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RESUME 

Les iles du St-Laurent sont importantes pour Ia nidification de Ia sauvagine mais le 
potentiel faunique de ces iles est souvent diminue par les activites agricoles, notamment le 
paturage des vaches. Le betail reduit Ia qualite du couvert en consommant Ia vegetation et 
diminue le succes de nidification en pietinant les. nids. Un systeme de paturage en alternance a 
ete installe et des couverts denses de nidification (CDN) ont ete semes aux iles de Varennes 
afin d'ameliorer Ia nidification des canards. Les effets de ces amenagements sur l'abondance 
des passereaux sont toutefois peu connus. L'objectif de notre etude etait done d'evaluer les 
effets des amenagements destines a Ia sauvagine sur l'abondance des passereaux. 

Quinze espece d'oiseaux ont ete obseNes sur les iles durant les trois annees d'etudes. 
Le bruant des pres, le goglu et le carouge a epaulettes representaient 92% des obseNations et 
Ia composition specifique changeait avec les annees. Les amenagements ont eu peu d'effets sur 
l'abondance des passereaux. L'ensemble des oiseaux denombres etaient plus nombreux dans 
!'abandon et le CDN mais les differences n'etaient toutefois pas significatives. L'abandon et le 
CDN etaient aussi interessants que les paturages pour le bruant des pres alors que seul le CDN 
(2 ans) etait plus attrayant pour le goglu. Cependant, des effets benefiques ont ete obseNes 
pour le carouge a epaulettes. Celui-ci preferait !'abandon et le CDN et son abondance a 
augmente dans ces deux traitements avec les annees. L'abondance des especes moins 
abondantes semblait peu reliee aux amenagements executes. 

Les amenagements aux iles de Varennes sont jeunes et seuls les effets a court terme ont 
pu etre evalues. Avec les annees, les prairies abandonnees deviendront des vrais abandons et 
les CND seront mieux etablis. Les amenagements seront alors davantage benefiques aux 
passereaux. 
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INTRODUCTION 

Depuis le debut des annees 50, !'expansion de !'agriculture a grandement modifie le 

paysage agricole (Sudgen et Beyersbergen 1984). La conversion des prairies naturelles en 

cultures annuelles a reduit les sites potentiels pour Ia nidification des oiseaux et Ia majorite des 

especes de passereaux de !'Amerique du Nord affichent d'importantes baisses de leurs 

populations (Askins 1993). Les changements des pratiques agricoles pour des cultures a plus 

haut rendement a egalement eu des effets nefastes sur les oiseaux nichant au sol (Best et al. 

1990). Les coupes de loin plus hil.tives et plus frequentes et Ia conversion des cultures loin et 

cereales en culture mars-grain rendent les habitats moins attrayants pour ces oiseaux. 

Parmi ces pratiques, le pil.turage a connu une forte expansion dans !'Ouest de !'Amerique 

du Nord. L'amelioration du fourrage et des techniques de pil.turage a permis d'augmenter le 

nombre de vaches/ha (Barker et al. 1990). Au Quebec, les pil.turages repesentent environ 422 

000 ha de terres agricoles (Brassard et al. 1993). Plus particulierement, le pil.turage communal 

occupe pres de 40% de Ia superficie des iles du St-Laurent situees entre Montreal et Trois

Rivieres (Belanger et Lehoux 1995). 

Le broutement reduit Ia quantile de vegetation disponible pour le couvert de nidification 

(Kantrud et Kologiski 1982). II change egalement Ia structure verticale de Ia vegetation et Ia 

composition specifique des plantes (Fieischner 1994). En modifiant Ia qualite du couvert, le betail 

diminue Ia richesse specifique des communautes aviennes et reduit Ia densite des oiseaux 

presents (Taylor 1986, Bowen et Kruse 1993). Le couvert permet aussi de dissimuler les nids et 

de reduire Ia predation .et le parasitisms (Johnson et Temple 1990). Le betail peut egalement 

diminuer le succes de nidification en pietinant les nids (Jensen et al. 1990). Finalement, le betail 
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reduit Ia quantile de vegetation residuelle disponible pour Ia construction du nid et influence Ia 

disponibilite de Ia nourriture (Heischmidt et al. 1982, Basore et al. 1986, Quinn et Walgenbach 

1990). 

Cependant, les effets nefastes du broutement sur Ia nidification de Ia sauvagine peuvent 

etre diminues a l'aide de certains amenagements (Bell rose et Low 1978, Belanger 1991 ). Des 

etudes ont demontre qu'il etait possible de reduire les effets du betail a !'aide d'un systeme de 

pi'!lurage en alternance (regie intensive de paisance) et que l'ensemencement de couverts 

denses pouvait ameliorer Ia nidification (Gjersing 1975, Klett et al. 1988, Barker et al. 1990, 

Lokemoen et al. 1990). Toutefois, l'efficacite de ces methodes sur l'abondance et Ia nidification 

des passereaux est peu documentee (Johnson et al. 1994). C'est dans cette optique qu'un projet 

de gestion integree faune-agriculture a ete developpee aux Ties de Varennes. Les objectifs de 

!'etude etaient d'optimiser les benefices pour l'avifaune tout en integrant les pratiques agricoles 

existantes a des techniques de gestion peu contraignantes pour les agriculteurs. Un systeme de 

pii.turage en alternance a ete installe afin de restreindre !'utilisation des Ties par le betail et des 

couverts denses ont ete semes afin d'ameliorer Ia qualite du couvert de nidification. 

L'objectif de Ia presente etude etait d'evaluer l'effet des amenagements effectues aux Ties 

de Varennes sur l'abondance des passerea~:~x. Cette etude fait suite a des etudes sur les effets 

du confinement du betail et des travaux d'ensemencement sur le couvert vegetal et Ia nidification 

des canards (Lapointe et al. 1995, Lapointe 1996). Plus specifiquement, nos objectifs etaient de 

comparer l'abondance des passereaux avant et apres Ia realisation des amenagements et de 

com parer !'utilisation des differents traitements par les oiseaux. 



