au cours des sept dernieres annees.

Entre 1988 et 1994, il y a eu une reduction de 98,5 % dans la formation de

dioxines et de furanes. On poursuit les recherches en vue de trouver des

agents de blanchiment inoffensifs pour l'environnement. La formation de

pate sans chlore elementaire augmente plus rapidement que celle de tout

autre type de pate blanchie. En moins de quatre ans, la production

canadienne de cette pate sans chlore s'est elevee a5,5 millions de tonnes, et

elle equivaut actuellement a environ la moitie de la production canadienne

de pate chimique blanchie.

-

-
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-

-

-

- ._- ,--
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Sources: Institut canadien de recherche sur les pates et papiers et

Environnement Canada

QUANTITE D'EFFLUENTS (199)

La qualite de l' environnement constitue 1'une des principales

preoccupations des annees 90, et elle a une influence sur les decisions et

les depenses au sein de l'industrie forestiere canadienne. Environ Ie

quart de toutes les depenses actuelles en capital servent ades projets lies

ai' environnement dans Ie secteur des pates et papiers, ce qui correspond

aune nette augmentation par rapport a la decennie precedente. En outre,

apeu pres 75 % de ces depenses ont ete affectees a 1'amelioration de la

qualite de l'eau.

De plus, les modifications apportees a la Loi Sill' les peches, adoptee

par Ie gouvernement federaL ont entraine une reduction considerable des

niveaux de 1a demande biochimique en oxygene (OBO) dans 1'eau et des

matieres totales en suspension (MES) qui peuvent se deposer au fond des

rivieres et des lacs.
I \

25--------''''r---

30-~;__------

35---------

Quantite d'effluents (DBO et ~lES)

kg/tonne

:5,,= .
10~

I 20--------'l,j,---

1993
kg par variation annuelle en 0/0

tonne 1 an 10 ans

Source: Association canadienne des pates et papiers.
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GLOSSAIRE

ARBORETUM: Jardin botanique

plante d' arbres cultives ades fins

d'exposition publique.

BANQUES DE SEMENCES :

Installations d'entreposage de lots

(ou de sacs) de semences.

CHICOT: Arbre mort mais reste

sur pied et dont les feuilles et la

plupart des branches sont

tombees.

COUPE A BLANC: Methode

d'amenagement forestier qui

comprend l'abattage complet d'un

peuplement. La coupe ablanc ou

coupe rase peut se faire par blocs,

par bandes ou par parcelles.

COUVERT FORESTIER : Ecran

forme par l'ensemble plus ou

moins continu des branches et du

feuillage des cimes d'arbres

voisins.

DERACINEMENT : Disparition

d'une espece ou d'une sous

espece dans une region, mais non

pas sur toute son aire de

repartition.

DIVERSITE VERTICALE : Terme

decrivant la structure de la foret

da s Ie sens vertical atravers Ie

couvert forestier.

DOMAI E VITAL: Exigences

d'espace vital d'une espece

donnee. La taille d'un organisme

et son mode de vie sont

deter inants.

DROITS DE COUPE: Droits payes

par les compagnies ou les

particuliers pour pouvoir recolter

Ie bois sur les terres publiques.

ECOSYSTEME : Systeme

dynamique englobant en une

seule et meme unite fonctionnelle

les plantes, les animaux et autres

organismes ainsi que les elements

abiotiques du milieu.

ECOZON E : Vaste unite

ecologique presentant certaines

caracter'stiques dans la diversite

geographique et ecologique. On

distingue 15 ecozones au Canada.

ESPECE EN DANGER DE

DISPARITION : Espece menacee

de disparition imminente au

Canada ou sur une vaste etendue

de ce territoire.

ESPECE MENACEE : Toute espece

qui sera vraisemblablement en

danger de disparition au Canada

si les facteurs qui la rendent

vulnerable ne sont pas elimines.

ESPECE VULNERABLE: Toute

espece qui n'est pas menacee

mais qui est particulierement

exposee aIe devenir parce que Ie

nombre d'individus est reduit ou

en declin, ou que son aire de

repartition est restreinte, ou pour

toute autre raison.

ETAGE DOMINANT: Etage Ie

plus haut du couvert d'une foret,
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generalement forme par les

branches et les feuilles des arbres.

