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PREFACE 
L‘economie du Canada est tributaire de l’en'vironnement. dont les terres sont une c_ompo- 
sante. Cependant, la superficie des terres pouvant etre utilisee pour des activites econo- 
miques commel l’agriculture est souvent limitee, sans compter que le temps est revolu ou il 

etait possible d’empieter sur de nouvelles terres sans susciter de conflits éventuels dans 
l‘utilisation de la ressource. Les terres doivent faire l’objet d‘une gestion eclairee fondee sur 
un rendement durable pour que leur affectation et leur utilisation soient optimales. Les 
objectifs de croissanoe économique et de developpement doivent etre poursuivis en tenant 
compte du maintien et de la mise en vaieur de la qualite de l‘environnement. 

La surveillance des changements d’utilisation des terres et de la degradation des sols est 
essentiellea un systeme de gestion eclairee des ressources. Des decisions judicieuses sur 
l‘utilisa1ion et la protection des terres ne peuvent etre prises que si elles se fondent sur des 
donnees temporelles credibles, coherentes et compatibles. A partir des programmes de 
surveillance, les gestionnaires des ressources peuvent considerer dans une perspective 
scientifique les évenements passes. les conditions actuelles et les scenarios futurs bases 
sur des projections de donnees. Pour etre valable, la surveillance doit porter sur les ques- 
tions actuelles touchant les ressources, mais elle doit etre suffisamment stable pour offrir une 
certaine continuite. 

L’h_istoire et la portee de la surveillance des terres au Canada sont restreintes. La plupart des 
activites s’inscrivent dans des projets OU des donnees temporelles sur les terres sont 
necessaires pour atteindre des objectifs relativement precis. La Direction generale des 
terresa Cree le Programme de surveillance de l'utilisatlon des terres au Canada en 1978 pour 
recueillir des donnees sur la quantite, le type et l’emplacement des changements d’utilisa- 
tion des terres et pour evaluer |’importance de ces changements dans une perspective 
nationale et sur le plan du rendement durable de la ressource. Le programme vise 
plus particulierement les terres de choix, don_t la superficie est limitee. Malgre leur portee 
nationale, les recherches sur les changements sont plutét isolees et les chercheurs 
n‘ont pas entre eux les liens necessaires pour constituer une force cohesive et s'appuyer 
mutuellement. 

La mise sur pied d’un atelier national a ce sujet visait a amener les chercheurs, les 
conseillers politiques et les ge_stionnaires des ressources a se reunir pou_r echanger des 
informations, parler de leurs experiences, mieux se comprendre et s’apprecier et créer des 
liens plus etroits. Si cette tribune permet d’ameliorer la surveillance des problemes touchant 
les terres et d’ac.croitre la sensibilisation au role de la surveillance dans la gestion eclairee 
des ressources naturelles, notre objectif aura ete atteint. 

Jean Thie 
Directeur de la Direction generale des terres



RESUME 
Le pjrésent document regroupe Ies-exposéset Ies comptes rendus des ateliers présentés lors 
de l’AteIier sur/a surveillance de l'utiIisation des terres tenu a Ottawa par la Direction générale 
des terres d’Environnement Canada, du 30 septembre au 3 octobre 1985. L’objectif general 
de cet atelier était d’encourager le dialogue, |’échange d’inforrhuations et la collaboration de 
sorte que les activités de surveillance des terres puissent mieux contribuer a la prévention eta 
la résolution des conflits lies a l'utilisation du territoire. 

L’ateIier»s’articule autour de trois grands themes. Le premier, Recherche sur la surveillance 
de l’uti/isation des terres et sur la dégradation des sols: prob/ématique et ob/ectifs, a été 
traité par des participants de différentes régions du pays qui ont présenté une perspective 
nationale et régionale du role de la surveillance dans la prévention et la résolution des 
problemes associés aux terres. Les comptes rendus des ateliers portent sur des aspects 
particuliers de ce theme, comme les besoins des utilisateurs et Ies secteurs prioritaires 
justifiant un programme de surveillance. Les exposes traitajnt du deuxiéme theme. Méthodes 
et techniques delsurveillance des changements d'uti/isation des terres et de la dégradation 
des sols, portent sur |’emploi de la photographie aérienne etde |’imagerie satellitaire, Ies roles 
d‘évaluation municipaux et Ies systemes de données géographiques. On aborde également 
Ie probleme que pose la surveillance des terres forestieres de meme que les techniques de 
prévision de la'dég‘radation des sols. Les comptes rendus des ateliers résument les discus- 
sions sur les normes de surveillance, l’intégration des programmes et le potentiel des 
données existantes comme outil de surveillance. Sous le troisieme theme, Stratégies de 
coopération, Ies participants soulignent l’importance de la co||aborat_ion dans la recherche de 
solutions aux problemes liés aux terres et examinent Ies fagons dont on pourrait accroitre 
cette collaboration. .

- 

l_l ressort clairement de toutes les communications que l’information recueillie sur les change- 
ments d’uti|isation des terres et sur la dégradation des sols est essentielle pour en arriver a 
une meilleure gestion des terres et des ressources naturelles. La tenue de cet atelier a 
constitué une expérience enrichissante que la publication du present compte rendu permettra 
de partager avec un public plus large.



ABSTRACT 
These proceedings consist of the edited papers and workshop summaries from the Monitor- 
ing for Change Workshop sponsored by the Lands Directorate, Environment Canada and 
held in Ottawa, September 30 to October 3, 1985. The overall objective of the Workshop 
was to encourage dialogue, information exchange, and cooperation in order to strengthen 
and enhance the land-monitoring contribution to the prevention and resolution of land-use 
conflicts. 

Three major themes are the basis for the organ_i,za,tion of the proceedings. Under the first, 
Land-Use Monitoring and Degradation Research: Issues & Role, papers given by represen- 
tatives from across Canada provide national and regional perspectives on the role of monitor- 
ing in the prevention and resolution of land-related issues. Workshop summaries address 
more specific aspects of this themesuch as user requirements, and priority areas and sectors 
which warrant a monitoring response. Papers under the second theme, Methods and Tech- 
niques for Land-Use Change and Degradation Monitoring, range from the use of con- 
ventional air photography and satellite imagery to municipal assessment records and geo- 
graphic information systems. Problems with forest land monitoring, and techniques to predict 
land-degradation impacts are also presented. Workshop summaries include discussions on 
standards for monitoring, program integration, and the monitori_ng potential of existing data 
sets. Under the third theme, Strategies for Cooperation, the presentations and workshop 
summaries emphasize the significance of cooperation in resolving land-related problems, and 
the means by which this cooperation could be enhanced. 

A common thread throughout the proceedings is the contribution of land-use change and 
land-degradation information towards improved land and natural resource management. 
Through the publication of the proceedings, the beneficial experience of the Workshop will be 
shared with a larger audience.
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RESUME ANALYTIQUE 
Dans le grand livre environnemental du Cana_da, quel est le 
bllan des terres? Nos ressources naturelles sont—elles pro- 
tegees et utilisees adequatement? La gestion vise-t-elle le 
rendement durable de la ressource? Faisons-nous de nou- 
veaux investissements pour les generations a venir? La sur- 
veillance des terres nous permet de repondre a ces questions 
et joue un role de premier plan a c_et egard. La surveillance 
des changements d'utilisation des terres et de la degradation 
des sols nous permet en particulier de nous assurer du main- 
tien de la qu_alite de l'environnement et du rendement durable 
des ressources renouvel_ab|es. Elle joue egalement un role de 
gardien en fournissant aux gest_ionnaires, aux decideurs et au 
public des renseignements sur l’etat des terres au Canada- 
une information vitale a l'utilisation et a la gestion eclairees 
des terres. 

Le present resume des deliberations des participants a 
l'Atelier sur la surveillance de l'utilisation des terres donne une 
perspective globale des resultats et des conclusions des 
exposes presentes, des discussions en petits groupes et des 
séances plenleres. ll reflete aussi l'état actuel de la surveil- 
lance des terres au Canada et l‘orientation qu'elle prendra. 

Les bases canadiennes de données sur les terres ont acquis 
une renommee internationa_le fondee sur des releves na- 
tionaux comme l’lnventaire des terres du Canada. Toutefois, a 
cause des compressions budgétaires actuelles, les releves 
comportant la collecte de données sur une grande echelle 
sont maintenant chose du passe. Et pourtant, l’analyse de la 
dynamique des changements dans l'utilisation des terres 
nécessite une mise a jour continue de ces bases de données. 
Un programme de surveillance systematique requiert la col- 
lecte de données spatiales a intervales reguliers au moyen 
d’un systeme de classification normalise assurant la co- 
herence et la comparabilite des resultats. Afin de satisfaire 
ces besoins, les programmes de surveillance des terres doi- 
vent. tirer avantage des series de données existantes. A 
l‘heu_re actuelle, trois sources peuvent fournir, sur u_ne base 
continue, des renseignements utiles en surveillance : les 
données du recensement, les releves sur les terres et les roles 
d’evaluation fonciere et les produits de la teledétection, Ces 
trois sources ont ete utilisees avec succes dans la recherche 
sur les changements d'utilisation des terres et la degradation 
des sols. 

Les données du recensement sont une source inestimable de 
renseignements pour certains types de surveillance et de- 
viendront encore plus utiles lorsque les changements dans 
les lignes de demarcation d‘un recensement a l‘autre seront 
reduits ou structures de facon a tenir compte de la com- 
parabilite des données. L’utilite des relevéssur les terres et 
des roles d'evaluation fonciere serait grandement accrue 
grace a des changements relativement mineurs visant a tenir 
compte des besoins de la surveillance des terres. ll faudrait, 
entre autres, que les dossiers soient conserves afin de s'assu- 
rer de la disponibilité de données historiques sur les terres. La 
photographie aerienne a constitue un pilier dans la recherche 
sur la surveillance des terres. Cependant, l‘imagerie 
satellitaire, notamment les données du capteur thématique 

LANDSAT et du satellite SPOT, sera de plus en plus utilisee a 
mesure qu’elle deviendra operationnelle. Son efficacite vient 
surtout de sa frequence, de s_a capacite de couverture et de 
ses coats relativement peu eleves. 
Les programmes actuels de surveillance de l'environnement 
comportent plusieurs defis qu’il faut relever, surtout en ce qui 
a trait a leur ren'ta,bili_te, a la production de données oppor- 
tunes et a la pertinence des programmes sur le plan de la 
gestion des ressources et de la prise de decisions. ll doit y 
avoir une C_ontinuite dans la surveillance des regions pour’ 
lesquelles des bases de données sont deja constituees afin 
de tirer avantage de la valeur accrue que represente leur mise 
a jour. Mais il faut aussi une certalne flexibilite pour que des 
programmes de surveillance puissent é_t_re i_nstaures dans de 
nouvelles regions ou des questions et priorites se font jour. 
L‘imagerie satell_itaire et les systemes automatises d'informa- 
tion geographique sont les outils les plus susceptibles 
d'ameliorer l‘efficacite de la survei_llance, p,artic_ulierement en 
ce qui a trait a la compilation rapide des resultats. Les pro- 
grammes de surveillance devraient étre orientes de facon a 
faciliter la prevision des questions touchant leschangements 
d'utilisation des terres ou des risques eventuels pour la res- 
source. A cet egard, la strategiela plus efficace consisterait a 
determiner des regions de surveillance representatives sur 
lesquelles des i_n’forr'nations séquentielles precises pourraient 
etre obtenues. Par la suite, la modelisation informatisee pour- 
rait étre incorporée aux programmes de surveillance et faire 
partie integrante d'une approche prévisionnelle globale. 

La surveillance des terres, qui est relativement recente au 
Canada, se caracterise par des activites ayant tendance a 
etre dispersees, qui n'ont pas de liens entre el_les et dont la 
portee est res'treinte. Afin que ces activites soient mieux coor- 
donnees, des normes et criteres nationaux doivent étre 
etablis pour orienter la recherche sur la surveillance des 
terres au _Canada. Ceux-ci permettraient de regler les pro- 
blemes relatifs ‘a la comparabilite et a la compatibilite des 
diverses sources de données, au controle de la qualite, aux 
echelles des cartes, aux normes de collecte de données’, a 
racces aux données, a la selection des données, aux lignes 
directrices sur la classification eta celles sur l'interpretat_ion et 
les hypotheses. Ces criteres nationaux serviraient de cadre a 
des programmes de surveillance de portee plus regionale ou 
locale et accroitraient l'utilite de projets individuels de surveil- 
lance. A ce jour, le Progra_mme'federal de surveillance de 
l'utilisation des terres au Canada est le seul procéde sys- 
tematique au pays permettant de surveiller les changements 
d'utilisation des terres a intervales reguliers au moyen d'un 
systeme de classification unique. Les participants a l'Atelier 
ont vivement recommande de poursuivre ce programme et 
plus particulierement de continuer a mettre l’accent sur 
les terres de c_hoix ou les changements affectent de facon 
significative la productivite de la ressource. 
L'intégration des activites de surveillance de plusieurs sec- 
teurs de ressource constitue un grand deli. Bien que chaque 
secteur ait ses propres exigences en rnatiere de surveillance, 
une integration plus etroite de domaines com_me l'utilisation 
des terres et la degradation des sols, |’interface terre-eau et la 
recherche socio—economique e't biophysique permettrait de



rnieux utiliser des ressources financieres limitees. Une telle 
approche intégrée presenterait un avantage encore plus 
grand, celui d’accroTtre les possibilités d'analyser les rela- 
tions de cause a effet; el_le pourrait permettre, par exemple, 
d’évaluer da_ns quelle mesure les changements d'activite et 
de couverture des terres influent sur la qualité de l'eau. 

La diffusion des résultats et de l’importance de la recherche 
sur la surveillance des terres doit étre grandement amelioree. 
Les communications entre les professionnels de la surveil- 
lance doivent étre accrues, de meme que les moyens d‘infor- 
mer tant les décideurs que le grand pu_b|_i'c sur l’importance 
de la surveillance dans le maintien et l’amelioration de la 
qua_l_ité de |’environneme’nt. A l'interieur de la communaute 
des professionnels de la surveillance des terres. les com- 
munications pourraient étre ameliorees grace a des 
echanges d'informations'par le truchement de tribunes natio- 
nales et regionales, par la diffusion subséquente de ces 
informations aux membres de cette communauté et par la 
constitution d'un registre central de tousles projets de recher- 
che et de tous les chercheurs oeguvrant d_a_ns la surveil_lance 
des terres au Canada. De leur cété, les chercheurs doivent 
fourn_i_r une interpretation des resultats de la surveillance en 
utilisant des moyens et des tribunes appropries aux ge,stion- 
naires et aux decideurs. Ainsi, les connais_sances acquises 

grace a la surveillance devraient étre appliquées a l'evalua- 
tion des reglements, pol_it_iques et plans afférents. Une fois 
interpretés, les résultats devraient étre diffuses par’l’interme-- 
diaire de comités et de conseils, comme le Comité canadien 
sur l'utilisation des terres, Ie Cotnseil canadien des ministres 
des ressources et de Venvironnement et le Comite d'experts 
sur la prospection pedologique. Les communiques a l‘inten-- 
tion du public devraient inclure uneexplication des objectifs, 
des resultats et des implications de la recherche su_r la surveil- 
lance, de meme que les données reelles et les tendances 
observees. 

Le present atelier est l'amorce d‘une nouvelle stratégie des 
c.ommunicatio,ns relatives aux programmes de surveillance. 
Ce dialogue nat_ional sur la surveillance de l'utilisation des 
terres et de la degradation des sols servira de point de refe- 
rence et de guide pour les futures activités de surveillance 
des terres au Canada. ll devrait stimuler l'inst_auration d'une 
nouvelle ere de coordination et de collaboration dans la re- 
cherche sur la surveillance des terres. ll est a espérer que l'on 
en arrivera a une meilleure appreciation, de la part du public 
et des décideurs, de l’importance de la contribution de 
la surveillance au succes de la gestion des ressources 
renouvelables au Canada.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Lorette Goulet 

Je voudrais souhaiter la bienvenue a tous les participants 
venus de partout au Canada et qui representent les orga- 
nismes federaux et provinciaux, les universites et le secteur 
prive. Ceci est le premier Atelier national sur la surveillance 
des terres au Canada. Les autres ressources font l‘objet d’une 
surveillance depuis passablement longtemps. La surveil- 
lance des ressources en eau, par exemple, a debute au 
Canada en 1908. Mais les t_erres ne font l'objet d‘u’ne felle 
attention que depuls relativement peu de temps. 

Vous connaissez, vous qui prenez part a cet Atelier, l'impor- 
tance de notre ressource-terre au Canada. Vous n‘etes ce- 
pendant pas les seuls, car les changements d'utilisat_ion des 
terres et la degradation des sols sont du domaine public. On 
connait deja |'importance du rapport du Comite senatorial 
permanent de l'agriculture, des péches et des forets, Nos so/s 
degrades. Deu_x autres exemples iJ_|ustrent les preoccupa- 
tions des Canadiens au sujet des terres. Ainsi, a partir d’un 
rapport publié recemment sur les questions environne- 
mentales, le seul point figurant a la une du Globe and Mail a 
ete l’urbanisat_ion des terres agricoles de choix. De plus, un 
grand nombre de mémoires presentes lors des audiences de 
la Commission MacDonald, qui vient de mettre fin a ses 
travaux, ont fait etat des préoccupations que souleve le ren- 
clement durable des ressou_rces renouvelables. Le rapport 
definitif de cette commission souligne la necessite de mener 
des recherches sur les terres arables de choix qui sont 
utilisees a d'autres fins que la production agricole. 

Le Canada est un pays tres vaste, mals la superficie des 
terres de choix est relativement limitée. Seulement 5 % des 
terres du pays servent a la production agricole. Les forets 
productives ne couvrent que 22 % de notre territoire. C‘est 
pourquoi les informations sur les utilisations et la degradation 

Lorette Goulet et des participants a l‘AteIier 

G. 

Greenberg 

des terres, qui influent sur l’exploitation a long terme de ces 
resources, sont essentielles. 

En vertu de la Constitut_ion canadienne, les terres tombent 
essentiellement sous lajuridiction des provinces. Toutefois, le 
gouvernement federal exerce une influence marquee sur l’uti— 
lisation des terres a titre de proprietaire foncier, en appuyant 
financierement les programmes de developpement sectoriel 
et regional et en exerqant un pouvoir de reglementation. 
L‘economie nationale est directement et profondement mar- 
quee par les ressources en terres. La productivite des terres 
represente 40 % du produit interieur brut et 25 % de la 
main-d’oeuv‘re canadien_ne y est rattachee. 

Le gouvernement federal est aussi preoccupe par les ques- 
tions transfrontieres. Celles-ci sont evidentes surle plan de la 
degradation des terres resultant, par exemple, de l’erosion du 
sol qui affecte la qualite hydrique de la part_ie aval des plans 
d'eau et les h‘abitats»aquatique's. Les pratiques d’util'isation et 
de gestion des terres ont des repercussions marquees sur la 
qualite de l’eau du bassin de_s Grands lacs. En outre, la perte 
de terres agricoles de qualite dans le sud de l‘Ontario et de 
terres forestieres en Colombie—Britanniq’ue illustre de quelle 
facon les changements d‘utilisation des terres peuvent ex- 
ercer des pressions sur les terres d'autres provinces. Ces 
exemples sont particulierement pertinents si l’on considere 
les objectifs visant a intensifier la production dans les an_nees 
a venir. 