AIRE D'ETUDE 

Les iles de Varennes sont un archipel de quatre iles situees a moins de 20 kilometres de 

Montreal (45 40' N et 73 27' 0) (Figure 1 ). L'archipel mesure 3,5 km de longueur et totalise 111 ,5 

ha (Canards lllimites Canada 1995). Les precipitations annuelles (pluie seulement) sont de 768 

mm et Ia temperature moyenne est de 6,09 °C. 

L'ile Masta, l'ile St-Patrice, Ia Grande-ile et l'ile aux Fermiers sont de forme et de 

dimensions variables. Elles etaient dominees par Ia vesce jargeau ( Vicia cracca) et des 

graminees de prairies basses tell'agrostis blanc (Agrostis alba), le fetuque rouge (Festuca rubra) 

et le paturin des pres (Poa pratensis) alors que Ia Grande-ile etait constituee de prairies hautes 

(Phalaris arundinacea et Calamagrostis canadensis). Les vegetations arbustive et arborescente 

sont presque totalement absentes. Grace aux depots de materiaux de dragage, les iles torment 

entre elles des marais interieurs entoures principalement de quenouilles (Typha angustifolia) et 

de groupements epars de rubaniers a gros fruits ( Sparganium eurycarpum) et de sagittaires 

(Sagittaria spp.). Quelques etangs temporaires s'assechant au cours de l'ete sont egalement 

presents. 

Les iles servent de lieu de pature a une centaine de vaches. Elles sont amenees par 

bateau a Ia fin mail debut juin et ramenees sur Ia terre ferme au mois de novembre. En 1992, les 

vaches circulaient librement sur !'ensemble des iles (Figure 2). A l'automne 1992, Canards 

lllimites Canada y a effectue certains amenagements: un systeme de gestion du betail (regie 

intensive de pacage) a ete installs et Ia qualite du fourrage a ete 
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Figure 1: Localisation de l'aire d'etude 
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Figure 2: Les traitements aux lies de Varennes selon les annees. 
(En 1993 et 1994: les zones non-identifiees representant les abandons) 
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ameliore dans un paturage en semant du mil (Phleum pratense), du lotier (Me/ilotus officina/is), 

du brome (Bromus inermis) et du trefle (Trifolium sp.). Des couverts denses de nidification (CON) 

ont ete egalement etablis en semant du phalaris roseau (Phalaris arundinacea) Ia premiere 

an nee et de l'agropyron eleve (Agropyron smithil) et de l'agropyron a crete (Agropyron cristatum) 

Ia deuxieme annee. Les autres sections des lies ont ete conservees integralement (abandon). 

L'amelioration du paturage et Ia realisation des CON ont necessite un traitement herbicide et ces 

sections des lies ont ete labourees avant l'ensemencement. 

En 1993, un systeme de gestion du betail restreignait done !'utilisation des 11es a environ 

50% de Ia superficie pendant l'ete (ct. Lapointe et al 1995 pour plus de details). Le betail etait 

alors confine dans deux paturages cil''>tures: un paturage estival ou Ia qualite du couvert a ete 

amelioree et un paturage automnal utilise par les vaches en fin de saison. Les autres sections 

des lies etaient destinees a Ia sauvagine: le couvert dense de nidification et !'abandon. 

A l'automne 1993, deux autres sections ont ete semees en CON et le paturage automnal 

a du etre deplace afin qu'un nouveau paturage ameliore soil installe. Ce nouveau paturage etait 

encore en labour Iars de Ia saison de nidification suivante. 

En 1994, les amenagements etaient !ermines et nous avions done 6 traitements 

differents: un paturage estival, un paturage automnal, des CON {de 1 et 2 ans), un abandon et 

un labour. La superficie de chacune des sections ainsi que le numero des parcelles utilisees 

pour l'echantillonnage de Ia vegetation sont presentees en annexe. 
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MATERIEL ET METHODES 

Des inventaires d'oiseaux ont ete realises en 1992, 1993 et 1994 dans 50, 50 et 49 

parcelles, respectivement. Ces parcelles mesuraient 50x1 OOm et etaient reparties aleatoirement 

sur les iles. Un observateur situe au centre de chaque parcelle notait taus les oiseaux vus ou 

entendus pendant 5 min. Les oiseaux traversant les parcelles au vol n'etaient pas consideres et 

un delai de 1-2 min etait accorde avant de debuter le denombrement. Les inventaires etaient 

effectues pendant 5 jours consecutifs au debut juin, entre SHOO et 1 OHOO. En 1994, 3 journees 

d'inventaires ont ete ajoutees afin de prolonger Ia periode d'echantillonnage dans les semaines 

precedant et suivant Ia periode pre-definie. 

Pour chaque espece, les males et les femelles ont ete regroupes puisqu'il nous etait 

impossible de differencier le sexe des bruants des pres. Les analyses porteront done sur le 

nombre d'individus observes, independamment du sexe. Pour chaque espece, Ia journee avec le 

nombre maximal d'individus parmi les 5 jours consecutifs a ete utilisee pour les comparaisons. 

Le nombre maximal d'observations, contrairement au nombre moyen d'observations, permet 

d'eviter que soient cumulees des journees ou les oiseaux n'avaient pas encore migres avec des 

journees ou ceux-ci etaient taus arrives. II est egalement rare que l'on compte davantage 

d'oiseaux que reellement presents (Bibby et al. 1992). Le nombre moyen d'individus selon Ia 

journee d'echantillonnage ont ete compare a l'aide d'analyse de variance. La normalite des 

residus et l'homoscedasticite des variances ont ete prealablement verifiees. Cependant pour 

certaines analyses, Ia normalite des residus n'a pu etre respectee et ce malgre les differentes 

transformations appliquees. Lorsqu'un effet de Ia journee etait significatif, les differences etaient 

decelees a l'aide de tests de comparaisons multiples (LSD). L'abondance des oiseaux a 

egalement ete comparee entre les traitements et les annees a l'aide d'analyse de variance. 
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Finalement, Ia composition specifique entre les annees a ete comparee a l'aide d'un test de x2
• 

Pour toutes les analyses, les differences sont indiquees sur les moyennes et leurs erreurs-types 

et le seuil de probabilite a ete fixe a 0,05. 