EXPLOITATION EN BOIS COURT:

Mode d' exploitation consistant a
executer l'abattage, Ie fa~onnage

et Ie tron~onnage des arbres en

billes de 1,3, 2,6 3,2 ou 4,8

metres de longueur avant de les

transporter a1'usine.

EXPLOITATION PAR BLOCS:

Coupe de la totalite des arbres; il

s'agit donc d'une modalite

d'application de la methode de la

coupe rase, sauf que la zone visee

est plus petite.

EXPLOITATION SECONDAIRE:

Situation dans laque Ie les forets

de seconde venue fournissent

moins de bois d'reuvre que les

forets naturelles.

FEUILLUS : Arbres qui perdent

leurs feuilles en automne. Ils

appartiennent au groupe

botanique des angiospermes.

FORET DE SECONDE VENUE

Foret que s'est etablie

(naturellement or

articificiellement) apres

l'enlevement de la vieille foret.

FORET D'INTERET

COMMERCIAL: Terre forestiere

sur laquelle peuvent pousser des

essences commerciales dans un

delai raisonnable.



FORET REGENEREE : Terre

capable d' assurer la croissance

d'arbres. Dans ce contexte, la

croissance implique la presence

de semis et de gaules.

Fo ~ RIPICOLE: C'est la foret

des bords de cours d'eau abritant

une communaute distincte de

certaines especes animales et

vegetales.

FORETS CLAI RES: Appellation

proposee pour les forets

naturelles, communes dans les

regions nordiques du Canada.

Ces forets sont un melange de

marecages et de zones OU

croissent de petits arbres, dans

lesquelles on peut retrouver

egalement des forets tres

productives.

FORETS DE PROTECTION :

Appellation proposee pour

decrire les forets protegees

contre la coupe par Ie biais de

politiques. Ces terrains forestiers

sont les «boucliers» des lieux

fragiles, tels que les bassins

hydrographiques et les pentes

abruptes.

FORETS PATRIMONIALES

Appellation proposee pour les

aires hautement proteges des

terres forestieres du Canada. Ces

lieux designes par les orga

nismes federaux et provinciaux

sont classes selon les categories

definies par 1'Union mondiale

pour la conservation et proteges

de I' exploitation commerciale

par des lois.

GESTION AXEE SUR LES

ESPECES : Type de gestion de la

faune et de la flore ne visant pas

it gerer toutes les especes, mais

plutot it choisir quelques especes

d'une importance ou d'un interet

particulier (par exemple des

especes de gros gibier, des

especes en danger de disparition)

et it concentrer les programmes

de gestion sur ces especes.

GESTION INTEGREE DES

RESSOURCES FORESTIERES :

Approche holistique de la

gestion forestiere englobant la

preservation, la protection,

l'extraction et l'exploitation, et

impliquant la gestion de deux ou

plusieurs ressources dans la

meme zone, comme l'eau, les

sols, Ie bois d'reuvre, les

paturages, les poissons, la faune

et la flore ainsi que les loisirs.

GESTION PAR ASSOCIATION:

Methode de gestion selon

laquelle les especes sont

assemblees en groupes d'apres

les similitudes dans les

exigences de leur habitat. Une

espece sert it categoriser Ie

groupe; la gestion visant la

conservation de I'habitat de cette

espece particuliere garantit la

conservation des autres membres

de l'association.

HABITAT: Milieu dans lequel

vit une population ou un

individu; cette notion englobe

non seulement Ie lieu occupe par

une espece, mais egalement les

caracteristiques particulieres de

ce lieu, comme Ie climat ou la

disponibilite de nourriture et
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d'abris appropries, permettant de

satisfaire aux besoins

biologiques de cette espece.

HABITAT DE lISIERE : Type

d'habitat vaguement defini, se

situant it la limite entre deux

differents types d'habitats.

Generalement, les habitats de

lisiere partagent des

caracteristiques avec les deux

types d'habitats adjacents et

presentent egalement des

caracteristiques particulieres de

transition d'une grande

importante pour la faune et la

flore.

INTEGRITE DE L'tCOSYSTEME :

Qualite d'un ecosysteme nature1

non amenage ou amenage dans

lequel les processus ecologiques

naturels preservent la fonction, la

composition et la structure du

systeme.