A Env/ronnement Canada, Ia surveillance de |'air, de l’eau et 
des terres, qui sont les constituantes de base de notre envi- 
ronnement, est un outil important servant a evaluer la condi- 
tion et la qualite des ressources. Nous avons besoin des 
informations que nous fournissent les programmes de surveil- 
lance pour étre en mesure de jouer notre réle de “verificateur 
general", d'evaluer et d'ameIiorer les programmes federaux 
touchant l"utilisation et la qualite des terres—et d‘appuyer la 
mise en oeuvre de politiques efficaces. 

Le Service de la conservation de /’e_nvironnement (SCE)l 
comprend trois directions generales — les Terres, les Eaux 
interieu res et la Faune. Parmi les projets entrepris recemment 
en etroite collaboration avec le SCE, mentionnons la creation 
du Comite d'enquete sur la politique federale relative aux 
eaux (Commission Pearse) et l’e|aboration du Plan nord- 
americain de gestion des oiseaux aquatiques migrateurs. 
Ces deux initiatives sont reliees a |’utilisatlon des terres et plus 
pa_rticu_lierement au développement agricole et aux habitats 
faunlques. La surveillance est reconnue comme étant la ole 
permettant d'evaluer le succes du Plan de gestion des 
oiseaux aquatiques. 

‘Maintenant combine a la Protection de l‘environnemen_t sous le nom 
de Conservation et Protection, Environnement Canada.



L_e Programme de surveillance de /’uti/isatlon des terres au 
Canada est administré par la Direction généra/e des terres du 
SCE. La Direction générale des terres a été chargée par le 
gouvernement fédéral de promouvoir une gestion multi- 
sectorielle des terres _et des ressources renouvelables qui 
leur sont reliées, en we de leur rendement durable. Elle est 
|’organisme responsable de la mise en oeuvre de la Politique 
fédérale sur l‘uti|isation des terres. 

Jusqu'a maintenant, la recherche sur la surveillance des 
terres a porté principalementsur Ies regions et les questions 
d’i'ntérét national. Nous reconnalssons toutefols que d'autres 
échelons gouvernemsentaux, organismes et individus s’inté- 
ressent aux informations sur les changements 'd’utilisati_on 
des terres. L’Ate|ier constitue done une importante tfribune 
permettant d'échanger des idées et de miser sur |'entente et 
la collaboration. 

Les informations sur les changements d'uti|isation des terres 
et la degradation des sols contribuent a améliorer leur gestion 
et celle des richesses naturelles qui leur sont associées. et 
c’est Ia l’un des themes de l’Atelier. Au cours des discussions 
en groupes. nous nous pencherons sur le role de l_a surveil- 
lance de l'utilisation et de la degradation des terres et sur les 
questions qui y sont reliées. Nous comparerons et analy- 
serons les diverses techniques de surveillance et explore- 

rons Ies moyens de travailler en co|labor"ation_. Vous aurez un 
role participatif a jouer, plusieurs d’entre vous agissant 
comme présentateur, president d‘ate|ier, secrétaire, etc. Nous 
croyons que ces trois jours seront tres productifs. 

Au cours des discussions, il sera important de garder pre- 
sents a l'esprit les divers aspects de la surveillance des 
terres. Les résultats de |'Atelier devront refléter la nécessité 
d’étre coherent, surtout dans la classification des données 
spatiales et temporelles et des caractéristiques des terres. A 
cet égard. ll faudrait adopter une approche globale pourque 
les series de données soient comparables. Telles sont nos 
préoccupations, au palier national, lorsque nous encou- 
rageons et appuyons la mise au point de systemes natio- 
nau>"< d'information sur les terres et que nous prenons part a 
l‘élaboration de programmes globaux de surveillance de 
lenvironnement sur le plan international. 

Je souhaite quecet Atelier alt toutle succes possible. Profitez 
des discussions productives pour donner votre point de vue 
et écouter celui des autres participants. ~C’est avec ‘un vif 

intérét que j’attends les résultats de cet Atelier. 

Lorette Gou/et est sous-rn/n/stre adjo/nte, Conservation et 
Protection, Environnement Canada.



ORGANISATION ET STRUCTURE 
Paul C. Rump 

Avant de proceder aux discussions en groupes, il serait ap- 
proprie de retracer les origines de l’Atelier. Le Programme de 
surveillance de i'utiiisation des terres au Canada a ete ins- 
taure en 1978 pour appuyer la Politique federale sur i'utiiisa- 
tion des terres. Avant d’entreprendre la surveillance opera- 
tionnelle des terres, plusieurs etudes sur la faoon de 
concevoir le programme ont ete menees. Ces etudes com- 
prenaient un examen des informations sur i'utiiisation et "les 
changements d’utilisation des terres dont disposent des or-‘ 
ganismes munlcipaux, regionaux, provinciaux et federaux; 
une evaluation des besoins des utilisateurs eventuels, outre la 
Direction generale des terres; et une evaluation des t_ech- 
n_iques de surveillance d’autres parametres environnem'en- 
taux et des programmes de surveillance menés dans d‘autres 
pays. Depuis, des méthodes de recherche sur les change- 
ments d’utilisation des terres ont ete mises a l’epreuve, et 
on a realise des projets de surveillance relatifs aux regions 
urbaines et aux terres de premier choix comme les terres 
fruitieres, les terres humides et, plus recemment, les terres 
forestieres. ll semble maintenant opportun de discuter de 
l’orientation de la recherche sur les changements d‘uti|isation 
des terres et de le faire en collaboration avec des collegues 
d‘autres organismes. 

L‘Atelier national sur la surveillance de i'utiiisation des terres a 
ete planifie et organise sous les auspices de la Direction 
generale des terres. C’est la premiere fois que la surveillance 
des terres est discutee de cette facon au Canada. La surveil- 
lance peut etre définie comme le processus permettant d'ob- 
server ou de detecter sur une base repetitive un ou plusieurs 
elements ou i_nd_icateurs de l‘environnement (dans notre 
cas, i'utiiisation et la degradation des terres) en fonction de 
criteres spatiaux et temporels preetablis. 

Paul Rump, moderateur de l’Atelier 
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Je crois que tous ceux ici presents ont u_n engagement per- 
sonnel dans la surveillance des changements. Soixante-cinq 
personnes venant de partout au Canada se sont inscrites a 
cet Atelier. Elles representent les organismes federaux, pro- 
vinciaux et regionaux, les ujniversites et le secteur prive. Nous 
avons encourage la contribution active de tous les_ partici- 
pants, et pres de 90 % d'entre eux auront un réle a jouer, que 
ce soit pour pres_enter une communication, presider un atelier 
ou agir comme secretai_r_e d‘ate,lier. L‘ordre du jour a ete ela- 
bore en tenant compte le plus possible des idees, interets et 
contributions des participants avec Iesquels nous avons 
communique au cours de l'organisation preliminaire de 
l’Atelier. 

L‘Atelier a pour objectif general de favoriser le dialogue et la 
collaboration qui renforceront les programmes de surveil- 
lance des terres mis en place en reponse a des questions 
comme l'urbanisatio'n des terres agricoles, la perte de milieux 
humides et la degradation des terres. Les objectifs poursuivis 
plus precisement sont les suivants : 

- fournir une tribune pour echanger des informations 
sur la recherche en cours et sur les met_hodes actuel— 
lement utilisees pour surveiller les changements 
d’utilis_ation des terres et la degradation des sols; 

- faire mieux connaitre le réle de la surveillance des 
terres dans les processus de planlfication et de 
gestion des richesses naturelles; 

- orienter la recherche future sur l_a surveillance des 
terres; 

- examiner les facons de surveiller efficacement la 
degradation des terres; et 

- considerer les besoins organisationnels d‘une 
approche coordonnee et integree de la recherche 
sur les changements d’utilisation _des terres et la 
degradation des sols. 

L'Atelier a ete structure autour de trois grands themes, 
chacun comprenant la presentat_ion de communications des 
discussions en petits groupes et une seance pleniere. Le 
premier theme porte sur la problématlque et les objectlfs de 
la recherche sur la sujrvelllance de l’utl|isation des terres 
et sur la degradation dessols. Les sujets devant etre ana- 
lyses comprennent les questions sur les terres ou une surveil- 
lance doit etre exercee, les pertes de terres agricoles, i'utiiisa- 
tion de l'in_foVrmation sur les changements d'utilisat_ion des 
terres dans la planification et la gestion des terres a vocation 
recreative, Ia perception du public face a la degradation des 
terres et le role des donnees sur les terres dans la formulation 
de politiques et de programmes nationaux. La presentation 
des commu_nications a aussi ete structuree de facon a donner 
un apercu regional et national sur la surveillance des terres.



Region de la Capitale nationale, 1968 

Les ateliers reuniront de petits groupes de participants qui 
etudieront la situation de la survei|_lance de la degradation 
des sols et des cha_ngements d'utilisation des terres au 
Canada, Ies utilisations et les besoins des utiiisateurs et 
les regions et secteurs prioritaires ou des programmes de 
surveillance sont requis. 

Dans le cadre du_ second theme, soit les méthodes et tech- 
niques de su‘rvel_||,ance des changements d'utllIsatIon des 
terres et de la degradation des sols. les communications 
porteront sur les diverses possibilites de la teledétection, 
‘l'utilisation des roles d‘evaluation fonciere, Ies techniques 
d’echantillonnage, les systemes d'i‘nforma'tion geogra- 
phique, la surveillance des terres forestieres et la prevision 
des effets de la degradation des terres. Les discussions en 
atelier porterontsur les methodes de surveillance de la de- 
gradation des terres, y compris leur integration dans la re- 
cherche sur les changements d'utilisation des terres, les 
applications de la téledétection e la surveillance de l’utilisa- 
tion et de la qualite des terres et les possibilites d’utilisation 
des données disponibles. 

Region de la Capitale nationale, 1982 

Le dernier theme, les strategies de cooperation, sera 
discute en regard de la surveillance de l“utilisation et de 
la degradation des terres. Les communications et ateliers 
porteront sur la fagon d‘ameliorer la collaboration et la coordi- 
nation entre les organismes et lesdifferents paliers gouverne- 
mentaux en vue d'accroitre l'e_fficacite de la surveillance et de 
maintenir Ia qualite des données et leur comparabilité. 

C-“est la premiere fois que nous nous reunissons pour veri— 
tablement tirer parti d'une discussion en groupe sur la recher- 
che entourant la surveillance des terres. Je suis convaincu 
que nos deliberations et nos interactions auront une influence 
positive sur la gestion des terres au Canada. A titre de presi- 
dent de’ |'Atelier, je me rejouis a |'idee de travaillerlavec vous 
au cours des trois prochains _jours. 

Paul C. Rump est chef de la Division de la surveillance 
de /’uti/isation des terres, Direction genera/e des terres, 
Environnement Canada. 

Phototheque 

nationa/Fe 

de 

l'air



II 

Recherche sur la surveillance 
de l’utilisati0n des terres 

et sur la dégradation des sols : 

problématique et objectifs 

Documents 
Ateliers



SURVEILLANCE ET PROBLEMATIQUE DE 
L’UTILISATION DES TERRES EN COLOMBIE- 

BRITANNIQUE 
Greg Roberts 

INTRODUCTION 
e present document presents d’abord le role de l_a 

surveillance dans la resolution des principaux pro- 
blémes lies a |"utilisa_tion des terre_s, puis examine le 

potentiel de la surveillance dans la province, ce qui revient a 
donner d’abord Ies mauvaises nouvelles pour garder les 
bonnes pour la fin. 

En premier lieu, nous examinerons deux des principaux pro- 
blemes relies a l'utilisation des terres que connaitla Colom- 
bie-Brit_aAn,niq/ue et leur rapport a la surveillance de |’uti|isa_tion 
des terres afin de susciter des discussions sur les points 
suivants : 

- le role de la surveillance de l'utilisation des terres 
dans la resolution des problémes; 

2 le manque de soutien des activités de survei_llance 
dans la province; e,t 

- la contribution que l'on a_tt_end de la surveillance de 
l'utilisation des terres dans la resolution des pro- 
blemes. 

Pour les personnes engagées d_ans la recherche sur l'utilisa- 
tion des terres au sein des organisations gouvernementales, 
les conclusions de cette premiere partie pourront sembler de’ 

"mauvaises nouvelles”. En deuxieme lieu, nous décrirons un 
cert_ai_n nombre de bases de données et de programmes de 
cartographie en cours en Colombie-Britannique. Ces pro- 
jets offrent des possibilités importantes en matiere de sur- 
veillance, ce qu'on peut considérer comme une “bonne 
nouvelle“. 

~
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Windermere Valley (Colombie-Britannique)
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PROBLEMATIQUE DE L’SUT>ILISAT ION DES 
TERRES 
Pour placer cette discussion sur la problematique de l"’utilisa- 
tion des terres dans son contexte, precisons d’abord que 
nous vivons, en Colombie-Britannique comme ailleurs au 
Canada et dans le monde, une periode de remise en question 
de nombreuses valeurs fondamentaies, notamment celles 
associees au role du gouvernement dans une economie de 
marche mixte. Les problemes d'utilisation des terres ainsi que 
les responsabilités du gouvernement dans l'allocation et la 
gestion de cette ressource n’echappent pas a cette remise en 
question. Les processus et les politiques qui sous-tendent 
l’allocation et lafixation du prix des terres de la Couronnevsont 
examines au peigne fin. On remet en question la proportion 
des terres maintenues en fiducie par la Couronne et des 
terres en regime de propriete absolue. Meme si ces questions 
fondamentaies ne semblent pas avoir beaucoup de rapport 
avec l'elaboration de programmes de surveillance de l'utilisa- 
tion des terres, il est bon quand meme de les garder a l‘esp'rit, 
En effet, l‘orientation dehla societe canadienne a cet egard 
aura necessairement des repercussions sur la mise sur pied 
et la pertinence des programmes de surveillance, tant au- 
jourd"hui que dans l'avenir. 

L’etude des problemes lies a l'utilisation des terres souleve 
une q.ue_stion cruciale : selon quelle perspective definit—on les 
grands problemes? La question peut paraitre simpliste; il est 
toutefois important de tenir compte de cette tendance qu’ont 
les groupes specialises a percevoir le monde de Ieur point de 
vue bien particulier. Les gestionnaires des ressources, les 
politiciens, les defenseurs de |‘environnement et les repre- 
sentants syndicaux, par exemple, percevront sans aucun 
doute les problemes lies a l'utilisation des terres de facon bien 
difterente. Nous reconnaisson_s donc au depart que notre 
perspective professionnelle seule n'est pas necessairement 
d'une grande utilite dans la formulation d‘une solution. En 

' somme. pour definir le role de la surveillance de l'utilisation 
des terres, il faut tenir compte des multiples facons de per- 
cevoir les problemes. 

Passons maintenant a l’analyse de deux des grands pro- 
blemes lies a l'utilisation des terres en Colombie-Britanni- 
que :

‘ 

- la perte des tajrres forestleres les plus produc- 
tlves; et 

o la vente des terres de la Couronne de la zone 
agro-forestlére a des fins agricoles. 

L’apercu que nous donnons ici n‘est ni exhaustif. ni defi_n_itif et 
le choix des problémes abordes est‘ aléatoire. Neanmoins, 
ces questions sont representatives du type de problemesqui 
touche la surveillance de l'utilisation des terres. 

LA PERT E DES TERRES F ORESTIERES 
PRODUCTIVES 
La perte des terres forestieres productives a ete et est encore 
l'un des principaux problemes de la Colombie-Britannique. 
Voici comment je percois cette question d'interét public et les 
programmes mis en oeuvre pour y repondre. 
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En 1976, la Commission royale sur les ressources forestieres 
presentait son rapport au gouvernement de la Colombie- 
Britannique (Pearste, 1976). Ce rapport proposait d'app.orter 
des changements majeurs a la loi sur les foréts (Forest Act, 
1978) et, notamment, d"a'utoriser le responsable des forets a 
designer les terres forestieres et Ie lieutenant-gouverneur en 
conseil a creer des forets provinciales. La loi établit que les 
terres sont classifiées comme terres forestieres si elles contri- 
buent davantage au bien-étre social et economique de la 
province en etant soumises a des recoltes successives 
d’arbre_s ou de fourrage, ou des deux (Forest Act, 1978). 

A la fin des annees 1970. un lobby a ete forme afin d‘attirer 
l‘attention du public sur les pertes de terres forestieres pro- 
ductives au profit de projets tels que la construction de réser- 
voirs hydro-elect'riq'ues, l‘amenagement de corridors de 
transmission, la construction de routes, l'expansion des ag- 
glomerations, la creation de parcset l'exploitation a des fins 
agricoles. Pour faire face a la situation, le gouvernement a, 
entre a_utres choses, etabli un programme destine a proteger 
les terres forestieres en augmentant le nombre de foréts pro- 
vinciales designees. Entre 1979 et 1984, la superficie des 
forets provinciales est passee de 30 millions ha a plus de 75 
millions ha. A |’heure actuelle, environ 80 % du territoire de la 
Colombie-Britannique est designe forét provinclale; les terres 
vouees a la production forestiere a l’ex—terieur des Iimites des 
foréts provinciales representent peut—etre 10 _% du territoire. 

Parallelement a cette nouvelle politique forestiere, le ministere 
des Forets et le ministere des Terres, des Parcs et du Loge- 
ment ont mis sur pied un programme de planification visant a 
réserver certaines terres pour l'expansion des agglomera- 
tions, Fagriculture ou l‘amenagement de parcs. En outre. des 
mecanismes de revision officielle des Iimites des forets ont 
ete mis en place. Afin d'assurer que les utilisations des terres 
compatibles avec la production forestiere ne soient pas ex- 
clues du fait de l_a consolidation des Iimites des forets provin- 
ciales, une entente prevoyant l'administration inter-orga- 
nismes des utilisations non forestieres des terres a l'interieur 
des foréts provinciales a ete conclue. Bien que ces meca- 
nismes entrainent des frais administratifs eleves, ils sont justi- 
fies dans la mesure ou ils protegent les terres forestieres. En 
effet, il faut maintenant apporter de solides arguments econo-' 
miques pour pouvoir faire changer la designation d‘une zone 
classee terre forestiere provinciale. 

On pourrait toutefois se demander si ce programme tres 
general n’aurait pas pu étre raffine afin d'assurer un controle 
plus subtil de l'utilisation des terres. La recherche sur les 
changeme_nts dans l'utilisation des terres aurait peut-étre per- 
mis de mieux comprendre les problemes et de mettre au point 
une politique plus nuancee et de meilleurs outils de gestion. 
Les decisions prises dans le cadre de ce programme con- 
cernent. une vaste gamme d‘interéts publ_ics et prives; oili et 

‘ comment la surveillance de l'utilisation des terres a-t—elle ete 
integfirée a ce processus? 

LA VENTE DES TERRES DE LA COURONNE A 
DES FINS AGRICOLES 
La perte des terres agricoles les plus productives est un 
frequent sujet de discussion dans de nombreuses provinces



du Canada, notamment en Colombie-Britannique. Le recul 
des terres agricoles viables et la mise en oeuvre du pro- 
gramme delcreation de Reserves de terres agricoles ont ete 
reconnus comme etant des elements importants de la politi- 
que agricole de la province. Voyons maintenant la question 
de la vente des terres de la Couronne a des fins agricoles. 

ll s’agit de savoir si les terres de la Couronne non occupées 
doivent étre aliénées a des fins agricoles, compte tenu 
qu’el|es sont surtout situees dans la zone agro-forestiere. Ces 
terres vont—elles contribuer de facon durable a augmenter la 
production agricole de la province et, par le fait meme, avoir 
une influence positive sur les economies locales ou regio- 
nales, ou finiront-elles par retourner a une utilisation fores- 
tiere? Les couts et les benefices a long terme que peut reti_rer 
la societe de cette transformation varient selon la reponse 
que l'on donne a cette question. 