RESULTATS 

Un total de 1638, 1738 et 2283 individus ant ete denombres en 1992, 1993 et 1994, 

respectivement (Tableau 1 ). Durant les trois annees d'etude, le nombre moyen d'individus 

denombres par parcelle ne differait pas significativement entre les jours d'echantillonnage, saul 

pour le bruant des pres et le bruant chanteur (Tableau 2). En 1992, le nombre de bruants des 

pres etait significativement plus eleve a Ia fin de Ia periode d'inventaire alors que le nombre de 

bruants chanteurs etait plus eleve Ia premiere journee (Bp: F=15,4; d.l.: 4 et 244; p=0,0001 et 

Be: F=12,7; d.l.: 4 et 244; p=0,0001 ). Ceci suggere que l'arrivee des bruants des pres n'etait pas 

completes au debut de Ia periode alors qu'il y avail encore un passage de bruant chanteur en 

migration. En 1993, le nombre de bruants des pres etait significativement superieur au jour 162 

comparativement aux jours 158 et 161, une difference sans doute reliee a des variations 

journalieres et aux conditions Iars des inventaires (F=2,5; d.l: 4 et 245; p=0,04). En 1994, le 

nombre moyen de bruants des pres par parcelle evalue au jour 144 et 152 etaient 

significativement inferieurs au nombre denombre pendant les 5 jours consecutifs suggerant 

encore une lois que taus les bruants des pres n'etaient pas arrives au debut de Ia saison 

(F=11 ,7; d.l.: 7 et 384; p=0,0001 ). 

Pour chaque espece, le releve avec le nombre maximum d'individus observes pendant 

les cinq jours consecutifs a done ete utilise pour les analyses, saul pour le bruant chanteur en 

1992. Pour cette espece, le second maximum a ete utilise Iars des analyses parce que le 

premier inventaire inclut probablement des oiseaux en migration. En 1994, le nombre maximum 

d'individus a ete egalement observe durant les 5 jours consecutifs (155 a 159), pour toutes les 

especes, saul pour le bruant des marais et l'alouette cornue (Tableau 1 ). 
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Tableau 1: Nombre d'individus denombres selon Ia journee d'echantillonnage aux lies de Varennes, 1992-1994. 

Espece' 

An nee Jour Bp Go Ca Be Be Pw Bm Pk Bq Tm Bf Ty Ac Bl Sp Total 

1992 154 86 106 63 65 2 2 5 0 0 0 4 0 0 0 0 333 
155 75 75 69 20 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 
156 132 83 75 15 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 310 
157 1992 67 87 12 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 372 
158 199 85 83 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 

Total 691 416 377 120 9 11 8 0 1 0 5 0 0 0 0 1638 

1993 158 202 63 59 5 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 339 
159 248 38 58 0 2 4 1 3 0 2 0 0 0 1 0 357 
160 249 45 55 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 356 
161 199 54 58 0 4 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 324 
162 270 36 47 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 362 

Total 1168 236 277 5 11 19 3 11 0 4 0 1 0 2 1 1738 

1994 144 68 47 67 3 2 1 5 2 0 0 0 0 3 0 0 198 
152 101 43 84 9 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 243 
155 133 48 86 10 5 0 3 2 1 1 0 1 0 1 0 291 
156 139 43 94 3 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 285 
157 146 53 94 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 297 
158 174 49 111 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 341 
159 145 33 94 1 8 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 293 
166 174 38 108 1 5 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 335 

Total 1080 354 738 29 24 7 20 13 8 2 0 4 3 1 0 2283 

1 Voir annexe 3 pour les abreviations d1esp8ces. 
2 

Les chiffres en caracteres gras indiquent les journees avec le plus grand nombre d'individus pour les 5 jours consecutifs d'observation, sauf pour le Be en 1992 
(voir texte). En 1994, le nombre total d'individus pour les 5 jours consecutifs etaient de 1507 individus. 
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Tableau 2: Nombre moyen d'individus I parcelle (X±SE) selon Ia journee d'echantillonnage 
des 4 principales especes d'oiseaux residants aux lies de Varennes, 1992-1994. 

Espece 

An nee Jour Bruant Goglu Carouge Bruant 
des pres chanteur1 

1992 154 1,7±0,3 c' 2,1±0,3 a 1,3±0,2 a 1,3±0,2 
155 1,5±0,2 c 1,5±0,2 a 1 ,4±0,3 a 0,4±0,1 
156 2,6±0,3 b 1,7±0,2 a 1,5±0,3 a 0,3±0,1 
157 4,0±0,4 a 1,3±0,2 a 1,7±0,3 a 0,2±0,1 
158 4,1±0,3 a 1,7±0,2 a 1;7±0,2 a 0,2±0,1 

1993 158 4,0±0,4 b 1,3±0,2 a 1,2±0,2 a 0,1±0,1 
159 5,0±0,4 ab 0,8±0,1 a 1,2±0,2 a 0,0±0,0 
160 5,0±0,4 ab 0,9±0,2 a 1,1±0,2 a 0,0±0,0 
161 4,0±0,3 b 1,1±0,2 a 1,2±0,2 a 0,0±0,0 
162 5,4±0,4 a 0,7±0,1 a 0,9±0,2 a 0,0±0,0 

1994 144 1 ,4±0,2 d 1,0±0,2 a 1 ,4±0,2 a 0,1±0,1 
152 2,1±0,2 c 0,9±0,1 a 1,7±0,3 a 0,2±0,1 
155 2,7±0,2 b 1,0±0,2 a 1,8±0,3 a 0,2±0,1 
156 2,8±0,2 b 0,9±0,2 a 1,9±0,3 a 0,1±0,1 
157 3,0±0,2 ab 1,1±0,2 ,a 1,9±0,3 a 0,0±0,0 
158 3,6±0,2 a 1,0±0,2 a 2,3±0,3 a 0,0±0,0 
159 3,0±0,2 ab 0,7±0,1 a 1,9±0,3 a 0,0±0,0 
166 3,6±0,3 a 0,8±0,2 a 2,2±0,3 a 0,0±0,0 