LIVRAISON : Tout envoi de

marchandise it l' interieur ou it

l'exterieur du Canada, excluant

les inventaires.

MICROORGANISMES :

Organismes microscopiques

unicellulaires ou pluricellulaires,

tels que les bacteries, les virus,

les levures, les algues, les

champignons et les protozoaires.

MODE DE REGENERATION PAR

COUPE RASE AVEC SEMENCIERS :

Coupe rase it l'exception d'un

petit nombre de semenciers

disperses pour assurer la

regeneration.



MODE DE REGENERATION PAR

COUPES PROGRESSIVES: Mode

comportant deux coupes; la

premiere laisse des troncs ou des

groupes d'arbres acertains inter

valles pour fournir Ie couvert

vertical au sol et les especes

necessaires a la regeneration; la

seconde est entreprise dans Ie

nouveau peuplement (dont les

arbres sont tous du meme age)

etabli sur Ie site.

NICHE (ECOLOGIQUE) :

Environnement unique servant a
assurer l'existence d'un

organisme ou d'une espece.

PANNEAU DE PARTICULES

ORIENTEES : Panneau constitue

de faisceaux etroits de fibres

orientees dans Ie sens de la

longueur et disposes diago

nalement en couches aI' aide

d'une colle a base de resine.

PAYSAGE : Ensemble de zones

territoriales qui se distinguent

par des differences dans les

formes de relief, la vegetation,

1'utilisation et des caracte

ristiques d'ordre esthetique.

PEUPLEMENT MIXTE :

Peuplement constitue de

gymnospermes (resineux) et

d'angiospermes (feuillus)

fortement meles.

POPULATION: Ensemble des

i dividus de meme espece qui

vivent dans une zone

geographique donnee, en un

moment particulier.

POSSIBILITE ANNUELLE DE

COUPE (PAC) : Volume de bois

d' amvre dont la coupe est

autorisee, chaque annee, pendant

une periode donnee, sur un

territoire bien defini. La PAC

permet d' imposer Ie niveau de

recolte visant a garantir un

approvisionnement en bois

d'reuvre a long terme.

PROVENANCE: Zone

geographique ou lieu d'origine

d'un lot de materiel reproducteur

(generalement sous forme de

semences, de pollen ou de

boutures) pour lequel Ie

processus de selection naturelle a

entraine l'apparition de certaines

caracteristiques communes chez

les populations.

RESINEUX : Arbres produisant

des cones et dont les feuilles

sont des aiguilles. 11s

appartiennent au groupe

botanique des gymnospermes.

REVOLUTION: Cycle de

regeneration, croissance et

exploitation d'un seul

peuplement.

SOUS-ETAGE : Btage inferieur de

la vegetation dans une foret.

Generalement forme par la

vegetation au sol (mousses,

herbacees, lichens), des herbes et

des arbustes

STRUCTURE VERTICALE :

Structure formee par differentes

couches de la vegetation dans

une foret.

SUCCESSION: Changements dans

la composition des especes d'un

ecosysteme dans Ie temps

SUPERFICIE EN REGENERATION:

Terres ayant ete recoltees

recemment (il y a moins de 10

ans) et terres devastees par des
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perturbations naturelles comme

les incendies, les insectes et les

maladies.

SURANNE : Arbre ou

peuplement qui a depasse l' age

de maturite, ou Ie taux de

croissance diminue et les arbres

s'affaiblissent.

TERRE FRANCHE : Terre exempte

de quelque charge, dette, droit

ou imposition.

TORDEUSE DES BOURGEONS DE

L' EPIN ETTE : Insecte qui ravage

l'epinette et Ie sapin. I..:insecte

adulte pond ses reufs sur les

branches d'arbre. Les chenilles

se nourrissent essentiellement

des nouvelles pousses de la

branche. II en resulte une

defoliation, puis la mort de

l'arbre.

VERGER A GRAINES : Plantation

d'arbres (preselectionnes en

fonction de leurs caracteristiques

genetiques superieures) isolee de

sources exterieures gen6tique

ment inferieures, et objet d'un

amenagement intensif et a
donner une production

abondante de semences.