En Colom_bie-Britannique, le ministere des Terres, des Parcs 
et du Logement a aliene environ 200 000 ha de terres de la 
Couronne pour le developpement agricole au cours des cinq 
dernieres années. La plupart de ces terres se trouve_nt dans 
les regions de Cariboo, Omineca et Peace. C_es terres, qui 
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appartiennent en majorite aux classes 4 cu 4-5 selon la classi- 
fication du potentiel agricole de |’lnventaire des terres de la 
Colombia-Britannique, conviennent aux paturages amendés 
et a la production fourragere. Elles ont souvent fait |’objet de 
controverses quant a leur utilisation la plus appropriée. 

La question de la pertinence de la vocation des terres, selon 
les analystes de programme ou les planificateurs, porte sur- 
tout sur les compromis a taire. lescoifits des diverses possibi- 
lites, les options perdues, les incidences environnementales 
et les repercussions économiques locales et régionales. Des 
études ont ete entreprises afin de determiner la valeur ac- 
tuelle et les rapports cout-benefice en vue d’evaluer ces 
options; des plans ont ete etablis pour resoudre les conflits; et 
des études de surveillance de l'utilisation des terres ont ete 
entreprises afin de mieux cerner toutes les dimensions du 
probleme. Par exemple, dans la region de Cariboo, on a 
effectué une etude sur le rapport entre |’utilisation des terres, 
le regime foncier dont elles sont l'objet et leur potentiel agri- 
cole (Lands, Parks and Housing. 1985). L'un des objectifs 
etait de determiner la proportion des terres agricoles privees 
qui avait ete exploitee. ll est ressorti que moins de 30 % des 
terres privees etaient mises en valeur, meme si de 60 a 70 % 
d'entre elles pouvaient l'étre. En consequence. on en a deduit 
que la production agricole pouvait s’accroitre considerable- 
ment grace au processus normal de developpement, sans 
qu’il soit besoin, pendant un certai_n temps, d‘aliener des 
terres de la Couronne. Toutefois. il faut aussi tenir compte 
d’autres objectifs du programme. comme |‘amélioration de la 
viabilite par l'expansion des exploitations agricoles exis- 
tantes dans les regions ou dom_i_ne la propriéte privee, pour 
evaluer la viabilite de |'exploitation agricole dans la zone 
agro-torestiere. 

Une etude exhaustive actuellement menee par le ministere 
des Terres, des Parcs et du Logement en vue cl'evaluer les 
changements dans l'utilisati'on des terres et leur relation a_ la 
politique sur le regime foncier des terres de la Couronne dans 
la region de Vanderhoof, a |’ouest de Prince George, donne 
une autre perspective a cette question. En effet, Ie rythme du 
developpement agricole et des pertes de terres agricoles ‘y 
est analyse par rapport a la politique de vente des terres de la 
Couronne et des variations du regime foncier entre 1966 et 
1984. Les aspects spatiaux des changements dans |’utiIisa- 
tion des terres seront analyses parallelement aux resultats 
d’une enquete par'que'stionnaire qui donnera une evaluation 
des perceptions des locataires des terres de la Couronne. 
Lorsqu'el|e sera terminee, cette etude nous permettra de 
mieux comprendre la dynamique des terres agricoles dans la 
zone agro-forestiere et ameliorera la politique et les pro- 
grammes du Ministers, Cetteiétude constitue une reelle tenta- 
tive de mettre a profit la surveillance de lfuttilisation des terres 
d_ans la recherche de solutions et le perfectionnement des 
pol_itiques concernant le developpement agricole sur les 
terres de la Couronne. 

L‘elaboration des politiques et des programmes constitue 
parfois un processus a la fois singulier et dynamique. ll est 
clair que la recherche sur les changements d'utl|isatlon 
des terres joue un rele important dans la planification et 
Fetablissement des politiques foncieres en Colombie-Britan- 
nique. Toutefois, a la grande deception des chercheurs. 
planificateurs et analystes, ces recherches n'obtiennent pas



souvent le fi_n_ancemen_t, la m_ain—d’oeuvre ou le soutien orga- 
nisationnel meritent et ne sont pas considérées a |eu'r 
juste valeur dans le processus décisionnel. D’autre part, l'ac- 
cumulation d’informations detaillees sur les changements 
dans l’utilisa_tion des terres peut exacerber la frustration cles 
decideurs; toutes les analyses et les conclusions viennent en 
effet ajouter a la complexité de problemes qui jusqu'alors 
etaient percus comme relativement simples. Cette difficulte 
vient en partie du fa_it que les agriculteurs, Ies electeurs‘ ou Ies 
decideurs perooivent souvent lie probleme de facon fort diffe- 
rente du planificateur, du chercheur ou de l‘anaIyste. 

Comme le souligne E-.W. Manning (1985), “les Canadlens 
continuent a prendre des decisions comme si Ies ressources 
n’etaient pas un facteur dontil faille tenir compte". Les raisons 
de cette attitude restent obscures. Bien que la recherche sur 
les changements dans lutilisation des terres joue un role 
important dans l‘elaboration des politiques et des pro- 
grammes en Colombie-Britannique, il est tres peu probable 
qu’el|e obtienne un soutien accru et qu’el|e soit davantage 
integree au processus décisionnel. Voila donc pour les 
“mauvaises nouvel|es". Compte tenu de cette conclusion, la 

question a poser est la suivante : quels sont Ies objectifs 
atteignables en cequi concernela survelllancede l’utilisation 
des terres dans le processus d’elabor'a'tion des politiques et 
des programmes en matiere d'a|location et de gestion des 
terres? 

LA SURVEILLANCE DE L'UTILISATION DES 
TERRES 
ll y a cependant des “bonnes nouvelles"! On peut, des le 
depart. faire q uelques observations sur la situation qui jregne 
.en Colombie-Britannique : 

- Ies bases de données automatisées, tant graphi- 
ques que tabulaires, sont nombreuses et deiplus en 
plus utilisees: 

- le géo-codage des donnees est de plus en plus 
courant et pratique; 

-' la mlse en réseau des systemes informatiques dis- 
perses est de plus en plus attrayante; 

- la creation de nouveaux systemes d'information~ 
est stimulee par la nec_essite d’accroitre Pefficacite 
des fonctions premieres des orga'nismes.gou‘ve'rne- 
mentaux en cette periode de restriction budgetaire 
et de reduction des effectifs; 

- Ies progres en lnformatlque (materiel et logiciel) 
permettent l'analyse de volumes de plus en plus 
gros de donnees graphiques et tabulaires sur l’utill- 
sation des terres, en plus du simple stockage et 
rappel de ces donnees; 

- bien que la creation de nouvelles bases et de nou- 
veaux systemes de donnees ne soit pas dictée par 
les besoins de la surveillance de l'uti_l_i_sation des 
terres, elle permet quand meme de recueillirde nom- 
breuses donnees sur les terres qui peuvent servir a 
définir et analyser Ies problemes, a élaborer des 
politiques et a planifier Ies activit_és.« 
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De nouvelles bases de données et de houveaux programmes 
de cartographie offrant des possibilites interessantes dans le 
domaine de la surveillance de l‘utilisation des terres ont eté 
mis sur pied en Colombie—Britannique. En voici une breve 
description. 

Le systéme d’z'nventaire des foréts 
Le systeme d’inventaire des forets du ministere des Forets 
donne une description quantitative des forets et des pacages 
de la province. En plus de constituer une base pour l’esti_m_a- 
tion du potentiel des terires._ce systeme permet également 
d'evaluer Ies utilisations récreatives et autres des forets. II a 
ete concu pour établir des descriptions des ressources a 
cinq niveaux, due l’échelle operationnvelgle a l’échelle provin- 
ciale (Hegyi et Quenet, 1983). 

Lorsque ce systeme automatise sera au point, plus de 7 000 
cajrtes forestieres seront stockees sous forme numérique 
dans un sous-systéme graphique interactif. Ces cartes sont 
reliees a une base integrée de donnees sur les terres et les 
forets également utilisee pour la mise a jour annuelle des 
cartes et la production de statistiques sur |’utilisat_ion des 
forets, conformement a la loi sur les forets. Bien que concu 
pour recueillir Ies informations essentielles la la gestion fores- 
tiere, ce systeme peut également servir a la surveillance des 
changements dans l‘utilisa_tion, la couverture, la qualite et le 
regime foncier des terres. Par exemple, ii a ete utilise au 
niveau provincial pour analyser la productivite des pacages 
au moyen d’a|gorithmes appliquesaux donnees sur la qualite 
des-secteurs forestiers_. Il est également possible de l’ada’pter 
pour évaluer Ies habitats fauniques. Les calculs geographi- 
ques comportant des facteurs comme la qualite du secteur 
forestier, le regime foncier des terres et la vulnerabilité envi- 
ron_nementale peuvent également étre faits et ces ensembles 
de donnees peuvent etre superposes en we de determiner 
Ies conflits sur le plan des récoltes et de l‘utilisation des-terres. 
La recherche sur les cha_n'gement_s dans l’ut_ilisat_ion des 
terres pourra ainsi profiter largement de ce systeme. 

Vallee de l'Okanagan (Colombie-Britannique)



Le systéme d’information sur les terres de la Couronne 
Le systeme d‘inform'ation sur les terres de la Couronne du 
ministere des Terres, des Parcs et du Logement est en place 
depuis plusieurs années. On y apporte actuellement des 
ameliorations importantes qui permettront d’accroitre Ies 
possibilites qu’il offre en matiere de surveillance des terres. 
En voici les principales composantes 2 

Cartographie cadastrale : Un systeme de 7 000 ca_rtes est 
tenu a jour pour la province et sert de base a l’evaluation du 
statut et de la charge réelle des terres de la Couronne. A ce 
jour, 1 200 cartes a l’echelle moyenne (1/20 000) cm ete nu- 
merisees.. Cela represente environ 20 % des cartes neces- 
sajres pour couvrir l’ensemb|e de la province. Les ameliora- 
tions recentes apportees au systeme permettront bientot de 
relier la base cadastrale aux ifnformations sur le regime foncier 
et autres caracteristiques des terres. 

Registre des tjejrres de la Couronne : Ce systeme est une 
base de donnees automatisee qui identifie le regime foncier 
ou les autres-charges des parcelles de terres de la Couronne. 

Systéme d’ad,mi_nistration des regimes fonciers : Ce sys- 
teme est aussi une base de donnees automatisee servant a 
I‘administration des regimes fonciers de toutes les terres de la 
Couronne. ll est relie au registre des terres de la Couronne et 
aux bases de donnees des cartes cadastrales grace a un 
numéro commun d‘identification de parcel_le. 

Le principal objectif de ces systemes d‘information est de 
tenir des dossiers sur les terres de la Couronne de la Colom- 
bie-Britannique. Neanmoins, l’adaptat_ion de ces informa- 
tions a la surveillance de l'utilisation des terres est tres pro- 
metteuse. Les statistiques sur la superficie de terres de la 
Couronne affectees a diverses utilis_ations peuvent etre emi- 
ses a partir du systeme d’administ_ration des regimes fon- 
ciers. Un obje_ctif a plus long terme du systeme est d’appli- 
quer ces bases de donnees a la production de cartes sur le 
statut des terres. En somme, il est possible d'analyser ces 
donnees afin de produire une vaste gamme de rapports sur 
les changements dans l‘utilisation des terres. 

Cartes de base et cartes thématiques 
ll incombe au ministere de |'_Environnement de produire et de 
tenir a jour les cartes de base de la province. Un programme 
de numerisation de_toutes Ies cartes du systeme geographi- 
que de la Colombie—Brit'annique a l’echelle 1/20 000 est ac- 
tuellement en cours, parallelement a des travaux portant sur 
les cartes a grande echelle de certaines regions. Le Ministere 
est egalement responsable d’u_ne grande variete de cartes 
thematiques, notamment des cartes des sols et des terrains, 
de l’inventaire des sols et de diverses cartes de potentiel, 
dont Ies cartes faufniques. Tous ces travaux cartographiques 
sont effectues a l'aide des systemes automatises enumeres 
ci-dessus. 

Administration des régimes fonciers — minéraux, 
hydrocarbures et gaz rtaturel 
Le ministere de l‘Energie, des Mines et des Ressources petro- 
lieres est egalement a mettre au point un systeme pour |’a'dmi- 
nistration des regimes fonciers utilisant des ordinateurs et 
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des Iogiciels Compatibles ayec les systemes enumere_s ci- 
dessus. 

Réles d"e’v’aluation 

L’organi,sme responsable de l'evaluation fonciere en Colom- 
bie-Britannique, la British Columbia Assessment Authority, a 
mis au point une importante base de donnees automajtisee en 
vue de tenir des roles d'évaluation a l’echelle de la province. 
Un projet pilote actuellement en cours permettra de deter- 
miner §il est possible d’integrer ces informations aux cartes 
cadastrales etablies par le ministere des Terres, des Parcs et 
du Logement. Le cas echeant, Ia porte sera ouverte a toute 
une gamme d’ana|yses sur les caracteristiques et la valeur 
des utilisations des terres. 

Les systemes de donnees automatises enumeres icl sont 
compatibles; il est donc possible de les mettre en reseau. Des 
logiciels analytiques sont en train d’etre mis au point ou ame- 
liores en vue de leur application clans la mise en oeuvre des 
politiques. Bret, l'avenir de la recherche sur les changements 
dans l'u_ti|isation des terres a l'aide de ces systemes est de 
plus en plus prometteur‘. 

CONCLUSION 
En resume, on peut tirer de ce qui precede plusieurs observa- 
tions et conclusions. 

- Comme les ress_ources financieres continueront a 
etre limitees et que, dans l’opinion publique, l'inter- 

vention du gouvernement doit étre maintenue au 
minimum, les ressources disponiibles pour la surveil- 
lance de l'utilisation des terres demeureront faibles. 
Dans ces cir'con_stances, la necessite de mettre sur 
pied un programme provi_ncia| de surveillance et les 
avantages qu'on pourrait en tirer peuvent étre remis 
en question. 

- Ce manque de ressources pourra en partie étre com- 
pense par un accroissement de l'efficacité des fonc- 
tions premieres des organismes charges de l"adm'i- 
nistration des terres et des ressources, specialement 
dans le secteur des recettes, au moyen de la creation 
et de la mise en oeuvre de bases de donnees auto- 
matisees et de systemes de cartographie. 

- Les bases de donnees actuellement mises au point 
se pretent a unegrande variete d'a_na_lyses‘a des fins 
de surveillance. Le facteur-cle consiste a s'assur'er 
que les systemes offrent beaucoup de souplesse. A 
cette fin, il faut determiner les besoins en matiere de 
surveillance de l'utilisation des terres. 

- Ces besoins, une fois etablis, peuvent servir a ori- 
enter la mise sur pied de systemes qu_i repondraient 
aux besoins non seulement des premie_rs utilisa- 
teurs, mais egalement des chercheurs, des ana- 
lystes des politiques et des planificateurs. ll s'agit 
donc davantage de coordonner les programmes 
existants eta venir que d"el'aborer des programmes 
provinciaux particuliers. ' 

- Les questions les plus importantes cependant ont 
peut-etre trait aux grands changements ‘que vit notre



société et a la facon dont ils influent sur la nature des 
institutions responsables de |'a|location et de la ges- 
tion des terres ainsi qu’a l"importance qu‘on leur 
accorde dans le processus décisionnel. 

- Enfin, pour résumer, ii apparait essentiel de con- 
vaincreles Canadiens que la surveillance de l’utilisa- 
tion des terres et la recherche dans ce domainesont 
importantes pour maintenir et accroitre notre com- 
pétitivité dans l’économie mondiale, puisqu’elles 
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LA SURVEILLANCE DES CHANGEMENTS 
D’UTILISATION DES TERRES AGRICOLES EN 

ALBERTA 
Alfred Birch 

INTROD U C TI ON 
artout au Canada, Ies organismes gouvernementaux 
de gestion des ressources font face a toute sorte de 
problemes importants et complexes concernant l’uti_li- 

sation et la conservation des ressources naturelles. Les'pro— 
blemes reliés a |'allocation des ressources viennent de la 
concurrence qui s‘exerce entre utilisateurs et groupes d‘inté- 
rét. Quelle est la configuration socialement optimaie de l’a_llo- 
cation des terres et des eaux et quel role le marché devrait-il 
jouer dans la determination de ce modéle? ll existe un lien 
entre les problemes d‘utili,sation et de conservation des res- 
sources et les decisions d'i_nvestissements faites par Ies pro- 
priétaires et les gestionnaires des ressources. Quelles sont 
Ies méthodes de mise en vaieur et de conservation qui contri- 
buent a l'atteinte tant des objectifs axes sur le profit du sec- 
teur privé que des objectifs sociaux plus l_arges et comment 
ces derniers devraient-ils étre favorisés? 

ll serait peut—étre utile de ciasser Ies problemes portant sur les 
ressources agricoles, Ies besoins en information et les activi- 
tés de recherche sous trois rubriques : l'a|iénation et la pro- 
tection des ressources, la mise en vaieur des ressources et la 
degradation et la conservation des ressources. Par exempie, 
la conversion des terres agricoles a des fins urbaines, indus- 
ijrielles ou autres iliustre bien la question de l’aliénation et de la 
protection des ressources. La mise en vaieur et la conserva- 
tion des ressources s'inscrivent dans le contexte plus vaste 
des investissements dans les ressources. Ainsi, certains tra- 
vaux d‘aménagement des terres et des eaux. tels que le 
déboisement, le drainage et l'irrigation, accroissent la pro- 
ductivité agricoie par le biais des investissements, tandis que 
la conservation protege Ia capacité de production a long 
terme. 
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Les problemes concernant les ressources de méme que le 
processus connexe d’élaboration des politiques nécessitent 
une importante cueillette d’informations. ll faut d’abord en 
savoir davantage sur les ressources elles-mémes. Quelles 
sont les superficies en jeu, a quelle catégorie appartiennent- 
elles et ou se trouvent-elles? Ouel est le taux de productivité 
de la ressource et jusqu’a quel point son utilisation et sa 
productivité ont-elles change ou changeront-elles avec Ie 
temps? Pour trouver des réponses satisfaisantes a ces ques- 
tions qui couvrent de nombreux domaines de specialisation, il 

faut assurer une certaine coordination 

Systeme d’irrigation rotatif, bassin de la riviere Milk (Alberta) 
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Par ail_leurs, Ia valeur economique et les cotits associes aux 
differentes utilisations soulevent une deuxieme serie de ques- 
tions. Quels sont les couts et les benéfices relies aux diffé- 
rentes possibilites d‘utilisation et comment ces cotits et ces 

~ bénefices sont-ils répartis? Comme certaines valeurs so- 
ciales ne peuvent etre aisement exprimees en termes~econo- 
miques, il taut recueillir des informations sur l‘aspect tant 
materiel qu’economique pour formuler une politique et con- 
seiller les utilisa_teu_r's, comme, par exemple, les agriculteurs. 
La recherche sur les ressources et Ieur valeur est donc neces- 
saire pour pouvoir en assurer la protection, la mise en valeur et 
la conservation. 