1 Les effectifs du bruant chanteur en 1993 et 1994 etaient trap faibles pour que des ANOVAs puissant 
etre effectuees. 
2 Les lettres differentes indiquent les differences significatives entre les jours (LSD: p<O,OS). 

a 
b 
b 
b 
b 
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Composition specifique 

Quinze especes ont ete observees sur les iles mais le bruant des pres, le goglu et le 

carouge a epaulettes representaient a eux seuls 92% des observations (Figure 3). La 

composition specifique differait selon les annees {X2=68,5; d.l: 8; p<0,001 ). En 1993, le bruant 

des pres etait relativement plus abondant qu'en 1992 ou 1994 alors que nous observions 

!'inverse pour le carouge. Quant au goglu, son abondance relative a diminue en 1993 et 1994 

comparativement en 1992. La majorite des analyses se limiteront done a ses trois principales 

especes. 

Comparaisons entre les traitements 

Avant Ia realisation des amenagements, le nombre moyen d'individus pour !'ensemble 

des especes etait similaire dans tous les traitements (F=1 ,55; d.l.: 3 et 46; p=0,22) {Tableau 3). 

Apres le confinement du betail et les travaux d'ensemencement, le nombre total d'espece etait 

superieur dans !'abandon (F=6,06; d.l.: 3 et 46, p=0,002). En 1994, le nombre moyen etait 

toutefois semblable dans Ia plupart des traitements (F=4,29; d.l.: 3 et 48; p=0,003). Seul le 

labour avail moins d'individus que le paturage automnal et le CON. 

Le nombre moyen de bruants des pres par parcelle etait semblable dans tous les 

traitements en 1992 (F=0,32; d.l.: 3 et 46; p=0,81) {Tableau 4). En 1993, il y avail davantage de 

bruants des pres dans !'abandon et le paturage estival que dans le CON nouvellement seme 

(F=5,96; d.l.: 3 et 46; p=0,002). Deux ans apres les amenagements, le bruant des pres etait plus 

abondant dans le CDN (2 ans) que dans !'abandon, le CON (1 an) et le labour. Le paturage 

automnal avail egalement plus de bruants que !'abandon (F=4,68; d.l.: 5 et 43; p=0,002). 
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Figure 3: Composition specifique des oiseaux denombres aux iles de Varennes, 1992-1994. Les 
autres especes incluent Ia becassine des marais, le br.uant des marais, le phalarope de 
Wilson, le bruant a queue aigue, le troglodyte des marais, le bruant familier, le tyran 
tritri, l'alouette cornue, le bruant de Lincoln et Ia sturnelle de pres. 



Tableau 3: Nombre moyen (X±SE) d'individus pour toutes les especes regroupees I 
parcelle selon les traitements aux lies de Varennes, 1992-1994. 

An nee 

Traitement n' 1992 1993 1994 

Abandon 23,23,13 7,3±0,9 a' B' 1 0,0±0,6 a A 8,5±1 ,0 ab 

Pat. est. 12,12,12 10,3±1,2 a A 7,1±1 ,1 b B 6,0±0,7 ab 

Pat. aut. 10,10,4 9,2±1 ,2 a AB 5,8±0,7 b B 11 ,3±3,0 a 

CON 5,5,5 9,2±1 ,2 a A 8,2±0,9 ab A 11 ,4±2,7 a 

CDN'
3 -,-,7 7,0±1 ,1 ab 

Labour -,-,8 4,1±0,8 b 

1 Effectifs pour 1992,1993 et 1994, respectivement. 

AB 
B 
A 
A 

2 Les lettres minuscules indiquent les differences significatives entre les traitements pour une meme annee 
(LSD: p<0,05). 
' Les lettres majuscules indiquent les differences significatives entre les annees pour un meme traitement (LSD: 
p<0,05). 
3 

CDN etabli en 1993. 
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Le nombre de goglus ~:Jtait semblable dans taus les traitements, avant et l'annee suivant 

les amenagements (1992: F=0,32; d.l.: 3 et 46, p=O, 18 et 1993: F=0,44: d.l.: 3 et 46; p=0,73) 

(Tableau 5). Des differences dans l'abondance ne sont manifestees que Ia deuxieme annee. Le 

CDN (2 ans) et le pf!lurage automnal avaient alors un plus grand nombre de goglus que le 

paturage estival, le CDN (1 an) et le labour. II y avail egalement plus de goglus dans le paturage 

automnal que !'abandon (F=3,48; d.l: 5 et 43; p=0,01). 

Contrairement aux deux especes prec6dentes, le carouge presentait certaines 

differences dans son abondance avant Ia realisation des amenagements. II etait plus abondant 

dans le paturage automnal que dans les autres traitements et le paturage estival avail egalement 

davantage de carouges que le CDN (F=12,02; d.l.: 3 et 46; p=0,0001) (Tableau 6). En 1993, le 

nombre de carouges etaient semblable dans les differents traitements (F=0,81; d.l.: 3 et 46; 

p=0,49). Finalement, le carouge etait plus abondant dans !'abandon, le paturage automnal et le 

CDN 2 ans que dans les autres traitements en 1994 (F=8,22; d.l.: 5 et 43; p=0,0001). 

Comparaisons inter-annuelles 

Les parcelles associees a un meme traitement pendant les trois annees d'etudes ant ete 

utilisees afin de comparer l'abondance des trois principales especes entre les annees dans les 

traitements paturage estival et CDN. L'etablissement du CDN' et le deplacement du paturage 

automnal en 1994 nous empechent toutefois d'utiliser les memes parcelles pour comparer 

!'abandon et le paturage automnal entre les annees (Annexe 2). 
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Tableau 4: Nombre moyen (X±SE) de bruants des pres I parcelle selon les traitements aux lies 

de Varennes, 1992-1994. 