VIEILLE FORET: Peuplement

d' arbres murs ou surannes

relativement a I'abri des activites

humaines. Le peuplement peut

comporter de multiples couches

de couvert forestier ainsi qu 'une

vegetation d'age et d'essences

varies.

ZONE D'EXPLOITATION : Zone

forestiere dans laquelle une

partie ou la totalite du bois

d'reuvre a ete recemment

coupee.



ORGANISMES
RESSOURCES

Pour en savoir davantage sur les forets du Canada et I'engagement du pays pour un
amenagement forestier durable, vous pouvez vous adresser aux organismes enumeres ci-dessous.

STRAGEGIE NATIONALE

SUR LES FORETS

SECRETARIAT

Coalition pour la Strategie

nationale sur les fon~ts

580, rue Booth

Ottawa ON KIA OE4

Tel. : (613) 995-0947

Alberta Forest

Products Association

20 - 11738 Kingsway Avenue

Edmonton AB T5G OX5

Tel. : (403) 452-2841

Telec : (403) 455-0505

Association canadienne des

pates et papiers

Edifice Sun Life, 1ge etage

1155, rue Metcalfe

Montreal QC H3B 4T6

Tel. : (514) 866-6621

THee. : (514) 866-3035

Association des ecoles

forestieres du Canada

a/s de School of Forestry

Lakehead University

955 Oliver Road

Thunder Bay ON P7B 5El

Tel. : (807) 343-8511

Telec. : (807) 343-8116

Association forestiere canadienne

203 -185, rue Somerset Ouest

Ottawa ON K2P OJ2

Tel. : (613) 232-1815

Telec. : (613) 232-4210

Association des industries

forestieres de l'Ontario

130, rue Adelaide Ouest,

piece 1700

Toronto ON M5H 3P5

Tel. : (416) 368-6188

Telec. : (416) 368-5445

Association nationale de

foresterie autochtone

875, rue Bank

Ottawa ON KIS 3W4

Tel. : (613) 233-5563

Telec. : (613) 233-4329
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Association sylvicole ca adienne