Ce document examine certains projets de recherche et pro- 
grammes de surveillance axes sur les ‘ressources agricoles, 
en cours-en Alberta. Ces projets portent principalement sur 
les cara'cteristiqu‘es physiques des ressources et Ieur alloca- 
tion, meme si Certains d'entre eux abordent egalement la 

question de leur valeur et Ieurs couts. lls sont regroupes sous 
les trois themes de l’a_lien,at_ion et de la protection, de la mise 
en valeur et de la degradation et de la conservation. 

ALIENAT ION ET PROTECTION DES TERRES
I 

AGRICOLES 
Au cours des annees 1970, l'activite economique et la popu- 
lation de |'Albert_a se sont accrues considerablement, ce qui 
s‘est traduit par une croissance correspondante du develop- 
pement urbain et industriel et d’autjres secteurs non agri- 
coles. Ce développement et ses consequences sur les res- 
sources agricoles de la province ont soulevé beaucoup 
d‘inquietudes chez le public. Face a cette situation, le minis- 
tere de~ l"Agriculture de l'A|berta a lance uh projet de surveil- 
lance afin de determiner le rythme et le type des change- 
ments qui survenaient dans l'utilisation des terres, agricoles 
de la province (Birch, 1982; Woloshyn, 1983). 

L’inventalre des chajngements d'utiIlsation des terjres 
agricoles de |'A|berta (Inventory of Changes in Alberta’s 

Agricultural Land Base) a permis d’evaluer autant les pertes 
de terres agricoles converties a des fins urbaines, indus- 
trielles et autres utilisations non agricoles que les gains de- 
coulant de la mise en valeur de terres a des fins agricoles. On 
a extrait des dossiers dugcuvernement des renseignements 
sur les divers types de changements, Lesdonhees détaillees 
sur les lotissements ruraux a des fins non agricoles ont ete 
obtenues des commissions regionales de planification et 
d‘autres organismes qui detiennent des pouvoirs d'approba- 
tion en matiere de lotissement. Des informations semblables 
sur l‘urbanisation et |’aménagement die routes, de puits de 
pétrole et de gaz, d’u‘sines a gaz et de mines d_e charbon a 
ciel ouvert ont ete recueillies aupres des organismes adminis- 
tratifs compétents. La Division provinciale. des terres publi- 
ques (Public Lands Division) a fourni des données sur les 
terres publiques li_berees pour fins de prod_uct,io_n agricole. 

Parmi les donnees rassemblées dans chaque categorie, 
mentionnons la superficie, la date et le type du changement 
ainsi que le numero de lot (quartier de sectuion). Nous avons 
utilise la, designation cadastrale pour determiner a quelle 
classe de l‘lnventaire des terres du Canada correspondait le 

16 

potentiel agricole des terres en procedant a un recoupement 
avec une base de donnees tenue par Ie ministere des Affaires 
municipales de l'Alberta. Les donnees cadastrales ont e'gale- 
ment permis de regrouper les résultats de l‘lnventaire en 
tonction des municipalités et regions rurales de la province. 

Entre 1976 et 1981, les gains de terres agricoles en Alberta se 
sont eleves a 202 350 ha, tandis que les pertes ont totalisé 
191 420 ha, ce qui donne un gain net de 10 930 ha. Toutefois, 
ces chiffres sont trompeurs: en fait, il y a eu une perte nette 
de 35 208 ha de terres agricoles appartenant aux classes 1 a 
3 de l‘lnventaire des terres du Canada et un gain net de 
46 135 ha de terres de potentiel moindre. On a constate, en 
plus de ces modifications dans la qualite des terres agricoles, 
des déplacements gecgraphiques. Ainsi, il y a eu perte nette 
de terres agricoles dans Ie sud et le centre de la province et un 
gain important dans la region de la riviere Peace, au nord. 
Bien quecesconversions survenues entre 1976 et 1981 soient 
peu importantes par rapport a la superficie agricole totale de 
l'A|berta, elles ont eu des repercussions considerables sur 
les coats de production, les rendements agricoles et les 

risques financiers encourus par les agriculteurs. 

Devant les preoccupationssuscitees par les changements 
dans l'utilisation de terres agricoles de la province et Ieurs 
consequences sur l’economie des regions rurales et de la 
province, le gouvernement a demande au Conseil de l"Tenvi- 
ronnement de l’A|berta (Environment Council of Alberta) de 
tenir des audiences publiquessur la conservation et |‘expan- 
sion des terres agricoles. Certains des documents d’informa- 
tion du Conseil ont repris les donnees provenant de l‘lnven- 
taire décrit ‘plus haut. Les documents du Conseil 
(Environment Council of Alberta, 1984 et 1985) fournissent 
beaucoup de renseignements utiles sur la protection, la mise 
en valeur et la conservation desterres agricoles de l'A|berta. 

MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES 
Plusieurs projets de survei_|_lance concernant la mise en valeur 
des terres agricoles ont ete mis sur pied en Alberta. Certains 
portent sur des cas particuliers, tandis que d’autres consti- 
tuent des programmes permanents d’evaluation des res- 
sources qui appuient les diverses activités d‘admin'is't_ration et 
de mise en valeur des terres entreprises par divers orga- 
nismes gouvernementaux. 

L‘inventalre des besolns en drai_n_age de I"Alberta (inven- 
tory of Alberta's Drainage Requirements) a debute en 1983. 
L’objectif est de dresser un inventaire des milieux humides 
des secteurs agricoles de la province et d’eva|uer Ia possibi- 
lite de drainer ces terres. L’etude est coordonnee par les 
ministeres albertains de l'Agricu|ture, de l"Environnement et 
de |‘Energie et des Ressources nat_u'relles etfinancee princi- 
palement par la Commission des ressources en eau de la 
province (Water Resources Commission). L'analyse du drai- 
nage est etfectuee d‘un point de vue multidisciplinaire et tient 
compte des avantages prevus pour |"agriculture et des inci- 
dences que pourrait avoir cette activite sur les caracteristi- 
ques hydrologiques en aval et les habitats fauniques. 

Pour dresser l‘lnventaire des milieux humides, il a d’abord 
fallu adopter une technique de surveillance choisie en fonc—



tion de criteres de precision, de faisabilité et de rentabilité, 
puis perfectionner le systeme de classifica_t_ion des milieux 
hum_ides afin de pouvoir relier les resultats de |'invent_aire a 
l’analyse des possibil,it_es de drainage. Plusieurs methodes 
de su rveillance ont ete comparées, notamment diverses tech- 
niques de teledétection, les cartes de l’lnventaire des terres 
du Canada et les roles d’évaluation fonciere des terres agri- 
coles des municipalites. ll a été établi que la photographie 
aérienne infrarougeen couleurs donnait les resultats les plus 
precis et qu'elle etait aussi économique et faisable. La liste 
des methodes evaluees et les résultats des comparaisons se 
trouvent dans lntera Technologies Ltd. et al (1984), lntera 
Technologies Ltd. (1984) et Kerr et Young (1984). 

Pour appliquer cette technique de surveillance, 340 town- 
ships (couvrant chacun 93 km?) ont été photographiés. Ces 4 

townships ont ete choisis au hasard parm_i Ies regions agri- 
coles de la province. Un sous-echantillon aléatoire stratifie 
des photographies a ensuite ete choisi et interprete’ en fonc- 
tion dusysteme de clgassification de_s milieux humides mis au 
point pour cette etude, puis les résultatsont ete numérisés. Le 
systeme de classification divise les milieux hu_mides en fonc- 
tion de neuf parametres, notamment le type, la permanence 
et la couverture du sol des milieux humides et des hautes 
terres. Selon les résultats préliminaires de l'inventaire, il y a 
environ 4 452 000 ha de milieux humides dans les secteurs 
agricoles de la province. Ces terres ne sont cependant pas 
reparties egalement :- de 2 a 5 % des secteurs du sud et de 30 
a 33 % des zones agricoles du nord de l'Alberta affichent un 
exces d'humidite’. 

L’inventaire des besoins en drainage de l’Alberta n‘est qu’un 
volet d'une autre etude plus genéraleportant sur les possibi- 
lites de developpement agricole, l'étude des terres agrI- 
coles de l’Alberta, (A_lberta Agricultural Land Base Study). 
Cette etude se fonde principalement sur les sources d‘infor- 
mation existantes, telles que les cartes de l‘lnventaire des 
terres du Canada, les données de recensement et les spe- 
cialistes en matiere de ressources, plutot que sur les données 
primaires resultant des programmes de surveillance. 

Malgre plusieurs similitudes entre le programme de gestion 
des eaux dans les sous-bassins (Sub-Basin Water Man- 
agement Planning Program) et l'inventaire décrit plus haut, 
les deux projets different quelque peu par leurs objectifs et 
leur approche. Le programme de gestion est limite a la region 
de la riviere Peace en Alberta et vise a produire : a) un inven- 
taire des problemes de drainage, d'érosion des sols et de 
Iutte contre les crues; b) une classification des petits bassins 
hydrographiques‘ en fonction de la gravite des problemes; et 
c) des plans theoriques de gestion des eaux pour ces 
bassins. 

L'inventaire des problemes de gestion des eaux dressé dans 
le cadre de ce projet sera base sur l’examen des dossiers 
administratifs existants et des renseignements qui seront re- 
cueillis au cours de reunions publiques d'echange d'informa— 
tion. Le ministere de l’Environnement de, l’Alberta (qui dirige le 
projet) ainsi que d’autres ministeres provinciaux et certaines 
municipalites rurales tiennent des dossiers tres bien docu- 
mentes sur les problemes de drainage, d’érosion et d‘inonda- 
tion. Ces informations sont recueillies sur des fiches qui peu- 
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vent etre t_raitees par ordinateur et sont cartographiees a 
l‘eche||e 1/100 000. La tenue d'aud,iences publiques avec des 
agriculteurs et autres residents locaux permettra d’obtenir 
des renseignements sur les autres problemes de gestion des 
eaux. Des equipes consultatives locales ont ete formées 
dans chaque municipalité rurale afin d’aider a la collecte de 
l’information et a l’établissement de l’ordre de priorite des 
problemes. Cette classification influera sur l’ordre dans le- 
quel se feront la planification de la gestion des eaux et la mise 
en oeuvre des solutions. 

Inventaire des terres irrigables 
L’une des principales possibilites de developpement agri- 
cole dans_ le sud et Ie sud-est de l’Alberta reside dans l'ac- 
croissement de l'irrigation. On a estimé qu‘environ 
3 642 000 ha avaient un potentiel passable ou bon pour l'irri- 
gation, bien que la disponibilite de l'eau limite ce potentiel 
une superficie beaucoup moindre. Pour planifier l‘aménage- 
ment d'ou‘v‘rages de stockage et de reseaux de distribution 
des eaux, l’emplacemen_t des terres irrigables doit étre connu 
avec suffisamment de precision. L‘lnventaIre des terres irri- 
gables (Inventory of lrrigable Land) est un programme de 
levés pédologiques accelére qui doit couvrir 971 000 ha en 
quatre ans. Les travaux sont concentres dans les regions ou le 
potentiel d'irrigation et |'approvisionnement et la demande en 
eau semblent suffisants. 

L'an_alyse du potentiel d'irrigation, comme da_ns le cas d'au- 
tres tr'ava_ux de relevé des sols, fait appel a une combinaison 
de techniques : interpretation de photographies aériennes, 
inspection detaillee des lieux et analyse des sols en labora- 
toire. Ce projet est coordonne par les ministeres de l'Agricul- 
ture et de l'Enviro,nnement de l’Alberta et finance en gra_nde 
partie par la Commission des ressources en eau de la pro- 
vince. Environ 405 000 ha ont ete couverts a ce jour. 

Autres programmes d'évaluation du potemiel des 
ressources 

Les projets de surveillance decrits ci-dessus portent sur des 
possibilites précises de mise en valeur des ressou_rces agri- 
coles et sur les besoins d’infor‘mation connexes. En outre, il 

existe act_uelleme_nt toute une gamme de programmes de 
surveillance et d ‘evaluation qui fournissent des données pour 
les activites correspondantes de gestion et d'exploitation des 
ressources en Alberta. Bien qu’il puisse sembler y avoir cer- 
tains chevauchements parmi ces programmes, ceujx-cl re- 
pondent aux besoins d“orga_nis_mes dont les mandats diffe- 
rent. Le défi n'est pas tant d’eviter le double emploi que 
d‘assurer l'adopt,ion d'une approche cohérente. On tente 
d‘ailleurs, comme nous l’expliquons ci-dessous, d‘en arriver 
a une meilleure coordination des activites. 

L'objectif du programme de gestion lntégrée des res- 
sources (lnteg rated Resource Management Program), admi- 
nistre par le ministere albertain des Foréts, des Terres et de la 
Faune (ancien ministere de l'Energie et des Ressources 
naturelles), est d‘optimiser l‘utilisation des terres-et des res.- 
sources minérales appartenant a la province au moyen de la 
planification d’utilisations multiples. Cette planification se fait 
a diverses echelles et fait appel a l’apport conjoint de tous les 
organismes provinciaux dont le mandat comprend la gestion



des ressources. Les données nécessaires sont recueillies au 
rnoyen de la teledetection et de verifications sur le terrain 
portant sur les ressources ecologiques et pedologiques des 
regions déterminees. 

W" 

Le ministere des Forets, des Terres et de la Faune de, |’A|berta 
effectue également des evaluations plus precises des res- 
sources agricoles dans le cadre de ses programmes de 
vente des terres publiques. Apres inspection des lieux, con- 
-sultation des autres organismes gouvernementaux interesses 
et evaluation de |’accessibi|ité, un terrain peut étre affecte a la 
culture, au péturage, a la production de foin ou a d‘autres fins. 

ll incombe au ministere des Affaires municipaies de l'Alberta 
de maintenir un modele uniforme pour l‘évalua't_lon des 

_ 
tjerres agricoles en Alberta. Le ministers réevalue periodi- 
quement la productivite agricole des parcelles de terrain a 
partir de photos aeriennes et d’inspections sur place, en 
appliquant les méthodes decrites dans son guide d’evalua- 
tion des terres agricoles (Alberta Municipal Affairs, 1984). Ce 
systeme de classification des terres met l'accent sur les ca- 
racteristiques pedologiques et topographiques, tout en te- 
nant compte des possibilites d’acces et de la proximite des 
centres urbains. 

En plus de |'inventaire des terres irrigables décrit ci-dessus, in 
ministere de l‘Agriculture de l'A|berta a mis sur pied un pro-. 
gramme permanent de classification des terres destlnées 
é |’irrigatIon. Seules les terres jugées convenabies pour 
l’irrigati,on’peuvent se voir attribuer un permis, soit dans les 
iimites d'un district ,d‘irrigation organise, soit dans le cadre 
d'un projet d'aménagement prive. l__a classification des terres 
irrigables est effectuee a diverses echelles, selon les objec- 

' 

tifs de la planification et le degre de detail necessaire. La 
collecte des donneesse fait par des inspections sur le terrain, 
par l‘interpretation de photographies aeriennes et par des 
analyses de sols. 

A ujne echelle plus vaste, des levés pedologiques sont effec- 
tues en Alberta par Agriculture Canada et le Cons_eil de re- 
cherche de l'A,|berta (Alberta Research Coun,ci_l), Des rensei- 
gnements sont ainsi recueillis sur le potentiel agricole, la 

gestion des sols qui posent des problemes, la productivité 
potentielle des sols selon diverses techniques de gestion et 
les repercussions possibles de divers projetjs de mise en 
valeur des ressources. Ces i,n_for'mations servent a un grand 
nombre 'd‘uti|isateurs et offrent de nombreuses possibi|_ites 
d‘app|ications pour le developpementagricole et la protec-

' 

tion et la conservation de ressources. Nous decrivons ci- 
dessous une des facons d’app|iquer les données des leves 
pedologiques et d‘autres types d‘informations a |'ana|yse 
d'une vaste gamme de problemes de gestion des res- 

sources. 

DEGRADATION ET CONSERVATION DES TERRES 
AGRICOLES 
La conservation des sols et des eaux est devenue une ques- 
tion predominante au Canada. Des rapports du Comite se- 
n_atorial permanent de |’agriculture, des péches et des forets 
(1984), d'Agriculture Canada (1983) et d‘autres organismes 
ont souligne le caractere critique de divers types de degrada- 
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Erosion eolienne, pres de Lethbridge (Alberta) 
tion et la necessite d‘adopter rapidement les mesures correc- 
tives qui s'imposent. En Alberta, la surveillance a des fins de 
conservation etait insuffisante, cependant d‘autres activités 
sont prevues a cet egard. 

Avertissement d’érosion éolierme 

Ce programme a ete mis sur pied par le ministere de l‘Agricul- 
ture de l'A|berta au cours de |’hiver 1984-1985. Dans le but de 
relever les dommages causes par l'érosion eolienne, des 
formules ont ete distribuees aux agronomes des districts 
provinciaux ainsi qu’aux travailleurs agricoles municipaux. 
Les renseignements recueillis comprennent la date, le lieu, la 
superficie et l’amp|eur des dommages, de meme que des 
informations sur la gestion des cultures. Comme la participa- 
tion a ce programme etait volontaire, toutes les regions de la 
province sujettes a l‘érosion n‘ont pas ete couvertes. 
Toutefois, certains renseignements utiles ont pu ainsi étre 
compiles. Le programme doit se poursuivre durant l'hiver 
1985-1986. 

Enquétes sur l’érosion et la saliniite’ 

Le ministere de l‘Agriculture de |'Alberta a mis au point, a 
l'intention des municipalites, un guide pour les alder a deter- 
miner l'amp|eur et la gravite des problemes d’erosion 
eolienne et hydrique et de salinite des sols (Alberta Agricul- 
ture, 1985). Cette inf,orm,at,ion est cruciale pour l'etab|isse— 

‘ ment de plans de conservation et d'amélioration des sols et 
aidera en outrea brosser un tableau plusfidele de la question 
de la degradation des terres dans la province. Le guide 
indique en quoi consiste une enquete preliminaire, detaillee 
et globale et décrit les couts et les exigences associés a 
chacune d‘elles. 

Détermination des dangers d’e’ros,ion éolienne et hydrique 

Le ministere de l‘Agriculture de l‘Alberta a etabli en 1985 une 
carte sur le potentiel d'erosion eolienne des sols en Alberta 
(Soil Eros/on Potential of Wind in Alberta) a partir de relevés de 
la vitesse des vents effeotues sur une période de 30 ans. 
L'erosion réelle est determinee par la composition, Ia struc- 
ture, la teneur en eau, la durete de la surface et |'epaisseur de 
couverture du sol. La plupart de ces facteurs sont influences 
par‘ les pratiques agricoles, dont on n’a pas tenu compte 
dans la carte. 