Anm!e 

Traitement n' 1992 1993 1994 

Abandon 23,23,13 3,9±0,6 a' 83 6,9±0,6 a A 2,9±0,4 cd B 

Pat. est. 12,12,12 4,5±0,8 a A 4,8±0,8 ab A 4,3±0,4 abc A 

Pat. aut. 10,10,4 3,4±0,7 a A 4,2±0,7 be A 4,5±0,7 ab A 

CDN 5,5,5 4,2±0,6 a AB 2,2±0,9 c B 5,2±0,9 a A 

CDN'
3 -,-,7 3,1±0,3 bed 

Labour -,-,8 2,5±0,3 d 

' Effectifs pour 1992,1993 et 1994, respectivement. 
'Les lettres minuscules indiquen11es differences significatives entre les traitements pour une meme annee 
(LSD: p<O,OS). 
'Les lettres majuscules indiquent les differences significatives entre les annees pour un meme traitement (LSD: 
p<O,OS). · 
3 

CDN etabli en 1993. 



Tableau 5: Nombre moyen (X±SE) de gog ius I parcelle selon les traitements aux iles de 
Varennes, 1992-1994. 

An nee 

Traitement n' 1992 1993 1994 

Abandon 23,23,13 1 ,7±0,3 a' A, 1,3±0,3 a A 1 ,2±0,4 be A 

Pat. est. 12,12,12 2,6±0,7 a A 1 ,6±0,4 a A 0,8±0,3 c A 

Pat. aut. 10,10,4 2,0±0,4 a A 1 ,0±0,3 a A 2,5±0,9 a A 

CDN 5,5,5 3,4±0,8 a A 1 ,0±0,6 a B 2,4±0,4 ab AB 

CDN'
3 -,-,7 0,7±0,6 c 

Labour -,-,8 0, 1±0, 1 c 

' Effectifs pour 1992,1993 et 1994, respectivement. 
2 Les lettres minuscules indiquent les differences significatives entre les traitements pour une m~me annee 
(LSD: p<0,05). 
3 Les lettres majuscules indiquent les differences significatives entre les annees pour un meme traitement (LSD: 
~<0,05). 

CDN etabli en 1993 .. 
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Tableau 6: Nombre moyen (X±SE) de carouges a epaulette I parcelle selon les traitements 
aux iles de Varennes, 1992· 1994. 

Anm!e 

Traitement n' 1992 1993 1994 

Abandon 23,23,13 0,9±0,2 bc2 B' 1 ,6±0,5 a B 3,6±0,5 a A 

Pat. est. 12,12,12 2,1±0,6 b A 0,9±0,3 a B 0,5±0,2 b B 

Pat. aut. 10,10,4 3,9±0,5 a A 0,9±0,2 a B 4,5±0,7 a A 

CDN 5,5,5 0,4±0,2 c B 0,6±0,6 a B 4,6±1 ,8 a A 

CDN'
3 -,-, 7 1 ,3±0,5 b 

Labour -,-,8 1 ,0±0,4 b 

1 Effectifs pour 1992,1993 et 1994, respectivement. 
2 Les lettres minuscules indiquent les differences significatives entre les traitements pour une meme an nee 
(LSD: p<0,05). . 
'Les lettres majuscules indiquent les differences significatives entre les an ness pour un meme traitement (LSD: 
~<0,05). 

CDN etabli en 1993. 

18 
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Le nombre moyen d'individus pour !'ensemble des especes n'a pas augments 

significativement avec les annees (Tableau 3). Le nombre d'oiseaux a augments dans !'abandon 

en 1993 mais en 1994 leur nombre etait equivalent a 1992 (F=3,33; d.l.: 2,56 et p=0,04). De 

meme, les traitements paturage automnal et CDN montraient une augmentation du nombre 

d'oiseaux denombres deux ans apres les amenagements mais les differences n'etaient pas 

significatives (Pat. aut.: F=3,95; d.l.: 2, 21 et p=0,03 et CDN: F=O,BB; d.l.: 2, 12 et p=0,44). 

Finalement, le nombre d'oiseaux observes a diminue dans le paturage estival apres le 

confinement du betail (F=4,81; d.l.: 2, 33 et p=0,01). 

Le nombre de bruants des pres a augments en 1993 dans !'abandon pour ensuite 

diminue en 1994 (F=12,44; d.l.: 2, 56 et p=0,0001) (Tableau 4). Le CDN n'avait pas 

significativement plus de bruants en 1994 qu'en 1992 (F=3,85; d.l.: 2, 12 et p=0,05). L'installation 

des paturages estival et automnal n'a pas diminue l'abondance des bruants dans ces traitements 

(Pat. est.: F=0,18; d.l: 2, 33 et p=0,84 et Pat. aut.: F=0,51; d.l.: 2, 21 et p=0,61). 

Les amenagements ont peu affects l'abondance des goglus avec les annees (Tableau 5). 

Le nombre de goglus est re.ste stable dans !'abandon et Ia diminution de l'abondance dans le 

paturage estival n'etait pas significative (Aban: F= 0,64; d.l.: 2, 56 et p=0,53 et Pat. est.: F=3,07; 

d.l.: 2, 33 et p=0,06). Le nombre de goglus a diminue dans le CDN l'annee suivant 

l'ensemencement mais il est revenu au niveau de 1992 en 1994 (F=3,89; d.l.: 2, 12 et p=0,05). 

Le nombre de carouges a augments dans !'abandon et le CDN deux ans apres les 

amenagements (Aban.: F=1 0,57; d.l.: 2 et 56 et p=0,0001 et CDN: F=4,46; d.l.: 2, 12 et p=0,04) 

(Tableau 6). L'abondance de carouges a diminue dans les paturages apres le confinement du 
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betail (Pat. est.: F=4,25; d.J: 2, 33 et p=0,02 et Pat. aut.: F=20,35; d.l.: 2, 21 et p=0,0001 ). En 

1994, Je nombre de carouge est toutefois revenu au niveau de 1992 dans Je paturage automnal. 