a/s de Brinkman and Associates

Reforestation

520 Sharpe Street

New Westminster BC V3M 4R2

Tel. : (604) 521-7771

Telec. : (604) 520-1968

Bureau du bois de sciage

des Maritimes

P.O. Box 459

Amherst NS B4H 4Al

Tel. : (902) 667-3889

Telec. : (902) 667-0401

Council of Forest Industries

1200 - 555 Burrard Street

Vancouver BC V7X IS7

Tel. : (604) 684-0211

Telec. : (604) 687-4930

Federation canadienne de la faune

2740, Queensview Drive

Ottawa ON K2B 1A2

Tel. : (613) 721-2286

Telec. : (613) 721-2902

Federation canadienne de la nature

1, rue Nicholas, piece 520

Ottawa ON KIN 7B7

Tel. : (613) 562-3447

Telec. : (613) 562-3371



Federation canadienne des

proprietaires de boises prives

188, rue Prospect

Fredericton NB E3B 5P8

Tel. : (506) 459-2990

Telec. : (506) 459-3515

Habitat faunique Canada

7, avenue Hinton nord, piece 200

Ottawa ON KIY 4Pl

Tel. : (613) 722-2090

Telec. : (613) 722-3318

Institut forestier du Canada

1005 - 151, rue Slater

Ottawa ON KIP 5H3

Tel. : (613) 234-2242

Telec. : (613) 234-6181

IWA-Canada

500 -1285 West Pender Street

Vancouver BC V6E 4B2

Tel. : (604) 683-1117

Te ec. : (604) 688-6416

Ministere de I' Agriculture,

des Peches et des Forets

Gouvernement de l'Ile-

du-Prince-Edouard

P.O. Box 2000

Jones Buildi g

11 Kent Street

Charlottetown PE CIA 7N8

Tel. : (902) 368-4830

Telec. : (902) 368-4846

Ministere de I'Environnement et

de la Gestion des ressources

Gouvernement de la

Saskatchewan

3211 Albert Street

Regina SK S4S 5W6

Tel. : (306) 787-2930

Telec. : (306) 787-2947

Ministere des Forets

Gouvernetnent de la

Colombie-Britannique

1450 Government Street

Victoria BC V8W 3E7

Tel. : (604) 387-1285

Telec. : (604) 387-6267

Ministere de la Protection de

I'Environnement

Gouvernement de I'Alberta

9915 - 108 Street

Edmonton AB T5K 2C9

Tel. : (403) 427-3552

Telec. : (403) 422-6305

Ministere des Ressources

naturelles

Gouvernement du Manitoba

327 Legislative Building

Winnipeg MB R3C OV8

Tel. : (204) 945-3785

Telec. : (204) 948-2403

Ministere des Ressources

naturelles

Gouvernement de la

ouvelle-Ecosse

P.O. Box 698

7th floor, Founde 's Square

1701 Hollis Street

Halifax NS B3J 2T9

Tel.: (902) 424-4121

Telec. : (902) 424-7735
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Ministere des Ressources

naturelles

Gouvernement de Terre-Neuve

et du Labrador

P.O. Box 8700

5th floor, Confederation Building,

West Block

St. John's NF AlB 4J6

Tel. : (709) 729-2356

Telec. : (709) 729-0059

Ministere des Ressources

naturelles et de l'Energie

Gouvernement du

Nouveau-Brunswick

B.p. 6000

Fredericton NB E3B 5Rl

Tel.: (506)453-2614

Telec. : (506) 457-4881

Ministere des Ressources

renouvelables

Gouvernement du Territoire

duYukon

P.O. Box 2703

10 Burns Road

Whitehorse YT YIA 2C6

Tel.: (403) 667-5460

THec. : (403) 667-2438

Ministere des Ressources

renouvelables

Gouvernement des Territoires

du Nord-Ouest

P.O. Box 1320

Yellowknife NT XIA 2L9

Tel. : (403) 873-7420

THec. : (403) 873-0114



Ministere des Richesses naturelles

Gouvernement de l'Ontario

Edifice Whitney

99, rue Wellesley Ouest

Toronto ON M7A 1W3

Tel. : (416) 314-2150

Telec. : (416) 314-2159

Prince Edward Island

Nature Trust

PO. Box 265

Charlottetown PE CIA 7K4

Tel. : (902) 892-7513

Telec. : (902) 628-6331

Service canadien des fon~ts

Ressources naturelles Canada

580, rue Booth, 8e etage

Ottawa ON KIA OE4

Tel. : (613) 947-7400

Telec. : (613) 947-7396

Table ronde nationa1e sur

l' environnement et l' economie

1, rue Nicholas, piece 1500

Ottawa ON KIN 7B7

Tel. : (613) 995-7519

Telec. : (613) 992-7385

FORETS ,\1\ODELES

Foret modele Long Beach

PO. Box 1119

243 Main Street

Uc1uelet BC VOR 3AO

Tel. : (604) 726-7263

Telec. : (604) 726-7269

Foret modele McGregor

PO. Box 9000

6677 Indian Reserve Road

Prince George BC V2L 4W2

Tel. : (604) 962-3549

Telec. : (604) 962-3364

Foret modele Foothills

PO. Box 6330

1176 Switzer Drive

Hinton AB T7V 1X6

Tel. : (403) 865-8329

Telec. : (403) 865-8266

Foret modele Prince Albert

PO. Box 2406

77 - lith Street West

Prince Albert SK S6V 7G3

Tel. : (306) 992-1944

Telec. : (306) 763-6456

Foret modele Manitoba

P.O. Box 10

Mill Road

Pine Falls MB ROE 1MO

Tel. : (204) 367-8895

Telec. : (204) 367-8897
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Foret modele Lac Abitibi