Adm. 

du 

rétab/Issement 

agricole 

des 

‘l-‘lra/ries



L'evaluation des dangers d’erosion par l’eau est fondee sur 
les informations contenues dans une base de donnees infor- 
matisee appelée SIDMAP (Soil Inventory Database for Man- 
agement and Planning) (Patterson et Peterson, 1984). Ce 
systeme, base sur les quartiers de section, contient des infor- 
mations sur les cultures tirees des carte_s des relevés des sols 
de l‘Alberta, sur le potentiel agricoie et les cotes agro—climati- 
ques des cartes de l’|nventaire des terres du Canada a_i_nsi 
que sur les limltes des municip_alites. ll est possible d’extraire, 
de cartographier et de resumer statistiquement des facteurs 
ou caracteristiques uniques ou de combiner plusieurs fac- 
teurs po_ur identifier un danger de degradation, determ_i_ner 
les possibilités de mise en vaieur ou évaluer divers autres 
indicateurs. Le systeme SIDMAP peut egalement integrer 
des informations sur le rendement des cultures et certaines 
pratiques de gestion, permettant ainsi une analyse generate 
des rendements et des caracteristiques des sols et des 
terres. Le systems a ete mis au point conjointement par les 
ministeres federal et albertain de l'Agriculture, qui en assurent 
tous deux la gestion. Agriculture Canada effectuera de_s re- 
cherches sur les systemes de culture, leurs bases foncieres 
et leurs consequences economiques en utilisant principale- 
ment le systeme SIDMAP. Bien que ce systeme soit une base 
de donnees et un outil de recherche plutot qu'un instrument 
de surveillance, ll reunit des informations provenant de divers 
systemes de surveillance et permet d'analyser et de prévoir 
les tendances dans l’uti'l'isation des ressources. De plus, Agri- 
culture Canada a cartographie les risques d’erosion hydrique 
a l'aide de |'Equation universelle de perte de sols, adaptee 
aux conditions particulieres a l'Alberta. 

Surveillance de la salinite’ 
Plusieurs projets de surveillance de la salinite ont ete mis sur 
pied recemment en Alberta. Toutefois, il faudra effectuer en- 
core beaucoup de recherche pour en arriver a une estimation 
complete et precise de l’ampleur de cette forme de degrada- 
tion des sols. Agriculture Canada s'est servi d’images par 
satellites, de photographies aeriennes et de verifications sur 
le terrain pour une etude portant sur plus de 8,5 millions 
d'h'ectares dans le sud et l‘est de l’Alberta (Thompson et a/, 
1981). D'apres les resultats obtenus, il semble y avoir environ un million d’hectares de sols salins a l’echelle cartographique 
1/250 000. Agriculture Canada prévoit effectuer d‘autres tra- 
vaux desurveillance de l"erosion et de la salinite en Alberta en 
collaboratio_n avec d‘autres groupes. Le ministere de l’Agri- 
culture de l‘Alberta a egalement recueilli des donnees sur la 
salinite dans les rapports des agronomes de district et grace 
a divers projets locaux. 

CONCLUSION 
Cette revue des activites de surveillance des ressources en 
Alberta illustre bien la diversité des recherches en cours. Les 
besoins en information a court et a long terme ont ete evalues. 
Les besoins a court terme ont trait aux problemes immediats, comme l'élaboration de programmes ou de politiques en 
matiere de ressources. La question tres actuelle de |’expan- 
sion du drainage en Alberta est un exemple de ces besoins 
de recherche a court terme; il y a cinq ans, c’etait la protection 
des terres agricoles qui predominait. La conservation des 
sols et des eaux pose egalement des problemes cruciaux et 
immediats, mais il faut aussi en envisager les aspects a long 
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terme. ll en va de meme pour l’irrigation et la mise en vaieur 
des terres publiques a des fins agricoles, etant donne l'impor- 
tance de la planification et des investissements que cela 
necessite. 

A la grande diversité des besoins en matiere de s’urv'eilla_nce 
des ressources correspond la nécessité de disposer de tech- 
niques de surveillance. Les etudes examinees ici se fondent 
sur*des dossiers administratifs, la teledétection (notamment 
I'imagerie satellitaire et la photographie aerienne) et des veri- 
fications sur le terrain, Le type de données recueillies, le 
systeme de classification utilise et l’echelle des analyses 
doivent egalement tenir compte des objectifs de la surveil- 
lance et des contraintes temporelles et budgetaires. 

La conclusion la plus evidente que l'on peut tirer est la neces- 
sité de coordonner la surveillance des ressources., En effet, 
une coordination efficace permet de redui_re les coats en 
evitant le double emploi et d'obtenir des informations plus 
diversifiees convenant a des analyses multidisciplinaires. Elle 
entrainera egalement une amelioration de la qualite des re- 
sultats de la surveillance en permettant la comparaison et le 
perfectionnement des methodes utilisees. L'adoption d'une 
approche coherente incitera necessairement le public 21 ac- 
cueillir favorablement les resultats de ces recherches. 

Plusieurs efforts ont ete faits en A_l_berta pour ameliorer la 
coordination des travaux dans ce domaine. Le comlté de 
coord’lnat'lo_n de I'lnventaire des sols et des terres de 
l’Alberta (Alberta Soil and Land inventory Coordinating Com- 
mittee), qui reunit des representants des gouvernements fe- 
deral et provincial et des universites, a recemment ete cree 
pour constituer un lieu de rencontre des principaux orga- 
nismes de la province s'occupant de gestion et de recherche 
en matiere de_ressources. Le comité pédologlque consulta- 
tif de l’Albert_a (Alberta Soils Advisory Committee), qui fait 
partie du réseau consultatif federal-provincial en matiere 
d‘agriculture, a forme des sous-comites et des groupes de 
travail qui assurent la coordination de la surveillance et de la 
recherche en matiere de ressources. Un groupe de travail est 
a mettre au point uh systeme commun de classification des 
terres arables de l'Alberta. tandis qu’un autre evalue les be- 
soins en information sur |"aspect economique de la conserva- 
tion des sols. La tenue d’atelIers de pédologle annuels 
rassemble des specialistes de diverses disciplines con- 
nexes. A divers niveaux, des systemes c_omme SIDMAP et le 
systéme d’lnformatlon sur les terres (Land Related Infor- 
mation System) assurent la coordination des bases d’infor- 
mation et une meilleure capacite de recherche sur les res- 
sources. Divers repertoires def-donnees sur les ressources, comme le Natural Resources Information Dlrectory 1985 
(Alberta Energy and Natural Resources, 1985) aident egale- 
ment 3 mieux coordon_ner les efforts; Toutes les activites en ce 
sens peuvent avoir des effets benefiques et devraient étre 
encouragees. Seuls les projets de surveillance et de recher- 
che bien concus et bien etayes se réveleront efficaces pour la 
resolution des problemes que pose aujou‘rd'hui la gestion des 
ressources. 

Alfred Birch est chef de la Direction de /'ut//isat/on des 
terres du ministere de /"Agricu,/ture de /‘A/berta.
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CONVERSION TERRES RURALES DANS LA 
REGION DE WINNIPEG 

Bruce MacLean 

IN TROD U C TI ON 
omme dans de nombreuses regions du Canada, le 
lotissement residentiel a connu une expansion rapide 
au Manitoba durant les annees 1960 et 1970. Bien que 

le rythme de conversion des terres rurales a des fins non 
agricoles ne soit pas comparable a celui de 10 ha/heure 
constate en Ontario (Hoffman,1980), de vastes superficies de 
terres agricoles exceptionnelles ont eté abandonnees au 
profit d'autres activites. 

Cette expansion s'est produite en partie dans les environs de 
la vil_le de Winnipeg, mais Ia conversion des terres a surtout 
touche les municipalites rurales adjacentes a la ville. Par 
exemple, dans la municipalité rurale de Springfield, situee 
juste a |’est de Winnipeg, la population est passee de 5 950 a 
8 986 habitants entre 1971 et 1981, soit une augmentation de 
51 % (Statistique Canada, 1981). Au cours de la meme pe- 
riode, la population de la ville de Winnipeg s'est accrue de 
5 % seulement. lnquiet de cette situation, le gouvernement a 
entrepris plusieurs études afin d‘evaluer les effets negatifs 
potentiels de cette croissance sur l'i,ndustrie agricole du 
Manitoba. 

Une étude faite en 1973 (Paterson Planning and Research 
Ltd., 1973) révele qu’un bon nombre de propriétaires fonciers 
de la municipalite rurale de Springfield ont emigre des cen- 
tres urbains vers les zones rurales en raison du prix moins 
élevé des terres, du niveau de taxation plus bas et des attraits 
de la vie champétre en general. Toutefois, 25 % des per- 
sonnes interrogees ont mentionne qu'elles etaient derangées 
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par les activités agricoles prat_iquees aux alentours. Une 
autre étude effectuee en 1974 par l'université du Manitoba 
(Carvalho. 1974) fait etat d'attitudes similaires dans d'autres 
municipalités de la region de Winnipeg. Par ailleurs, un rap- 
port presente en 1973 (Riddell, Stead and As_sociates. 1973) 
conclut que le lotissement residentiel en milieu rural influe sur 
le taux d’évaluation des terres agricoles avoisinantes et pour- 
rait, en l’absence de planificati_on adequate, entrainer des 
conflits d’utilisation des terres. Les auteurs du rapport recom- 
mandent que le gouvernement provincial adopte des poli- 
tiques d'amenagement de fagon a orienter les utilisations 
residentielles des terres rurales. 

En depit des preoccupations croissantes soulevées par Ie 
recul des terres agricoles, on ne disposait d’aucune statis- 
tique sur |’ampleur du probleme. Cette lacune a eté comblée 
en 1977 lorsque le ministere des Affaires municipales du 
Manitoba a publie une etjude indiquant la superficie des 
terres agricoles demembrees a des fins non agricoles. Ainsi, 
pourla seule année 1976, 3 688 ha de terres agricoles ontete 
convertis a des fins non agricoles dans les zones rurales du 
Manitoba. Le 1e'janvier1976, le gouvernement a adopte une 
nouvelle loi sur l’a,men_agement du territoire qui rend obli- 
gatoires |‘enre‘gistrement et l’examen detaillé de tous les 
plans de lotissement. En vertu de l’ancienne loi sur l'amena- 
gement, les plans de lotissement dument decrits pouvaient 
étre approuves sans etre soumis a l’examen d‘aucun minis- 
tere, y compris le ministere de l’Agric,ulture. Selon la nouvelle 
loi. tous les ministeres interesses peuvent maintenant revoir et



évaluer le_s repercussions des lotissements projetés, mais il 

n'existe aucune politique générale sur laquelle pourraient se 
baser les examinateurs pour prendre leurs decisions. 

Les auteurs de l'étude sur la région de Winnipeg (ministere 
des Affaires municipales du Manitoba. 1976) cm proposé la 
mise en oeuvre de 18 politiques différentes d’uti|isation des 
terres afin de protéger Ies ressources agricoles et les autres 
ressources non renouvelables. En juin 1978, le gouvernement 
du Manitoba a établi de nouvelles iignes directrices provin- 
ciales sur l’utilisat_ion des terres. Ces iignes directrices ont par 
la suite été modifiées et, en novembre 1980. le réglement du 
Manitoba 217/80 sur les politiques provinciales d'utilisation 
des terres entrait en vigueur dans le cadre de la loi sur 
l‘aménagement du territoire (Gouvernement du Manitoba, 
1980) 

Le Manitoba possede maintenant la réglementation neces- 
saire pour étudier adéquatement toutes les demandes de 
lotissement et s’assurer que tous les plans d'aménagement 
Iocaux sont conformes aux normes provinciales. En vertu de 

la nouvelle Ioi sur laménagement du territoire, une munici- 
palité peut invoquer les politiques provi_nciales d'utilisation

' 

des terres apres |'approba_tion de son plan d"aménagement. 

NECESSITE D’ UN SYSTEME DE SURVEILLANCE 
Malgré la mise en place d‘un processus d'examen des plans 
de lotissement et de l’app|ication des politiques provinciales 
d‘ut,il‘isa_tion des terres, le recul des terres agricoles s'est pour- 
suivi. Toutefois, aucune statistique n’a été compilée pour 
évaluer la superficie de_s terres agricoles a_insi perdues. De 
telles statistiques sont indispensables pour évaluer l'effica- 
cité des politiques provinciales d'utilisation des terres et des 
differents plans d'aménagement Iocaux. A cette tin, des 
données sur toutes les demandes de lotissement ont été 
stockées pour extraction future dans un systeme informatisé 
r"nis au point par le ministere de l'Agricu|ture du Manitoba. Le 
systeme a classe toutes les demandes selon l'emplace,ment 
géographique et |'utilisation antérieure et projetée des terres; 
il a aussi enregistré d‘autres données pertinentes, notamment 
les classifications de |‘lnventaire des terres du Canada et les 

Tableau 1 
Lotissements en 1979 

Municipalité du Brokenhead, Manitoba 
Sommaire des hectares morcelés e'n lots selon la classe de I'lTC'

T 

classe de rn'c 2 4 5 Total de ggmggzes
V 

Utilisation des terres 
antérieure: 

A _ 

agriculture 4 121 47 36 208 17 
résidence agricole 4 10 0 O 14 5 
ré_sidence non agricole 0 3 0 0 3 2 
autre que |’agricu|ture 0 2 4 2 8 3 

proposée: 
agriculture 0 49 16 16 81 4 
résidence non agricole 8 78 34 18 138 20 
commerce 0 7 0 0 7 1 

résidence urbaine O 
_ 

3 0 4 7 _ _ 2_ 

Total 
1 8 1-36 51 38 233 _, 
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Sommalre des hectares de terres agricoles morcelés on lots selon la classe de i’lTC* 

classe de l’lTC 2 4 5 Total 
I 
de ggggrrfijes 

I A 

Utlllsation des terres 
antérieure: V 

agriculture 4 1 21 47 36 208 1 7 

proposée:
‘ 

agriculture 0 49 16 16 81 4 
résidence non agricole 4 62 30 16 112 10 
commerce 0 7 0 O 7 1 

résidence urbaine 0 3 0 4 7 2 
I I 

Analyse des demandes 
Provisoires Finales Approuvées Rejetées 

Demandes traitées 0 38 ’ 27 11 

‘Le lotissement n'a pas touché les terres de classes 1, 6 et 7 nj les sols organiques 
Les chiftres ayant été arrondis, il peut y avoir u_n écart entre l’addition et le total



Figure 1 
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numeros de lots. On s’est inspire d'un systeme similaire utilise 
en Ontario pour mettre au point le systeme du Manitoba. 

Apres approbation provisoire d’une demande de lotissement 
par Ie ministere des Affaires municipales, un formulaire de 
lotissement est rempli et les donnees sont stockees dans un 
ordinateur. Ce formulaire permet d‘obtenirtous les renseigne- 
ments necessaires pour evaluer tres precisement la super- 
ficie des terres agricoles abandonnees au profit d’autres utili- 
sations ainsi que la qualite des terres ainsi touchees. Les 
donnees recueillies portent sur I’emplacement, l’etat des 
terres, les mesures de planification, l’utilis_ation actuelle et 
proposée, le potentiel agricole selon |‘|nventaire des terres du 
Canada et la superficie du lotissement. Le tableau 1 illustre le 

type de donnees accessibles apres analyse par ordinateur. 
On constate dans cet exemple qu’l| y a eu 38 demandes de 
lotissement dans la municipaiité rurale de Brokenhead en 
1979, dont 27 ont ete approuvees et 11 rejetees. Par con- 
sequent, 127 ha de terres agricoles ont ete perdus, dont la 
plupart (112 ha) au profit d'utilisations non agricoles. 

REGION DE WINNIPEG 
Avant la mise en oeuvre des politiques provinciales d’uti|isa— 
tion des terres en 1980, le lotissement résidentiel rural a connu 
une expansion fulgurante dans la region de Winnipeg, et en 
particulier dans le secteur situe entre la municipaiité rurale de 
Fiitchot, au sud de Wi_nnipeg, et celle de Rosser, au nerd- 
ouest de la ville (figure 1). Les modeles correspondaient a 
ceux des autres regions connaissant des changements d'uti— 
lisation des terres. ll y a eu une proliferation de fermes 
chevalines et d'agrement, une diminution du cheptel et un 
accroissement de la superficie des terres appartenant a des 
citoyens non agriculteurs. Une étude du modele de propriete 
fonciere dans la municipaiité de Springfield (MacLean, 1983) 
a revelé que 38 % des terres privees de la municipaiité appar- 
tenaient a des citoyens non agriculteurs. En depit du fait que 
la majorite des terres agricoles appartenait encore a des 
agriculteurs a temps partiel ou a temps plein, ceux-ci esti- 
maient que lintensification du lotissement résidentiel en mi- 
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lieu rural etait inevitable et que les activités agricoles tradi- 
tionnelles étaient appelées a disparaitre dans la municipaiité. 

Neuf annees se sont ecoulees depuis la mise en place du 
processus d'approbation des plans de lotissement et plus de 
cinq ans depuis l'adoption des politiques provinciales d'utili- 
sation des terres. Au cours de cette periode, des centaines 
de demandes de lotissement ont ete etudiees et l‘efficacite 
des politiques provinciales et locales est maintenant remise 
en question. Certains plans d'amenagement locaux, sous 
prétexte de proteger les terres agricoles, ont designe un 
nombre excessif de terres pour le lotissement résidentiel en 
milieu rural et laissé de graves lacunes dans les politiques 
agricoles. Par exemple, dans la municipaiité rurale de Hano- 
ver, le lotissement des terres au profit des membres de la 
famille n’est soumis en realite a aucun controle. 

Friesen (1985) a observe qu’en déplt du fait que l‘un des 
objectifs majeurs des services d‘amenagemen’t du territoire 
consiste a proteger les terres agricoles et a favoriser |'expan- 
sion des centres ruraux, c’est l‘inverse qui se produisait. En 
1982, il a note que 1 600 ha de terres rurales avaient ete 
morcelés en lots a des fins d‘amenagement resident_iel futur, . 

comparativement a 232 ha dans les centres ruraux et a 
108 ha seulement dans la ville de Winnipeg. Cette etude a 
egalement revele que 1 881 habitations pourraient etre cons- 
truites sur les terres subdivisées de la ville de Winnipeg, 
comparativement a 803 nouvelles maisons seulement sur les 
lotissements residentiels .en milieu rural. Ce dernier chiffre 
pourrait augmente en cas de lotissement subsequent. 

REC UL DES TERRES AGRICOLES DANS LA 
REGION DE WINNIPEG 
La presente-analyse porte sur les municipalites vciisines de 
Winnipeg ayant connu une tres forte expansion du secteur 
résidentiel en milieu rural entre 1976 et 1984.. ll s'agit des 
municipalites rurales de Rosser, Rockwood, St. Andrews, St. 
Clements, Brokenhead, Springfield, Tache et Ritchot (voir 
figure 1). L’extraction des donnees de lotissement pour les 
periodes anterieures a 1982 a exige l’examen de plus de 
2 000 dossiers. Les donnees de 1982 a 1984 ont ete extraites 
gréce au systeme informatique du ministere de l’Agriculture. 

Expansion urbaine sur des terres agricoles de choix, ile Lulu 
(Co|ombie—Britannique) 

1,, '1' 
~ ~ E. W 

Manning
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Tableau 2 
Lotissement des terres agricoles a des fins non agricoles dans 

la région de Winnipeg, 1976-1984‘ 

1 A l‘excIusion de la zone addit_i_on_nelJ,e de Winnipeg 
" données incompletes pour ‘l'année 
"' données incompletes pour la municipalité 
ND: non disponible 

Le programme prendra fin cet hlver ave_c l’analyse des dos- 
siers de 1976 et 1977 des municipalités ru_rales de Rosser, 
Rockwood, St. Andrews et St_. Clements. Le tableau 2 indique 
la superficie des terres agricoles morcelées en lots entre1976 

» et 1984 dans la région de Winnipeg. Durant cette période, 
plus de 3 000 ha de terres agricoles ont été subdivisésa des 
fins _non agricoles. De plus, on estime que 500 ha supple.- 
mentaires ont été subdivisés en 1976 et 1977 dans d'autres 
municipalités. Le lotissement des terres s‘e'st poursuivi de 
maniére assez constante entre 1976 et 1980, soit au rythme de 
400 a 600 ha par année. Toutefois, la superficie des terres 
agricoles abandonnees en raison du lotissement a beaucoup 
diminué apres 1980. 