Comparaisons entre les traitements pour Jes especes moins abondantes 

Le bruant chanteur ne montrait pas de preference dans son utilisation des traitements 

(Tableau 7). Quant a Ia becassine des marais, elle a ete denombree dans Je paturage automnal 

de 1992 a 1994 et dans Je Jabou r et Je patu rage est ivai en 1994. Le phalarope de Wilson a ete 

egalement observe dans le paturage automnal pendant les trois annees d'etude ainsi que dans 

!'abandon en 1992 et 1993. Le bruant de marais utilisait davantage le paturage automnal (1993 

et 1994) mais il a ete aussi observe dans !'abandon et Je CDN. Notons egalement Ia presence 

d'especes rares comme le bruant a queue aigue et le troglodyte des marais dans differents 

traitements. Cependant, nous n'avons pas observe !'utilisation des memes traitements durant Jes 

trois annees de !'etude. Les autres especes n'ont pas ete denombrees assez suffisamment pour 

deceler un quelconque patron d'utilisation. 
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Tableau 7: Nombre moyen d'individus I parcelle (X±SE) des especes moins abondantes selon le traijement aux iles de Varennes, 1992-1994. 

Espece 

An nee Traitement n Be' Be Pw Bm Pk Bq Tm Bf Ty Bl Sp 

1992 Abandon 23 0,3±0,22 -- 0,1±0,1 0.2±0.1 -- -- -- 0,2±0.1 
Pftt. est. 12 0,3±0,3 
Pat. aut. 10 1.0±0,5 0,3±0.2 0,3±0.2 
CON 5 -- -- -- -- -- 0,2±0.2 

Total 50 0,4±0.1 0,1±0,0 0,1±0.1 0,1±0,1 -- 0,0±0,0 -- 0,1±0.1 

1993 Abandon 23 0,1±0,1 -- 0,2±0.1 -- -- -- -- -- 0.1±0, 1 
Pat. est. 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.1±0,1 
Pat. aut. 10 0,2±0.1 0,4±0,2 0,2±0, 1 0,1±0.1 0,3±0.2 -- 0,2±0,2 -- -- -- 0.1±0, 1 
CON 5 

Total 50 0,0±0,0 0,1±0.1 0,1±0.1 0,0±0.0 0,1±0,0 -- 0,0±0,0 -- 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

1994 Abandon 13 0,5±0.3 -- -- -- -- 0.1±0,1 
Pat. est. 12 0,2±0.2 0,3±0.3 -- -- -- 0,1±0,1 
Pat aut. 4 0,3±0,3 0,5±0,5 0,5±0.5 0,8±0.5 -- -- 0,3±0,3 -- 0,3±0.3 
CON 5 0,2±0.2 -- -- 0,2±0,2 -- -- -- -- 0,2±0.2 0,2±0.2 

' 7 CON' 
Labours 8 -- 0,3±0.3 -- -- 0,6±0,3 

Total 49 0,2±0, 1 0,2±0, 1 0,0±0,0 0,1±0,0 0, 1±0, 1 0,0±0,0 0,0±0,0 -- 0,0±0,0 0,0±0,0 

1 Voir annexe 3 pour les abr9viations desp8ces. 
2 Le nombre moyen d'observation est calcuiS a partir des joumees cfechantiflonnage avec le maximum d'observation. 
' CDN etabli en 1993. 
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DISCUSSION 

La diversite specifigue 

· Les prairies sont des milieux generalement peu diversifies mais Ia richesse specifique 

observee aux iles de Varennes etait plus Iaibie que celle observee dans d'autres etudes (Owens 

et Myers 1973, Kantrud et Koligiski 1982, Zimmerman 1992). Seulement quinze especes ont ete 

denombrees don! trois especes qui representaient plus de 90% des observations. Peu d'etudes 

ont ete realisees au Quebec sur !'utilisation des terres agricoles par les passereaux mais de 11 a 

18 especes son! generalement denombrees dans les herbacees des iles du St-Laurent (Pilon et 

al. 1980, 1981). Cependant, cet auteur a evalue l'abondances de passereaux a !'aide d'une 

seule station d'inventaire par ile et les abondances de chaque espece sont par consequent 

difficilement comparables avec celles de notre etude. 

L'absence d'arbres et d'arbustes diminue Ia richesse specifique des iles. Les especes 

utilisant les boises que !'on retrouve dans les inventaires de passereaux des lies du St-Laurent 

ne son! done pas presentes. ·De plus, le broutement exerce depuis plusieurs annees a 

egalement contribue a reduire Ia diversite. Le betail modifie Ia structure du couvert en diminuant 

Ia hauteur et Ia densite de Ia vegetation (Fieischner 1994). A. long terme, Ia composition vegetale 

change et favorise Ia croissance d'especes vegetales parfois non-favorables a Ia reproduction 

des oiseaux. Ceci se traduit par une baisse de Ia densite d'oiseaux presents ou par !'elimination 

de certaines especes (Kantrud et Koligiski 1982). 
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L'effet des amenagements sur Ies principales especes de passereaux 

Le broutement avail un impact considerable sur le couvert des 11es de Varennes avant Ia 

realisation des amenagements. II reduisait de plus de 50% Ia biomasse de Ia vegetation verte 

(Lapointe et a!. 1995). Le broutement etait uniforme sur !'ensemble des iles puisque le couvert 

etait semblable dans chaque traitement. Le confinement du betail a done permis de restreindre 

!'impact du betail sur Ia vegetation et d'etablir un couvert de qualite pour Ia nidification des 

canards (Lapointe 1996). Deux ans apres les amenagements, le CDN offrait une meilleure 

obstruction visuelle et davantage de litiere alors que !'abandon avail une litiere plus abondante. 

L'ensemble des oiseaux denombres aux iles de Varennes a peu reagi aux 

amenagements. Leur abondance etait plus elevee dans !'abandon et le CDN apres Ia realisation 

des amenagements mais les differences n'etaient toutefois pas significatives. De meme, les 

augmentations annuelles dans l'abondance etaient peu concluantes. Le regroupement des 

especes peut toutefois cacher des niveaux de tolerance differents selon les especes (Bock et a!. 

1993). 