C.P 550

1, rue Park

Iroquois Falls 0 POK 1EO

Tel. : (705) 258-4278

Telec. : (705) 258-3350

Foret modele de l'est de l'Ontario

Sac postal 2111

Chemin Concession

Kemptville ON KOG 110

Tel. : (613) 258-8241

Telec. : (613) 258-3920

Foret modele du

Bas-Saint-Laurent

284, rue Potvin

Rimouski QC G5L 7P5

Tel. : (418) 722-7211

Telec. : (418) 723-6045

Foret modele de Fundy

R.R.4

Chemin Aiton

Sussex NB EOE 1PO

Tel. : (506) 432-2806

Telec. : (506) 432-2807

Foret modele de l'ouest de

Terre-Neuve

89 West Valley Road

Corner Brook NF A2H 2X4

Tel. : (709) 634-6383

Telec. : (709) 634-0255



00 IDO AT URS DE

ON MILIEU,

ES ARB RES

SCF - Region du Pacifique

du Yukon

506 West Burnside Road

Victoria BC V8Z 1M5

Tel. : (604) 363-6034

Telec. : (604) 363-0797

SCF - Region du Nord-Ouest

5320 - 122nd Street

Edmonton AB T6H 3S5·

Tel. : (403) 435-7270

Telec. : (403) 435-7356

SCF - Region de l' Ontario

B.P.490

1219, rue Q een Est

Sault Ste. Marie ON P6A 5M7

Tel. : (705) 759-5711

Telec. : (705) 759-5712

SCF - Region du Quebec

B.P.3800

1055, rue du PE.PS.

Sainte-Foy QC G1 V 4C7

Tel. : (418) 648-7149

Telec. : (418) 648-5849

SCF - Region des Maritimes

B.P 4000

Fredericton NB E3B 5P7

Tel. : (506) 452-3959

Telec. : (506) 452-3065

SCF - Region de Terre-Neuve

et du Labrador

PO. Box 6028

Building 304, Pleasantville

St. John's NF A1C 5X8

Tel. : (709) 772-2311

Telec. : (709) 772-5451
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Regions forestieres
du Canada

PRINCIPALES ESSENCES D'ARBRES

Epinette blanche, epinette noire, sapin baumier, pin gris, bouleau it papier, peuplier f.

Epinette blanche, epinette noire, meleze laricin

Peuplier faux-tremble, saule

Epinette d'Engelmann, sapin subalpin, pin tordu

Douglas taxi folie, pin tordu, pin ponderosa, peuplier faux-tremble

Thuya geant, pruche occidentale, epinette de Sitka, douglas taxifolie

Thuya geant, pruche occidentale, douglas taxi folie

Hetre it grandes feuilles, erable, noyer noir, caryer, chene

Pin rouge, pin blanc, pruche du Canada, bouleau jaune, erable, chene

Epinette rouge, sapin baumier, erable, bouleau jaune

Peuplier faux-tremble, saule, chene it gros fruits Kilometres
o 125 250
, I ,

TERRE-NEUVE
1<:1'

LABRAUOR

OCEAN
ATLANTIQUE

Ressources nllturelles Natural Resources
Canada Canada
Service canadien Canadian "'orest
des forels Service
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ETABLISSEMENTS DU SERVICE

CANADI EN DES FORETS

Terre-Neuve
et Labrador

Nouveau-Brunswick
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C> ( Colombie
V . Britannique

1 SCF - REGION DE TERRE-NEUVE ET 4 SCF - I NSTITUT FORESTIER NATIONAL

DU LABRADOR DE PETAWAWA

Building 304, Pleasantville CP.2000
PO. Box 6028 Chalk River ON KOJ 1JO
St. John's NF AIC 5X8 Telephone: (613) 589-2880
Telephone: (709) 772-6019 Telecopieur: (613) 589-2275
Telecopieur : (709) 772-2576

5 SCF - SAULT STE. MARIE

2 SCF - REGION DES MARiTIMES PO. Box 490
CP 4000 1219 Queen Street East
Fredericton NB E3B 5P7 Sault Ste. Marie ON P6A 5M7
Telephone: (506) 452-3500 Telephone: (705) 949-9461
Telecopieur : (506) 452-3525 Telecopieur : (705) 759-5700

3 SCF - REGION DU QUEBEC 6 SCF - REGION DU NORD-OUEST

1055, rue du PE.PS. 5320 - 122 Street
CP. 3800 Edmonton AB T6H 3S5
Ste-Foy QC G1V 4C7 Telephone: (403) 435-7210
Telephone: (418) 648-5850 Telecopieur: (403) 435-7359
Telecopieur : (418) 648-5849

7 SCF - REGION DU PACIFIQUE ET DU YUKON

AC-SCF ADMINISTRATION CENTRALE 506 West Burnside Road
580, rue Booth Victoria BC V8Z 1M5
Ottawa ON KIA OE4 Telephone: (604) 363-0600
Telephone: (613) 995-0947 Telecopieur: (604) 363-0775