La superiicle des terres morcelées varie considérablement 
selon les municipalités. Parmi les neuf municlpalités conside- 
rées, celle de Hanover, située a environ 100 Km au sud—e'st de 
Winnipeg, a connu la croissance la plus importante (voir 

tableau 2). De 1976 a 1984, plus de 800 ha de terres agri- 
coles y ont été divisés e_n lots a des fins non agricoles. Cette 
conversion a touché principalement la petite ville de Stein- 
bach, qui fait partie de la banlieue de Winnipeg. Entre 1971 et 
1981, la population de Steinbach est passéede 5 265 a 6 676 
habitants, soit u_n accroissementde 27 %. Durant la méme 
période, la population de Hanover passait de 6 169 a 7 428 
habitants, c'est-a-dire une hausse de 20 %. D’a_utres munici- 
palités de la region a l’étude, comme Ritcnot et Rosser, ont 

Année 
llllunlclpalite rujrale (ha) Total 

Brokenhead ljlanover Ritchot Rockwood Rosser Andrtéws cieggnts Springfield Tache Stelnbach 
(ha) 

1976 53 226 8 ND ND ND ND 98 
I 

‘ 62. 447* 

1977 66 66 35 ND ND ND ND 104 71 34 376‘ 

1 978 23 1 66 12 38 6 71 22 24 57 3 422 

1979 125 1 10 0 162 O 34 88 15 37 1 572 

1 980 67 79 1 6 1 0 1 1 83 1 05 23 29 2 42_5 

1981 8 85 3 4 '2 35 28 22 14 0 201 

1 982 14 33 1 8 20 .0 1 2 67 24 1 8 68 274 

1983 18 14 11 18 1 24 27 33 0 0 146 

19:84 14 23 O 20 7 55 7 15 14 0 155 

Total 388 802 103 272" * 
H 

27*’ 314‘ " 344" * 358 302 108 3018
7 
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connu une croissance trés faible entre 1976 et 1984. E_n effet, 
de 1978 a19s4, seu|ement103 ha a F1it_chotet257 a Fiosser ont 
été morcelés en lots. Ce grand écart entre les municipalités 
peut étre attribué a plusieurs facteurs. 

En regle générale, les municipalités les plus touchées par le 
lotissement ont un centre économique actif et en expansion, 
comme dans la ville de Steinbach. Ce n’est le cas ni de 
Fiitchotni de Rosser. Les modeles de lotissement antérieurs a 
1976 ont également eu une influence marquée sur les mo- 
déles subséquents. Dans les zones tres morcelées avant 
1976, la tendance s‘est poursuivie. Ces zones ont souvent été 
désignées secteurs résidentiels ruraux dans les plans d'amé- 
nagement subséquents, méme si |'utilisation principale des 
terres y était encore lagriculture. 

La politique locale a aussi exercé une influence considerable 
sur l'é|aboration des modéles de lotissement. Certains con- 
seilsretaient en faveur d‘une politique d'a_ménagement, d’au- 
tres s’y opposaient. En regle générale, les plans d'aménage- 
ment des municipalltés administrées par des conseil_s 

opposes au zonage ont tendance a moins bien protéger les 
terres agricoles. lls accordent de plus grandes superficies a 
la construction résidentielle en milieu rural et les critéres 

utilises pour permettre la construction dans les zones agri- 
coles sont moins rigides.



Tableau 3 
Lots résidentiels urbains et ruraux approuvés 

dans la municipalite rurale de Tache, 
1976-1984 

Nombre de lots 
Année urbains Buraux 
1 976 82 35 
1977 351 36 
1978 263 25 
1979 8 25 
1 980* 1 1 6 
1 981 1 1 6 
1982 1 18 
1 983 0 1 3 
1 984 1 6 
Total 688 1 90 

‘ Adoption des politiques provinciales d’utilisation des terres 

EFFICACITE DES PLANS D’AMEWAGEMENT 
PROVINCIAUX ET LOCAUX 
Malgre la mise en oeuvre de politiques d’amenagement par 
les autorites locales et provinciales, Ies terres agricoles du 
Manitoba sont encore delaissees au profit d‘activites non 
agricoles. Malheureusement, aucun instrument ne permet 
d‘evaluer la superficie des terres morcelées en lots avant 
|'entree en vigueur de la nouvelle loi s_ur l‘amenagement du 
territoire en 1976, ni de comparer Ies modeles de lotissement. 

Toutefois, Ies années 1976 et 1977 ont constitue une periode 
de transition. Bien que la nouvelle loi ait etabli une politique de 
lotissement, la mise en place du processus d’approbation par 
le gouvernement a pris de nombreux mois. De plus, ll n'exis- 
tait aucun critere uniforme pour l’evaluation des demandes 
de lotissement durant cette période. C’est ainsi qu‘en 1976 et 
1977, de nombreux plans de lotissement h’ont fait l'objet 
d'aucune evaluation adequate. Le processus ’n'a commence 
a bien fonctionner qu’en 1978. 

L‘analyse de la perte annuelle des terres agricoles de 1976 8 
1984 ("tableau 2) ne revele aucun recul visible avant 1981. 
Durant Ies années subsequentes, le taux annuel de con- 
version des terres agricoles accuse une legere baisse qui 
coincide avec le ralentissrement de I’economie en 1981. ll est 
donc difficile de determiner si ce sont Ies politlques d’amé- 
nagement ou l’économle qui ont Ie plus influé sur la dim_i_nu— 
tion du taux de conversion des terres agricoles. ll est pro- 
bable que cette baisse resulte de l’effet combine de ces deux 
facteurs.

' 

Comme il a ete mentionne auparavant, Friesen (1985) a ob- 
serve que les politiques d’amenagement ont ete impuls- 
santes a orienter le developpement residentiel vers Ies cen- 
tres de population ruraux. Une analyse des plans de 
lotissement approuvés dans la municipalite rurale de Tache 
entre1976 et19'84indique egalement une preference pour les 
lotissements en milieu rural plutét que pour les lotissements 
urbains (voir tableau 3). De 1976 a1978, l’expansion a touche 
les centres de population existants. Entre 1979 et 1984 

Tableau 4 
superficie des terres agricoles non morcelées a la suite du rejet des 

demandes de lotissement, region de Vllinnipeg, 1976-19841 

1 A I‘exclusion de la zone additionnelle de Win_nipeg 
" données incompletes pour l’anne'e 
"" donnees incompletes pour la municipalité 
'ND: non disponible 

A ée 
Municipalite ruraIe_7(ha,) 

Total "n 
Brokenheae 

7 
Hanover Ritchot Rockwood Rosser Angrtéws clegtéms SprIng'fIeld Tache ('59) 

1976 44 72 712 ND ND ND ND 
I 

104 .36 
7 

268* 

1977 10 121 26 ND ND ND ND 305 70 532' 

1978 37 28 26 1 1 1 0 24 67 285 152 730 
1979 32 71 57 133 0 8 17 183 39 540 
1980 21 47 6 79 0 27 81 79 70 410 
1981 20 53 18 35 2 17 24 24 17 210 
1982 64 2 47 48 88 23 32 o 58 362 
1983 o 2 15 so 2 13 19 18 24 143 

1 984 1 0 8 1 04 1 5 4 75 2 200 

Total 229 396 215 560" 93" 1 17" 244" 1073 488 3395

25



toutefois, les plans d‘aménagement visaient presque 
exclus_ivement les zones rurales. 

Bien que les politiques d‘aménagement n’aient pas reussi a 
orienter le lotissement vers les centres de population ruraux, 
elles ont entralne le rejet d'un grand nombre de demandes de 
lotissement. Le tableau 4 indique la superficie des terres 
agricoles ainsi protégees. Depuis 1976, le rejet de demandes 
de lotissement a permis d'épargner plus de 3 400 ha de 
terres agricoles. En l'absence de politiques d‘aménagement, 
bon nombre de ces demandes auraient ete approuvees. De 
plus, l‘app|ication des politiques a probablement réduit le 
nombre de demandes, bien q'u'il soit impossible de donner 
des chiffres a cet effet. Ainsi, les differents outils d’amenage- 
ment ont perm_is dans une certaine mesure d"em'pécher la 
conversion de vastes superficies de terres agricoles de pre- 
miere qualité. 

C0_UT DE L’EXPANSION RESIDENTIELLE 
L’expansion résidentielle en milieu rural sur les meilleures 

terres agricoles du Manitoba a entralne des couts directs et 
indirects. Ces couts ont ete assumes par tous les segments 
de la population rurale et non seulement par la communaute 
agricole. La demande de servlces en mllleu rural a greve les 
revenus des municipalites. L’hypothese selon laquelle l'inten*- 
sification des activités d‘aménagement genere une hausse 
de profits des municipalites est infirmee par |'accroissement 
des coats d'entretien et d'amélioratio’n des routes. Les 
hausses de taxes associées auxtravaux d‘aménagement ont 
ete particulierement lourdes pour la communaute agricole en 
raison des vastes superficies requises pour l’agriculture 
commerciale pratiquee de nos jours.

- 

Les agriculteurs font egaleme_nt les frais de la hausse de la 
valeur fonclere. Rodd (1976) a note que la demande de tres 
petites terres en milieu rural fait augmenter la valeur 

marcha_nde des terresagricoles a un tel point que les agricul- 
teurs n’ont plus les moyens financiers de contrer la con- 

currence pour l’utilisation des terres. Bon nombre d'entre eux 
ont do egalement modifier leurs pratiques agricoles. Ceux 
qui épandent de l’engrais dans leurs champs risquent de 
subir les foudres de leurs voisins non fermiers. La pu|vérisa- 
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tion des cultures est devenue de plus en plus risquée. Les 
plaintes et les poursuites judiciaires sont de plus en plus 
courantes. 

La conversion de 3 018 ha de terres agricoles a d’autres fins a 
entraine une perte de revenu agricole d'environ 1 million de 
dollars par annee, imputable a la balsse de la productlvlté. 
Les generations actuelles et futures continueront a assumer 
ces coats annuels. Dans la plupart des cas, il est possible de 
les eviter. En limitant le lotissement residentiel en milieu rural 
aux zones non agricoles, on peut freiner le recul des terres 
agricoles de premiere qualite tout en permettant aux collec- 
tivites de benéficier des avantages que procure la presence 
de proprietaires d‘habitations en milieu rural. L’objectif est 

donc d‘orienter l'expansion ré,sidentiel_le vers ces zones non 
agricoles. 

CONCLUSION 
Les municipalites rurales de la region de Winnipeg ont connu 
une croissance fulgurante du secteur residentiel en milieu 
rujral durant les annees 1970 et au debut des annees 1980. 
Malgre |'adoption de politiques d‘aménagement provinciales 
et locales, plus de 3 000 ha de terres agricoles ont ete mor- 
celés en lots a des fins autres que l'agrlcu|ture. Cet abandon 
des terres agricoles a eu de nombreuses repercussions 
negatives sur la corhmunaute agricole. Une application plus 
stricte de bonnes politiques d‘utilisation des terres aurait per- 
mis d‘eviter la plupart des effets négatifs associes au lotisse- 
ment residentiel en milieu rural. 

Les politiques d’amenagement actuellement en vigueur dans 
la region de Winnipeg ont ete elaborees pour revitaliser les 
centres de population ruraux et orienter le lotissement resi- 
dentiel vers des terres moins product_ives. Bien que les politi- 
ques aient échoue quanta |"as_pect revitalisation, elles ont tout 
de meme permis d’assu'rer une certaine protection de l'indus- 
trie agricole. Les responsables de l‘amenagement doivent 
maintenant relever le défi qui consiste a renforcer les politi- 
ques actuelles de facon a m_inimiser les pertes futures de 
terres agricoles. 
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LE RDLE DE LA SURVEILLANCE DE L’UTILISATION 
DES TERRES DANS LA GESTION DE 
L’ESCARPEMENT DU NIAGARA 

George McKibbon 

INTRODUCTION 

/"escarpement du Niagara (Niagara Escarpment Plan- I 
'objet de la Loi sur/a p/an/‘f/‘cation et Waménagement de A 

ning and Development Act), 1973, est de veiller a la 
conservation de. l’environnement naturel de lescarpement du 
Niagara et des terres avoisinantes et d’assurer que l’aména- 
gement y soit compat_i_ble avec cet environnement naturel. Le 
plan d'aménagement de l'escarpement (Niagara Escarp- 
ment P/an), établi en fonction de cet objectif par la Commis- 
sion de l‘esc_arpement du Niagara, a été approuve en juin 
1985 par le gouvern_ement de |'Ontario. 

L’article 17 de la Loi prévoit une révision quinquennale du 
plan. La présente étude pilote, qui porte sur une partie peu 
étendue ma_is importante de Vescarpement du Niagara, vise 
a determiner |’util'ité des tec_hniques de surveillance de l'utili- 
sation des terres dans l’évaluation de l'efficacité du plan 
d’aménagement de |’escarp'ement du Niagara. Elle tente en 
outre de déterminer dans quelle mesure ces techniques pour- 
raient aider a la planification dans les municipalités rurales. 

REGION A L’ETUDE 
Le plan secondaire de Craigleith-Camperdown (Craigleith 
Camperdown Secondary Plan) couvre une zone de planifi- 
cation que |‘on prévoit aménager en site de villégiature quatre 
saisons (voir figure 1). Cette zone-comprend environ 4,500 ha 
dans le nord—est du township de Collingwood. Ses princi- 
pales ressources récréat_iv'es sont les pentes de ski alpin de 
l‘escarpement du Niagara et les rives de la baie Nottawasaga. 
Des chalets et des stations de ski ont été aménagés au pied 
de l‘escarpement depuis la fin des années 1940. 

La region a l"ét‘ude‘ comprend cinq unltés physiographiques 
de base. La zone du large est parsemée de récifs qui limitent 
la navigation de plaisance. Le rivage présente un mélange de 
plages rocheuses et sablonneuses. Une ancienne créte de 
plage qui s’est formée pendant la retraite des glaciers sépare 
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la plaine cétiére c_l’une terrasse ou plaine médiane s'étendant 
vers l’ouest et le sud a partir de la créte jusqu’a la base de 
l’e.sc,arpement du Niagara. La route provinciale 26 longe le 
rivage en-deca de la créte de plage. La ville de Collingwood 
se trouve a l'est et cel_les de Meaford et Thornbury, au nord. 

Selon le plan secondaire, le plateau median (délimité visue|— 
lement par l'escarpement et les pentes de la créte de plage) 
doit étre le site d’un projet d'aménagement récréatif d’enver- 
gure. La plupart des 5 600 unites résidentielles projetées, qui 
doivent loger 22 500 personnes, se trouveront a cet endroit. 
La clientele de ces installations vient de Toronto et de la zone 
urbaine de.l’est du lac Ontario. Les pentes de l’escarpement 
ont une dénivellation de plus de 152 m, et la plupart peuvent 
étre aménagées en pentes de ski._ Au sommet de l‘e,scarpe— 
ment, le terrain est légerement ondulé et repose sur une 
couche de terre peu profonde et une assise de calca_ire. 

Le plan s_econdaire a été approuvé en 1975. Depuis. i_l a été 
modifié plusieujrs fois, en particulier en ce qui concerne les 
dispositions portant sur la via_bi_lisation. Une révision du plan a 
été entreprise par le township de Col'l'ingw‘ood. La Commis- 
sion de l'escarpement du Niagara a mis sur pied cette étude 
des changements d"utilisation des terres afin de fournir des 
données de planification détaillées pouvant servir a cette 
révision du plan. 

METHODE 
L’un des objectifs de l'étude effectuée par la Commission 
était de recueillir des données .systéma(t_iqu_es et obje_ctives 
sur la fagon dont l'utilisation des terres et la végétation de la 
région doe Craigleith-Camperdown ont change avec le temps. 
Ces données ont été utilisées de concert avec les données 
du recensement et celles sur l‘emploi ainsi qu'avec un mo- 
déle théorique sur le cycle de développement d’une aire 
récréative décrivant l’évo|ution d'une région touristique, de-
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Source: Commission de |’escarpement du Niagara. 1983 
Plan définitif proposé. Comte de Grey (carte 6) 

puis l'étape de la découverte jusqu’a la stagnation (Crista|ler, b) Tenes amendées (culture er pgturage) 
1963). C’est sur cette information que se fondera la Commis— C) Terres non amendées (paturage natural) 
sion de |’escarpeme‘n_t du Niagara pour formuler des recom- 3 T .8 
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mandations sur la révision du plan secondaire. ' was a9”°° 93 a an on” es 9 erres Vacames (”°” 
boisées) 

Des photographies aériennes de la région a l’étudie, prises en 4. Utilisations résidentielles (permanentes et saisonnieres) 
1938, 1966, 1974 at 1983, ont été analysées en fonction de la . . , 

A. . . . . . 

5. Loisirs (a I exception des utilisations résidentielles et 
classification suivante, tirée du systeme de classification du 
Programme de surveillance de l'utilisation des terres du Commercial“ Connexes) 

Canada (Gierman, 1981) : 6. Utilisations commerciales et industrlelles 

1, Forét 7. Carrléres 

a) Forét naturelle (mature et immature — mixte) 8' Transport et services 
b) Plantations (matures et immatures — coniferes) 

L‘échelle des photographies aériennes varialt d‘environ 2. Agriculture 
1_/10 000 (1938) a 1/50 000 (1983).‘ La qualité des photos était a) Vergers
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Tableau 1 
Région de Craigleith-Camperdown 

Changement dans la_ végétation et I’utiIisat_ion des terres 1938-19831 
Classe d’utilisatIon des 1933 1955 1974 1933 . 

terres et de végétation ha % ha 0/. ha 0/. ha % 
Forét naturelle 1 635 37 1 534 34 1 251 28 1 808 41 

Plantations 
L 

o o 45 1 48 1 so 2 
Vergers 71 2 36 1 28 1 33 
Terres agricoles amendées 1 630 37 1 223 27 975 22 529 12 
Terres agricoles non amendées 705 16 263 6 316 7 308 7 
Terres abondonnées/vacantes 439 10 935 21 1 052 24 1 049 24 
Zones résidentielles 13 0 234 5 384 9 395 9 
Loisirs 0 0 1 99 4 296 7 322 7 
Utilisations commerciales et industrielles 0 0 16 0 28 1 51 1 

Carrieres 0 0 2 0 6 O 6 0 
Transport et services 0 0 8 0 11 0 25 1 

Total 4 500 100 4 500 100 4 500 100 4 500 100 

1 Les nombres du tableau n'ont pas été corrigés de facon a tenir compte de la marge d'erreur de 5% 

uniforme a l’exception de celles de 1938, obtenues a la Pho- 
totheque nationale de |'air, a Ottawa, qui n'en demeuraient 
pas moins utilisables. Les autres photos provenaient du m_i- 
nistere ontarien des Ressources naturelles. Les photos ont 
été analysées par ordre chronologique a l‘aide d’un ste- 
réoscope manuel, en commencant par les photos de 1983. 
Les polygones délirnités sur les photos onjt ensuite été trans- 
posés sur des cartes de base au 1/25 000 pour chacune des 
quatre séries de photographies. Durant l'analyse des 
données sur l’utilisation des terres en 1983, on a procédé a 
des inspections sur le terrain afin de vérifier l'int_erprétation 
des secteurs posant des problemes. 