Les amenagements semblent egalement avoir peu d'effets sur l'abondance du bruani des 

pres. Ce bruant privilegie generalement les prairies abandonnees et Ia vegetation haute (Owens 

et Myres 1973, Kantrud 1981) mais les abandons et CDN etablis aux 11es de Varennes n'ont pas 

ete plus attrayants que les paturages. L'abondance du bruant est egalement restee stable dans 

le paturage estival malgre !'augmentation de l'intensite du broutement. Le confinement du betail 

a augmente Ia densite de vaches/ha dans les paturages et le bruant des pres est une espece 

generalement intolerante au broutement intensif (Bock et al 1993). Bedard et Lapointe (1984) 

ont montre que le bruant des pres retournait aux memes sites d'annee en annee peu importe 
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son succes de nidification. Ce comportement du bruant des pres pourrait expliquer le peu de 

changements observe dans l'abondance malgre les changements dans Ia qualite d'habitat. Les 

marais de l'estuaire du St-Laurent sont toutefois plus instables que les herbacees des lies de 

Varennes et ces marais sont soumis a !'influence des marees qui rendent Ia qualite de !'habitat 

imprevisible. Le succes de nidification des lies de Varennes est sans doute davantage relie a Ia 

qualite de !'habitat qu'a des facteurs abiotiques. La nidification hi'ttive du bruant pourrait 

egalement le rendre moins sensible aux effets des amenagements. La nidification du bruant 

debute en mai et cet oiseau niche au sol. Le bruant pourrait etre moins vulnerable a un 

broutement debutant en juin que les autres especes d'oiseaux, particulierement si Ia nourriture 

est abondante. Mentionnons egalement que le bruant des pres est une espece d'oiseaux se 

tenant au sol et moins demonstrative que le goglu et le carouge. Celui-ci a pu done etre 

legerement sous-estime dans les herbacees hautes. 

Les effets des amenagements sur le goglu ne se sont pas manifestes immediatement 

apres leur realisation. Le goglu prefere une vegetation haute et une vegetation residuelle 

epaisse (Kantrud 1981, Bollinger et Gavin 1992). Deux ans apres les amenagements, les gog! us 

se sont deplaces dans le CDN et le paturage automnal sans toutefois privilegier de fa9on 

significative !'abandon. Les variations annuelles dans l'abondance pour chaque traitement 

n'etaient toutefois pas significatives. De plus, !'augmentation de l'intensite broutement dans le 

paturage estival semble reduire l'abondance des goglus. 

Les differences dans Ia distribution du carouge a epaulettes avant les amenagements est 

difficilement attribuable a Ia vegetation puisque le couvert etait semblable sur !'ensemble des lies 

en 1992 (Lapointe et al. 1995). Certaines caracteristiques comme Ia presence des marais 

interieurs ou des petits etangs ont peut-etre rendu le paturage automnal plus attrayant. Deux ans 
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apres les amenagements, le carouge preferait les traitements ayant davantage de vegetation 

residuelle (abandon et CDN). Les effets benefiques des amenagements sont egalement 

presents lorsque nous regardons les changements annuelles dans les principaux traitements. 

Apres les amenagements, !'abandon et le CDN offraient une meilleure obstruction visuelle et 

davantage de litiere. Les carouges preferent les prairies ayant beaucoup de vegetation 

residuelle (Searcy 1979). L'absence des vaches lors de Ia saison de nidification et l'effet moins 

important du broutement dans le paturage automnal ont egalement rendu ce traitement plus 

attrayant pour le carouge. 

Les especes moins abondantes 

La composition specifique des oiseaux presents aux iles de Varennes est Iaibie parce 

qu'elle est dominae par seulement trois especes. Cependant, plusieurs especes peu communes 

y sont denombrees. Par exemple, quelques nids de phalarope de Wilson, une espece 

connaissant une recente expansion dans I'Est (Gauthier et Aubry 1995), ont ete trouves a l'ile

aux-Fermiers en 1993. De meme, le bruant a queue aigue, une espece rare et generalement 

presents dans les marais a spartine, a ete observe a plusieurs reprises sur les iles. Finalement, 

!'absence de vachers a tete brune elimine le probleme que pourrait causer le parasitisms· des 

nids. Cette absence peut s'expliquer par le fait qu'on ne retrouve pas d'arbres ou d'arbustes sur 

les iles; cette espece etant reconnu pour parasiter les nids d'especes de lisieres. 

Les effets des amenagements sur les especes moins abondantes sont plus difficiles a 

evaluer etant donne leur Iaibie abondance. La distribution des ces especes semble egalement 

davantage reliee a des caracteristiques autres que les traitements eux-memes. Beau coup de ces 

especes privilegient les milieux hum ides et Ia presence des marais interieurs et des petits etangs 
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temporaires semblent etre plus determinants dans !'utilisation d'un habitat que le traitement 

proprement dit. 
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CONCLUSIONS 

La methode d'inventaire pendant 5 jours consecutifs au debut juin semble appropriee 

pour estimer l'abondance des 3 principales especes de passereaux des 11es de Varennes. En 

1994, lors des inventaires executes dans les semaines precectant Ia premiere semaine de juin, 

l'abondance du bruant des pres etait inferieure a celle estimee pendant les 5 jours consecutifs. 

L'arrivee des bruants n'etait pas terminee et il est probable que l'etablissement des territoires et 

Ia nidification ne faisaient que debuter. La majorite des especes ont egalement ete observees en 

plus grand nombre durant ces 5 jours consecutifs. De plus, le fait d'executer des inventaires 

pendant 5 jours consecutifs, contrairement aux inventaires hebdomadaires, permet de maximiser 

les chances d'avoir un portrait juste de l'abondance reelle des oiseaux nicheurs. 

Les amenagements destines a Ia sauvagine n'ont pas eu d'effets nefastes sur 

l'abondance des passereaux des 11es de Varennes. En effet, les abondances observees dans 

!'abandon et le CDN etaient generalement plus elevees que dans le paturage estival mais les 

differences etaient souvent non-significatives. Les amenagements executes aux 11es de 

Varennes sont jeunes et seulles effets a court terme ont pu etre ici evalues. Deux ans apres leur 

realisation, les differences au niveau de Ia qualite de !'habitat entre les traitements ne se ·sont 

pas encore toutes presentes (voir Lapointe et al. 1995). Avec les annees, les prairies 

abandonnees deviendront de vrais abandons et le CDN seront mieux etablis. Nous pensons que 

ces traitements offriront alors un habitat de meilleure qualite et que l'abondance des oiseaux 

pourra alors augmenter. Les oiseaux ont tendance a retourner avec leur progeniture dans les 

habitats ou ils ont eu succes de reproduction elevee l'annee precedents (Wittenberg 1978, 

Bollinger et Gavin 1989 mais voir Bedard et Lapointe 1984) 
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Pour le bruant des pres et le goglu, les CDN nouvellement semes semblent inadequats 

parce que Ia preparation du sol pour l'ensemencement a elimine Ia vegetation residuelle. Par 

contre, Ia vegetation abondante qui y pousse permet !'accumulation d'une litiere abondante qui 

rend ce traitement plus attrayant l'annee suivante. 

L'effet des amenagements aux iles de Varennes a ete estime a l'aide de l'abondance des 

oiseaux presents. L'abondance est l'un des indices les plus communement utilises pour evaluer 

Ia qualite d'un habitat (Anderson et Gutzwiller 1994). II suppose que lorsque Ia densite d'oiseaux 

presents est eleve dans un habitat particulier, c'est parce que cet habitat est b8nefique a Ia 

· survie et a Ia reproduction des individus presents. Van Horne (1983) faisait toutefois rernarquer 

que Ia densite peut refleter des changements a court terme dans un habitat (par exemple une 

augmentation subite de Ia disponibilite de Ia nourriture) et non une rneilleure qualite durable de 

cet habitat. II ajoutait egalement qu'une densite elevee peut etre le reflet d'un habitat de qualite 

moindre ou des individus non-dominants ont ete repousses. 

L'effet des amenagements destines a Ia sauvagine sur l'abondance des passereaux 

merite d'etre etudie davantage, particulierement au niveau de ses effets a long terme. Des 

etudes concernant le succes reproducteur dans les differents traitements ou l'effet de !'habitat 

sur !'alimentation ou Ia taille des territoires seraient egalement appropriees. 
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ANNEXE 1 

~ 
Superficie et numero des zones auxiles de Varennes, 1992-1994 

La Grande-ile 

lie St-Patrice 

lie Masta 

Echelle 1: 1 0 000 

lie aux Fermiers 

LEG EN DE: 

Enclos (1-4): 19,2 ha 
Enclos (5): 9,8 ha 
Enclos (6-1 0): 17,6 ha 

Zone (11 ): 9,4 ha 
Zone (12): 9,4 ha 
Zone (13-17): 5 ha 
Zone (18): 5,6 ha 

Zone (19): 5,8 ha 
Zone (20): 10,5 ha 
Zone (21-22): 12,0 ha 

· Zone (23): 9,2 ha 
Zone (24): 5,1 ha 

Marais: 12,5 ha 

._, 
N 



ANNEXE2 

Numero des parcelles associees a un traitement aux iles de Varennes, 1992-1994. 

Pare. Traitement 

921 93 94 

1 1 1 1 
4 1 1 41 
6 1 1 1 
11 1 1 1 
13 1 1 1 
15 1 1 1 
17 1 1 41 
19 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 
27 1 1 41 
30 1 1 1 
31 2 2 2 
35 2 2 2 
37 1 1 41 
38 1 1 41 
42 2 2 2 
47 2 2 2 
49 1 1 41 
53 2 2 2 
55 2 2 2 
57 1 1 41 
58 2 2 2 
62 2 2 2 
64 2 2 2 
68 2 2 2 
72 2 2 2 
75 2 2 2 
76 41 41 42 
78 3 3 3 
81 " 41 42 
84 3 3 5 
85 3 " 5 
87 41 41 42 
89 3 3 5 
92 41 41 42 
97 3 3 5 
100 41 41 42 
102 3 3 2 

" 

104 3 3 5 
112 3 3 5 
114 1 1 3 
117 3 3 5 
127 3 3 5 
130 1 1 3 
135 3 3 " 

Pare. Traitement 

921 

138 1 
143 1 
147 1 
151 1 
154 1 

Legende: 

Traitement 1: Abandon 
Traitement 2: Pat estival 
Traitement 3: Pat automnal 
Traitement 41: CON 1 an 
Traitement 42: CON 2 ans 
Traitement 5: Labour 

93 94 

1 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

' En 1992, les amenage-ments 
n'etaient pas encore realises et les 
chiffres associes aux parcelles 
representant les traitements qui seront 
realises l'annee suivante. 

2 En 1994, les oiseaux n'ont pu 
eire denombres dans Ia parcelle #1 02 
puisque celle-ci etait inondee. 
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ANNEXE3 

Noms communs, scientifiques et abreviations des oiseaux denombres aux iles de 
Varennes, 1992-1994. 

Nom commun 

Alouette cornue 
Becassine des marais 
Bruant a queue aigue 
Bruant chanteur 
Bruant de Lincoln 
Bruant des marais 
Bruant des pres 
Bruant familier 
Carouge a epaulettes 
Goglu 
Phalarope de Wilson 
Pluvier kildir 
Stu melle des pres 
Troglodyte des marais 
Tyran tritri 

Nom scientifigue 

Eremophi/a alpestris 
Gallinago gallinago 

Ammodramus caudacutus 
Melospisa me/odia 
Melospisa linconii 

Melospisa georgiana 
Passerculus sandwichensis 

Spizella passerina 
Agelaius phoeniceus 
Dolichonyx oryzivorus 

Phalaropus tricolor 
Charadrius vociferus 

Stu mel/a magna 
Cistothorus palustris 
Tyrannus tyrannus 

Abreviation 

Ac 
Be 
Bq 
Be 
Bl 

Bm 
Bp 
Bf 
Ca 

. Go 
Pw 
Pk 
Sp 
Trn 
Ty 
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