Une fois les quatre cartes établies, Ies superficies apparte- 
nant a chaque classe ont été mesurées et additionnées pour 
chaque carte; Ies résultats sont présentes au tableau 1'. Le 
calcul des superficies a été effectué a l'aide d'un planimetre 
numerique (Planix 7). Il est apparu cependant que certaines 
des caractéristiques de fonctionnement de cet appareil influ- 
aient sur les résultats; ceux-ci ont donc été rajustés en conse- 
quence. Dans l‘ensemble, l’erreur maximale due a la mé- 
thode de mesure est d'environ 5 %. Ce degré d'erreur 
s’app|_ique aux calculs des données de 1974 et 1983, années 
pour lesquelles les classes d'utilisation des terres son_t relati- 
vement petites. Le degré d'erreur est inférieur dans le cas des 
données de 1938 et 1966, Ies classes étant plus grandes. 

RESULTATS 
ll est tout d’abord ressorti de cette etude que l'utilisation des 
terres et la végétation avaient connu une transformation gene- 
rale entre 1938 et 1983 (voir tableau 1). En 1938, on dénombre 
six classes d’uti|isatlon. En 1966, on recense au-dela de huit 
categories et encore plus en 1974 et 1983. Les données de 
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1938 décrivent Ies conditions qui régnaient avant l’aménage- 
ment d’installations récréatives, alors que les deux types 
d'utilisation des terres les plus importants (forét naturelle et 
terres amendées) couvraient chacune plus de 1,630 ha. En 
1966 et 1974, la superficie de ces deux categories de terres a 
diminué au prolit des utilisations résidentielle et récreative. En 
1983, la superficie de foréts naturelles dépasse celle de 1938 
a cause de la diminution du nombre de terres vouées a 
l‘agriculture. La plupart de ces terres sont sur le point d’étre 
viabilisées en vue d’étre aménagées. 

Toute utilisation viable des terres a des fins récréatives repose 
sur la qualité et la beauté du paysage. ll ressort clairement 
des changements observes que le paysage a subi des modi- 
fications importantes au cours des années. Les dispositions 
du plan secondaire relatives aux caractéristiques visuelles et 
paysageres doivent donc faire l‘objet d‘une attention spe- 
ciale. En particulier, la créte de plage et les pentes de l'es- 
carpement ont une importance capitale pour la qualité du 
paysage. Entre 19138 et 1983, ces endroits ont été dépouilles 
de leur couvert torestier, ce qui a réduit leur role de tampon 
visuel. 

En 1938, la region offrait un paysage caractérisé par la pre- 
sence de petits champs, de haies et de fermes disséminées. 
La superficie de ce type de paysage est passée de 1 630 ha 
en 1938 a 529 ha en 1983 (principalement au—dessus et a 
l’ouest du soulevement de l'escarpement). Une telle transfor- 
mation représente un changement qualitatif important qui 
peut contribuer au déclin d’une region récreatlve. Quelques 
vergers de pommiers étjaient exploités sur la terrasse mé- 
diane en 1938, et ce genre de culture a_u'rai,t pr'obabl,e,ment 
pris de l‘expansion n’eut été de |'amé-nagement d’installa- 
tions récréatives, qui a entrainé le déplacement des vergers 
situés au pied de I'escarpement. La transition de la vocation



Pistes de ski sur l'es'carpement du Niagara (Ontario) 

agricole de la region at une vocation récréative est aujourd’hui 
essentiellement terminée. 

CONCLUSION 
Les techniques de surveillance de l'utilisation des terres ap- 
pliquees dans cette étude ont permis d'obtenir des résultats 
utiles et intéressants. On a en effet constaté que des change- 
ments importants dans l'utilisation des terres et la oouverture 
végétale étaient survenus dans ‘la région. En faisant ressortir 
ces changements de facon systématique, pour qu’ils soient 
compréhensibles a la fois aux residents du township et aux 
aménagistes, la planification permet de gérer plus efficace- 
ment Ieurs repercussions.

' 

Cefte étude influera de deux facons sur le plan secondaire. 
Elle établit d'abord q‘u’il faut sfefforcer davantage d'empécher 
la construction de batiments non reliés au ski sur les pentes 
de l'escarpement et de préserver la couverture forestiere de 
ces pentes et de celles de. la créteide plage. En second lieu, 
el_|e indique qu’il fautrenforcer les dispositions du plan secon- 
daire prévoyant |’amé-nagement a, des fins récréatives de 
vastes zones ouvertes at d"unité's résidentielles sur le plateau 
median afin d'assurer une meilleure dispersion des installa- 
tions. Ce genre d'aménagement s'h_armoniserait davantage 
au paysage rural qui existjait en 1938. En outre, l’étude a 
permis-de recueillir des données sur la population at I'em_pIoi, 
né,cessai_res a la mise_ a jour du plan secondaire. 
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L'an,alyse des données sur les changements dans l'utilisation 
des terres comporte cependant des limites. Les données ne 
peuvent étre appliquées utilement de facon isolée; elles doi- 
vent étre interprétées de concert avec d"autjres données 
socio-économiques. Dans cette evaluation, les données‘ du 
recensement et celles sur I'emploi' ont été utilisées dans le 
cadre d’un modele de développement d’une zone récréative. 
Par ailleurs, la-surveillance des changements d'utilisation des 
terres se fait normalerhent a une échelle supérieure a 
1/50 000 tandis que la planification locale se fait a l‘échelle 
1/25 000 ou moins. Les techniques de surveillance doiveni. 
donc étre adaptéesa ces plus grandes échelles pour servir a 
la planification municipale. Comme dans le cas de l’analyse 
de la qua_l_it_é du paysage, lorsque Ie degré de détail passe du
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niveau macro au niveau micro, l’analyse doit étre rajustée en 
consequence. L’inclusion d‘une ana_lyse tridimensionnelle 
des aspects paysagers pourrait s’avérer un changement utile. 

L‘analyse effectuée dans le cadre de cette étude aurait pu 
étre appuyée par un systeme de cartographie assistée pa_r 
ordinateur. Cela aurait perrhis de corréler les données a 
chacune des cinq ujnités physiographiques qui constituent la 
region a l’étude. La facilité avec laquelle ces calculs peuvent 
étre effectués sur ordinateur aurait grandement accru l'utilité 
de l’étude. 

“Le changement et le retour des choses sont l'ess.ence 
meme de la vie. La conscience des choses passées, de 
la mort a venir et du présent..Le monde qui nous entoure, 
issu pour une si grande part de nous-méme, change 
continuellement et ne cesse de nous étonner. Nous inter- 
venons dans le monde pour le préserver ou le changer, 
pour donner corps a nos désirs. La planification consiste 
en fait a gérer le changement." (Lynch, 1962 — traduction 
libre). 

Nous avons discuté ici des changements qui ressortent de 
l’analyse de photographies aériennes prises entre 1938 et 
1983 dans la région de Craigleith-Camperdown. Nous avons 
également montré comment ces changements peuvent étre 
évalués pour déte_rm_iner la concordance entre les prévisions 
d'aménage_ment d’un secteur et la réalité. 
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LA cONTR1BU*(1ON DES MUNICIPALITES REGIONALES 
DE UOMTE A L’AMENAG1j1MENT DU 

QUEBECOIS ET AU CONTROLE DE SON UTILISATION 
- Fernand Martin 

INTRODUCTION 
e Québec a connu, au cou_rs des 25 dernieres annees, 

I 
une profonde mutation qui s'est traduite pa_r une re- 

- forme en profondeur de ladministration gouverne— 
mentale. Les premiers secteurs touches furent ceux de l'édu- 
cation, de la santé et de la sécurité sociale. Les reformes 
entreprises dans ces secteurs avaient pour Objectif d'a_mélio- 
rer autant la qualité que l‘ac'ce'ssibilité des services publics. 
Au cours des sept dernieres années, le secteur des affaires 
municipales a_ lui a_ussi connu dimportantes réformes dans 
les domaines de |’aménagement du territoire et de l’ur- 

banisme, de la fiscalité et de la démocratie municipales. La 
province de Québec visait et vise toujours un objectif precis 
par ces reformes rhunicipales : accroitre le_s pouvoirs des 
autorités locales. 

Nous nous proposons d’examiner dans oe document de 
quelle maniere les Mu_nicipal_ités régionales de comté 
(MRC), établies en vertu des dispositions de la Loi sur /'amé— 
nagement et l’urban/sme (1979), contribuent a l'aménage- 
ment du territoire eta la surveillance de.l’utilis_ation des terres 
au Québec. 

LES Ml’/NICIPALITES REGIONALES DE COMTE 
Le gouvernement du Québec a constitué V95 municipalités 
régionales de comté depuis l’adopt_io_n de la Loi sur l’aména- 
gement et furbanisme. Ces MRC.succedent aux 71 corpora- 
tions de comté qui existaient antérieure'ment_. En plus de 
continuer a assumer les responsabilités exercées par oes 
conseils de comté, les MRC se sont vu confier une mission 
essentielle, celle de procéd_er a l'élaboration et a la revision 
de schémas d'aménagement. ll est a noter par ailleurs que 
les Comsmunautés urbaines de Montreal et de Québec et la 
Communauté régionale de |’Outaouais, qui existaient. avant 
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l‘adoption de la Loi sur Famenagement et /’urban/sme. jouent 
un role identique a c'elui des MRC en matiere d‘aménagement 
d_u territoire. 

Les MRC et les commujnautés urbaines et régionale oouvrent 
la majeure partie du territoire du Québec. Les seules zones 
non regroupées sous des MRC se trouvent dans la region 
situee au nord du 5_5e paralléle, dans le territoire décrit a 
l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la 
Baie James (1971) ainsi que dans le territoire de la munici- 
palitede la Basse Cote Nord, le long du fleuve Saint-Laurent. 
Les MRC regroupent les municipalités urbaines et rurales 
d"une méme region d’appartenance et peuvent parfois com- 
prendre des territoires non m_unicipalisés. Si l’on fait abstrac- 
tion des communautés urbaines et regionale, les MRO 
comptent en moyenne sur leurterritoire 14 municipalités, dont 
2 villes. La plus petite a une superticie de 182 km2 tandis que 
la plus grande s'ete'nd sur 66 992 Km2. L_eur population 
moyenne est de 33 000 habitants, les populations s’échel_on- 
nant de 6 090 a 262 300 habitants. 

Le conseil de la MRC se compose du maire de chaque 
municipalité membre et peut comprendre d‘autre's représen— 
tants des conseils municipaux, selon |‘entente intervenue 
entre les municipalites membres de chaque MRC concernant 
le nombre de représentants et la forme de representation. Le 
prefet, chef du conseil de la MRC, est élu parmi les maires 
pour un mandat de deux ans. 

La MRC n'est pas un gouvernement regional; ses dirigeants 
ne sont pas élus et elle ne possede pas ses propres sources 
de financement. Elle est financée par le gouvernement pour 
ce qui touche Paménagement et. sur une base partagée, par 
les municipalités mem_bres pou_r les autres champs d‘activité. 
Comme on l'a indiqué précédemment, la mission premiere



des MRC a trait a l’ame'nagemen_t du territoire, mais ces 
dernieres ont aussi un role a jouer en matiere d‘évaluation 
fonciere, d’entretien des ponts. chemins et cours d'eau, ainsi 
que de gestion des territoires non municipalises. Au chapitre 
de l’amenagement du territoire, Ies MARC doivent avoir adopte 
un schema d‘amenagement pour leurterritoire respectif avant 
le 12 décembre .1986. 

PRINQIPES REGISSANT LA L01 S UR 
L’AMENAGEMEN T ET L’ URBANISME . 

La Loi sur l’aménagement.et /'urban/sme (1979) se fonde sur 
les quatre principes suivants : 

- L’amenagement des terres est une responsabilite 
politique et non uniquement une simple question 
technique ou administrative. ll appartient aux 
hom_mes et aux femmes politiques, tant au niveau du 
gouvernement du Quebec qu’au niveau local, de se 
oonsulter et de decider en dernier ressort des trans- 
formations qui seront apportees a l'environnement. 

- Les citoyens doivent, par l'entremise d‘un mé‘ca- 
nisme d’information et de consultation, participer aux 
diverses étapes du processus d’ei_aboration et de 
revision des instrujments d"amenagemen't. Cette. res- 
ponsabilité incombe non seulement aux citoyens. 
mais egalement aux élus qui doivent susciter la parti- 
cipation de tous les intervenants du milieu. 

- L'aménagement est une fonction partagee entre les 
différents paliers de decision (le gouvernement pro- 
vincial, les MRC et les municipalites locales), chaque 
palier ayant ses responsabilités propres. 

- Tous les paliers de decision doivent se oonsulter et 
coordonner leur action. 

Au Quebec, laménagement du territoire constitue un pro- 
cessus continu nécessitant des échanges de vues entre les 
municipalités régionales ou locales et les intervenants du 
milieu; c'est aussi un processus de concertation entre les 
hommes et les femmes politiques ayant des responsabilites 
particulieres aux divers paliers décisionnels. Le schema 
d’amenagement d’une MRC est par ailleurs vu comma le 
cadre privilégie de la consultation entre les intervenants des 
municipalites locales, de la MRC et du gouvernement du 
Quebec. 

ELABQRATION DES SCHEMAS 
D’AMENAGEMENT 
Le processus d'elaboration des schemas d’aménagement 
illustre bien l'importance accordée par le législateur aux 
échanges entre les municipalites locales, les MRC et l’appa- 
reil gouvernemental (voir la lig'u‘re 1). La MFlC amoroe le pro- 
cessus par une période d'echange d’information entre les 
intervenants en adoptant une resolution en we de la prepara- 
tion du schéma d’amenagement. Ce geste de la MRC en- 
traine pour le gouvernement l’obl'ig‘ation de lui transmettre un 
document decrivant ses orientations en matiere d'aménage— 
ment et les projets d'equip.ement, d‘infrastructu_res, de ser- 
vices publics qu'il entend realiser. Les municipalites sont 
egalement tenues de soumettre a la MRC une copie de tous 
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Ies documents ayant trait a iamenagement qui sont en leur 
possession. Cette période d'échange d‘informat_ion se "ter- 

‘ mine au moment ou la MRC adopte une proposition prelimi- 
'na_ire cfaménagement. 

Une deuxieme période, dite de concertation et de conci- 
liation, commence au moment 01) la MRC soumet sa propo- 
sition preliminaire d’amenagement aux municipalités locales. 

_Cette consultation des municipalités permet a la MRC 
d'adopter une proposition d'aménagement qu'elle trans- 
met au gouvernement provincial. Ce dernier fait parvenir a la 
MRC, dans les 90 jours suivant la reception de sa proposition 
d‘amenagement, un avis faisant etat des projets d’equipe- 
ments et d'amenagement qu'il entend realiser et qui peuvent 
influer sur la proposition. ll informe egalement la MRC de 
toute objection qu'il pourrait avoir a |'egard de la proposition 
d‘amena‘gement., 

Une troisierne période d'information et de consultation 
s'amorce avec l'adoption par la MRC de la version definitive 
de son schema d'amenagement. Au cours de Cette période. 
la MRC informe la population, par l’entremise d‘un resume de 
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Figure 1 
Le processus de planification régionale, province de Québec 
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la version definitive, organise de_s séances publiques d’infor- 
mation et de consultation et adopte son schema d’amenage- 
ment, Le gouvernement du Quebec et les municipalités 
locales doivent se conformer aux disposition du schema 
d’amenagement une fois celui-ci entre en vigueur. 

La Loi sur Waménagement et /‘urban/‘sme, par les objectifs 
qu‘elle vise et le processus de planification qu‘elle a mis en 
place, permet de decentrallser la gestion et l'amenagement 
du territoire. L'appareil gouvernemental a renoncé a preparer 
un plan d’amenagement d‘ensemb|e pour Ie Quebec. ll a 
plutet decide de participer comme partenaire a l'élaboration 
du schema d’amenagement de chaque MRC. C‘est la que 
reside l‘originallte et le defi de la demarche quebecoise en 
matiere d’amenagement du territoire. 
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CONT ENU DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 
Un schema d’amenagement contient un certain nombre 
d'élements obligatoires et facultatifs. Voici un apercu des 
elements qui doivent obligatoirement en faire partie : 

- les grandes orientations du schema d’amenagement 
du territoire; ' 

- les grandes affectationsdu territoire pour l’ensemb|e 
du territoire de la MRC; 

- la delimination de perimetres d’urbanisation; 
- lidentification de zones ou l‘occupat_ion du sol est 

soumise a des contraintes particulieres pour des 
raisons de sécurite publique, telles Ie_s zones d‘inon- 
dation, d‘erosion, de glissement de terrain, etc.;



|'identification de_s territoires presentant un interét 
d‘ordre historique, culturel, esthetique ou ecologique; 

- lidentitication, la localisation approximative et, s’il y a 
lieu, les echeanciers de realisation des equipements et 
infrastructures que la MRC considers de caractere 
inter-municipal; 

- l’identification et la localisation approximative des 
equipements et des infrastructures a etre mis en place 
par le gouvernement, ses ministeres et ses man- 
dataires ainsi que par les organismes publics et les 
corporations scolaires; e't 

- lidentification et la localisation approximative des re- 
seaux majeurs d’electricite, de gaz, de telecom- 
munications et de cablodistri_bution_. 

Le schema d‘amenagement doit egalement etre accompagné 
des documents suivants :

. 

- un document complémentaire sur les normes 
minimales dont doivent tenir compte les regle- 
ments de zonage et de lotissement adoptes par la 
municipalite; 

- un document indiquant le cout approximatif des divers 
equipements et "infrastructures inter—municipaux qui 
sont proposes dans le schema; et 

- un document resumant les modalites et les conclu- 
sions de la consultationeffectuee lors des seances 
publiques au cours de l'elaboration du schema 
d‘amenagement. 

CQNTRIB UTION DES MQN{CIPALITES 
REGIQNALES DE COMTE A 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
La nature meme du processus de planification mis en place 
par la Loi sur /’aménagement et /'urbanisme ainsi que la 

creation des MRC ont contribue a ameliorer le niveau de 
connaissance en matiere d‘u'til'isation du territoire, ainsi que 
la qualite de la, surveillance de l‘utilisation des terres aux 
echelons local et provincial. Au palier local, la majorite des 
maires qui siegent au c_onsei| de la MRC ont vitecompris que 
la Loi sur /’aménagement et /’urbanisme leur donnait, en les 
regroupant dans les MRC, un poids politique important et 
q’u'elle leur fournissait une vole officieI_le pour faire part au 
gouvernement de leurs attentes en matiere d'utilisation du 
territoire et aussi decertaines incoherences entre les poll: 
tiques et les pratiques. En consequence, les 95 Ml-‘(C du 
Quebec preparent actuellement leur schema d‘amenage- 
ment respectif, chacune a son propre rythme. 

Au niveau du gouvernement provincial, la creation des MRC a 
rnodifie le mode de fonctionnement de |‘appareil gouverne- 
mental. Le gouvernement s'engageait pour la premiere fois a 
faire etat de ses orientat_ions et de ses projets, et ce, en 
respectant la base territoriale des MRC. La Loi sur/’a_rr'iénage= 
ment et /’urbanisme prevoit egalement que le gouvernement 
sera lie dans ses interventions futures aux schemas d'amena- 
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gement. Les ministeresont donc du terminer plus rapidement 
leurs etudes et releves de facon a respecter les echeanciers 
de consultation des MRC. Le gouvernement du Quebec a 
egalement cree des comites inter—ministeriels pour definir sa 
position sur l‘amenagement des zones riveraines, sur les 
normes minimales et sur l‘amenagement des terres publi- 
ques. On a egalement modifie les lois traitant de l’a,menage- 
ment du territoire pour’ en assurer la conformite avec l'es'prit 
de la Loi sur /’aménagement et l'urbanisme. Ce fut le cas, par 
exemple, de la Loi sur la protection du territoire agrico/e 
(1978). Enfin, les ministeres de l’Energie et des Ressoujrces, 
du Loisir, de la Chasse et de la Peche, de.l’Ag'riculture et de 
l‘Environnement ont et_abli des schemas pour l‘utilisation des 
terres publiques dans les 44 MRC ou l’on trouve de telles 
terres. 

La qualite de la surveillance de l‘utilisation des terres ne peut 
que s'a_rneliorer a la suite de la creation des MRC. Le pro- 
cessus d‘elaboration des schemas, fonde sur l‘echange d‘in— 
formations et la concertation, a de tres bonnes chances de 
susciter |'adhesion des intervenants qui seront par la suite 
desireux d“as,surer le respect des orientations et des objectifs 
qu_i auront ete inscrits au schema d‘amenagement. La MRC 
doit, en vertu de la Loi, reviser son schema d‘amenagement 
tous les cinq ans. Elle sera ainsi en mesure de faire une 
evaluation periodique du bien—fonde du schema et de ra- 
juster en consequence ses orientations et ses mecanismes 
de contrele. 

CONCLUSION 
ll serait inexact de pretendre que l’e|aboration des schemas 
d‘amenagement par les MRC ne suscite pas de problemes 
d’ajustement a l‘eche|le tant provinciale que locale. Les mi- 
nisteres et les MRC ont do apprendre a composer avec Ie 
processus de planification mis en place par la Loi sur /’amé- 
nagement et/’urbanisme, a echanger des informations et a se 
conc_erter. ll serait par ailleurs utopique de penser que ces 
problemes sont appeles a disparaitre prochainement. Le pro- 
cessus de planification etabli par la Loi a cree une voie de 
communication par laquelle les divergences d‘opinions et de

" 

valeurs des intervenants concernes sont rapidement mises 
en evidence. Cela permet |‘etab|issement d"un climat favori- 
sant la definition des objectifs et la resolution des problemes 
de facon positive. 

L'action des MRC est generalement percue de facon tres 
positive autant au sein de |'appareil gouvernemental qu’au 
palier local. Le ministre quebecois des Affaires municipales a 
annonce recemment que les MVRC etaient la pour demeurer. 
Par ailleurs, une reflexion vient d‘etre amorcee en vue de 
determiner les possibilites d’accroitre les responsabilités et le 
financement des MRC. Cette reflexion devrait donner lieu, au 
cours de la prochaine annee, a des debats animes entre le 
gouvernement provincial et le monde municipal quebecois. 

Fernand Martin est directeur du Service de l'ajde a la 
planification, Rive nord, Direction genérale de /‘urbanisme 
et de /’aménagement du territoire, ministere des Affaires 
municipales du Quebec.
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APERCU DES PRQJETIS DE DETECTION DE 
CHANGEMENTS MENES RECEMMENT AU NOUVEAU- 

BRUNSWICK1 

Eugene Derenyi, Michael Dillon, Lawrence Peters? et Douglas Morgan 

INTROD U C TI ON 

est |'application la plus heureuse de la collecte de 
données par des capteurs spatiaux au Nouveau- 

Brunswick, La superficie de la province est plutot petite par 
rapport a l‘ensemble du pays. mais divers types de couverts 
sont représentés. Les champs agricoles ont une superficie. 
une forme et une orientation irrégulieres et sont intercalés par 
endroits dans les foréts. Celles-cl se composent principals- 
ment de.peuplements de coniféres, fréquemment entremélés 
de peuplements mixtes et de feuillus. Bien qu’une grande 
partie des terres forestiéres appartienne a la Couronne et a 
l'industrie, il existe de petits boisés privés. La resolution spa- 
tiale des capteurs actuellement utilises est donc inadequate 
pour f_aire des inventaires environnementaux initiaux, mais 
elle convient a‘l'identification subséquente des change- 
ments. 

1 
a_ surveillance des changements environnementaux 

Au cours des années, différentes méthodes de surveillance 
des parametres envi_ronnementaux ont été mises au point et 
utilisées avecsucces par plusieurs organismes canadiens. et 
certaines sont passées du stade de la recherche au stade 
opérationnel. ll exis_te une excellente documentation sur ces 
méthodes chez Thompson (1982) et d‘autres auteurs cités 
dans la bibl'iographie. ll n'y a aucufne garantie toutefois 

1 Les auteurs tiennenta remercier le personnel du Programme d'amé— 
lioration des techniques du CCT pour son aide technique. Jennifer 
Brown et Elisabeth Dillon ont effectué |‘analyse des images pour Ies 
projets forestiers et agricoles respectivement. Mary Dwyer-Rigby a 
organjsé les projets de cartographie de la couverture neigeuse. 

2 Le document a été présenté a l'Atelier par Lawrence Peters. 
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qu’une méthode donnée, utilisée avec succes dans une re- 
gion, aura les mémes résultats ailleurs. C‘est pourquoi le 

ministre de l‘Energie, des Mines et des Flessources du Ca- 
nada et le Conseil des premiers ministres des Maritimes ont 
signé en avril_ 1983 un protocole d'entente visant a créer un 
Programme d'améIioration des techniques de télédétec- 
tlon. Selon ce protocole, le Centre canadien de télédétection 
aide Ies gouvernements provinciaux a mettre au point des 
techniques de télédétection. Les quatre projets menés au 
Nouveau-Brunswick dans le cadre de ce programme sont 
résumés dans le present document. L'analyse des trois pre- 
miers projets a été faite a l’aide du systeme d'anaIyse numeri- 
que des images ARIES ll (Dipix System Ltd.) au département 
des leves de luniversité du Nouveau-Brunswick. 

SURVEILLANCE DE LA ROTATION DES 
CULTURES 
L'érosion hydrique des terres agricoles de la vallée de la 
riviere Saint-Jean constitue un grave probleme qui provoque 
une baisse de la productivité des cultures et contribue a la 
pollution de l’eau. Les gestionnaires de la conservation des 
sols prevoient la reduction annuelle a long terme des sols a 
l'aide de |’Equation universelle de perte de sols (Wischmeier 
et Smith, 1978). La gestion des cultures, identifiée par la lettre 
C, est l‘un des six parametres de cette formule. Les vialeurs de 
C pour les péturages permanents, la rotation de la culture des 
pommes de terre et des grains et la culture continue de la 
pomme de terre sont de 0,003. 0,32 et 0.53 respectivement. 
La surveillance annuelle des pratlques de rotation des 
cultures constitue donc un élément indispensable de la ges-



tion des ressources agricoles. Pour accomplir cette tache. 
l'analyse nsumerique des données recueillies par le balayeur 
multispectral du satellite LANDSAT est moins couteuse que 
les leves aériens ou au sol. 

Le projet (parraine par le ministere de |'Agriculture et de 
l’Amén_ageinent r'u_ral du Nouveau-Brunswick) visait a classer 
les types de cultures pratiquees dans les champs agricoles 
pendant quatre ans (1979-1982) eta rejcueillir ainsi des ren- 
seignements sur les methodes de rotation des cultures. La 
pomme de terre, les grains et le foin ont ete classes. Grand 
Falls et ses environs (dans la vallee de la riviere Saint-Jean) a 
été choisi comme site a l'etude. Des données du balayeur 
multispectral LANDSAT corrigees geometriquement (DICS) 
etaient disponibles pour le 4 aoat 1979, le 17 aout 1980, le 25 
juillet 1981 et le 16‘ao0t 1982. 

La surveillance de la rotatsion des cultures consiste gen‘era|e- 
ment a classer les types de cultures selon les saisons de 
croissance consécutives en utilisant une classification super- 
visee, en faisant des estimations locales pour ch,aqu'e culture 
sur des unites geograph_iques predeterminees et en ‘faisant 
des traces en gris ou en couleur. Des données sur la gestion 
des cultures sont obtenues par comparaison -msuelle des 
resultats d’années consecutives. En depit du fait que cette 
méthode alt generalement ete utilisee, deux améliorations 
importafntes ont été apportées afin de tenir compte des con- 
ditions loca_les et d’accroitre l’efficacite opérationnelle. 

ll est grandement souhaitable d’obtenir des don_nees pre- 
cises sur la rotation des cul_tu_res a des fins de conservation du 
sol. Les statist_ique’s surla superiicie cultivée obtenues par le 
nombre de pixels ne peuvent fournir ces informations et la 
comparaison visuelle des traces thematiques des classifica- 
tions de chaque annee est un travail fastidieux. Une classi- 
fication therhatique a done ete effectuee par ARIES ll sur le 
fichier vidéo theme a quatre bandes de facon a determiner la 
sequence de rotation de la pomme de terre et d'autres 
cultures dans les champs agricoles (Derenyl et Yazdani. 
1984). Q_uin_z_e combinaisons possibles ont été obtenues. Un 
sommaire plus concis a été produit en classant les champs 
en fonction du nombre d’années pendant lesquelles |a_ 

pomme de terre a été cultivée au cours de la période d'etude 
de quatre ans. Les resultats indiquent que des pommes de 
terre ont ete cultivées pendant quatre ans dans pres de 3 % 
des champs classes, trcis ans dans 15 % des champs et 
deux ans dans 36 % des champs. Elles ont été cultivées une 
seule annee dans 64 % des champs agricoles. 
L’analyse comparative de données recueillies sur le terrain a 
revele que les resultats etaient satisfaisants. Comme il n’était 
pas necessaire d’estim‘er globalement la superficie cultivée, 
des ‘verifications de l'exactitude des classifications, par com- 
paraison des estimations locales the.rn_atiq'ues et des 
données de reference, n’ont pas ete faites. L'objectif consis- 
tait a prouver que letype de cultures pratiquees dans chaque 
champ peut etre identifié sur une base continue. Cet objectif 
a été atteint de facon satisfaisante. 

L’analyse des données du balayeur multispectral LANDSAT 
est une maniere rapide et rentable de surveiller la rotation des 
cultures dans des regions ou les champs agricoles sont peu 
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étendus et de forme irreguliere. Compte tenu de l'aspect 
temporel des données, il est preferable d'utiliser les images 
datant de la mi-aoflt. 

CART OGRAPHIE DES COUPES A BLANC 
Le ministere des Richesses naturelles du Nouveau-Bruns- 
wicki a besoin de données annuelles sur l’exploitat_ion fores- 
tiere dans la province afinde rn_a_i_nteni_r uh inventai re forestier a 
joujr. A l’heure actuelle, ces données sont obtenues-par‘|'inter- 
prétation de photos aériennes. Cette méthode est longue et la 
mise a jour est souvent en retard d’un an. En outre. aucune 
information -sur les boisé_s prives ou les terres en tranche 
tenure n‘est compiles. 

Des etudes menees-ailleurs (Banner et Lynham, 1981) indi- 
quent que Ie probleme peut etre attenue par l'analyse numeri- 
que des données du balayeur multispectjral LANDSAT. Ce 
domaine a done ete selectionne comme l’un des projets du 
Programme d'amelioration des techniques de teledetection. 
ll sagissait de tester, au Nouveau-Brunswick, l'efficacite 
d’une méthode d'analyse numerique des images existantes 
pour su_rveiller annuellement ou periodiquement les change- 
ments causes par l’abattage dans le couvert forestier. 

Deux sites experimentaux, l’un dans le centre-nord et l’autre 
dans le centre-sud de la province, ont été selectionnes. Cha- 
que site avait une couverture aérienne equivalente a quatre 
cartes a 1/50 000 du Systeme national de reference car- 
tog raphique. Quatre bandes de données corrigees geometri- 
quement (DICS), datees du 9 octobre 1975, du 12 octobre 
1976, du 23 septembre 1978 et du 27 septembre 1979, etaient 
disponibles pour le site 1.. Deux bandes de données, datees 
du 23 septembre 1978 et du 27 septembre 1979. etaient 
disponibles pour le site 2, 

Une composition colorée multidate des données de la bande 
5 a ete affiohee sur un moniteur. Le canon rouge as ete utilise 
pour indiquer lesdonnees de l’annee la plus récente. tandis 
que le canon bleu et le canon vert ont été utilises pour repre- 
senter les données des annees annterieures. La foret a un 
falble pouvoir reflechissa_nt dans la bande rouge. tandis que 
le sol denude par une exploitation forestiere a un bon pouvoir 
reflechissant. Par consequent, toutes les zones de coupes a 
blanc ressortent en rouge vif. U_ne classification supervisee a 
ensuite ete effectuee pour subdiviser les coupes selon les 
annees et creer un fichier numerique permanent. La serie de 
données recueillies pendant quatre ans pour le site 1 a été 
traitee avec succes en un seul lot. Cela prouve qu‘il est possi- 
ble de separer les themes et d'analyser des annees particu- 
lieres a partir de series de données multidates en une‘ seule 
operation, a la condition de posseder des données de refe- 
rence au sol pertinentes. . 

Les resultats de la classificatiocn ont été verifies a |'aide des 
cartes de l’inventaire forestier du ministere des Richesses 
naturelles du Nouveau-Brunswick et ont été juges satisfai- 
sants dans l’ensemble, ce qui prouve que la met_hod_e peut 
etre utilisee au Nouveau-Brunswick. Toutefois, de petits 
groupes de pixels classes a tort comme des parcelles de 
coupe a blanc ont ete deceles au cours du processus de 
verification. Une erreur de cadrage des s_uperposit_ions multi-



dates de la bande 5 et des changements qui, tout en n’etant 
pas des coupes a blanc, avaient des signatures spectrales 
sirriilaijres a_ ces dernieres etaient a l"ori'gine de l‘inexa_ctitude. 
De telles erreurs de perception peuvent etre compensees par 
une analyse de regression Iorsque des estimations globales 
de la superficie de la coupe a blanc sont requises. Toutefois, 
l'objet de cette etude etait de cartographier les coupes a 
blanc avec le plus de precision possible. Le filtrage posterieur 
a la classification risquait d’entrainer l’omis_sion de petites 
coupes dans les boisés prives. Un sous-programme d‘édition 
interactif a done ete mis au point pour permettre a l'analyste 
de supprimer les pixels mal classes, en se fondant sur des 
indices évidents de mauvais cadrage et sur des caracteristi- 
ques associees, dont la proximite de zones habitees ou agri- 
coles, l’absence de routes forestieres et des conditions vege- 
tales et morphologiques qui ne se prétent pas a la presence 
de foréts. Bien que longue, cette operation a permis d‘amelio- 
rer nettement les resultats. 

Ce projet a permis de demontrer que les coupes a blanc, tant 
sur les terres de la Couronne que sur les terres en franche 
tenure, peuvent tres bien étre classees et cartographiees par 
l‘analyse numerique des images du balayeur multispectral 
LANDSAT. Les coupes effectuees sur des superficies de 
deux ou trois hectares et plus peuvent etre detectees avec 
precision. La methode utilisee n'est pas automatique et la 
competence de |’analyste est un element cle du sucoes de 
l‘operation. -

e 

DETECTION DE CHANGEMENTS DANS LES 
BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
L'intensification des activites culturales et de mise en valeur 
des ressources dans les bassins hydrographiques qui ali- 

mentent les collectivités du Nouveau-Brun_swick en eau pota- 
ble souleve des inquietudes quanta la qualite de l’eau. A long 
terme, cette degradation pourrait entrainer une hausse des 
couts du traitement de l’eau. La Direction des ressources en 
eau du ministere de l‘Environnement du Nouveau-Brunswick 
est chargee de gerer les eaux de la province et de minimiser 
l’impact des diverses activites de developpement sur l’appro- 
visionnement en eau. Il est donc important de surveiller les 
types d’a_menagement dans les bassins hydrographiques de 
la province. L'uti'|isation de capteurs spatiaux pourrait s’averer 
utile a cette fin. 

Ce projet visait a evaluer l’efficacite de l’utilisation de 
données du balayeur multispectral LANDSAT pour deceler 
les changements majeurs dans les bassins hydrographiques 
du sud du Nouveau-l3r’uns’wick. Les tfravaux damenagement 
(lotissement, occupation des terres, construction de routes) 
au Nouveau-Brunswick se font a petite echelle et ont ten- 
dance a etre eparpilles, rendant ainsi l’interpretation des 
données LANDSAT plus difficile que dans l’Ouest canadien. 

Dans le present document, le bassin hydrographique 
d’|rishtown, situe a environ 6 km au nord de Moncton, a ete 
selectionne a des fins d‘analyse. Ce bassin est compose 
principalement de forets et de terres agricoles. et on trouve un 
amenagement domiciliaire restreint le long des autoroutes 
traversant le bassin. Pendant la periode consideree. le deve- 
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loppement a |’interieur du bassin hydrographique s'e_st limite 
a la construction de m_aisons et a quelques activites d'abat- 
tage et d"essouchage. Tout pres du bassin, un parc industriel 
a connu une expansion rapide et un certain nombre de nou-

' 

veaux lotissements ont ete amenages. Cette expansion 
s’etend vers le nord en direction du bassin, et les travaux 
d'amenagem‘ent se sont recemment intensifies dans le 

bassin hydrographique. 

Des don_nees du balayeur multispectral LANDSAT corrigees 
geometriquement (DICS) etaient disponibles pour le 14 juillet 
1974, le 30 juin 1975, le 29 juillet 1978 et le 15 juillet 1979. 
tandis que des photos aériennes correspondaient a octobre 
1970, septembre et octobre 1976, juillet 1977 et aout 1982. 
Plusieurs methodes d’ana|yse multitemporelle ont ete consi- 
derees, y compris la superposition d‘images de la bande 5 
pour des annees successives et un superposition semblable 
du rapport de biomasse. Quelques experiences ont permis 
de constater que la methode suivante etait particulierement 
utile pour deceler les changements majeurs. D'autres metho- 
des se sont revelees soit trop generales dans la detection des 
changements, soit incapables de deceler un changement. 

1. Le rapport de la biomasse a ete calcule comme suit pour 
la region consideree :

A 

B = K _M§§7 
MSS5 

ou B est le rapport de la biomasse, MSS7 et MSS5 sont les 
valeurs spectrales respectives des bandes 7 et 5 et K est 
une constante. 

2. Le gradient du rapport de la biomasse pour la periode 
consideree a ete obtenu par l’equation suivante : 

GRAD (T, — T2) = K"B(T1)/B(T-2). 

3. Un fichier theme des pixels du gradient maximal at ete cree 
en utilisant un sous—programme de classification des pa- 
rallelepipedes. - 

Afin d'evaluer la methode, les changements deceles par 
l’utilisation des données LANDSAT pour la periode allant de 
1975 a 1979 ont‘ ete compares a ceux deceles sur les photo- 
graphies aériennes. II a ete difficile de determiner avec preci- 
sion le moment ou le changement a commence et celui 00 il a 
pris fin. La construction de routes, par ejxemple, s'et_ale sur 
plusieurs annees. Les changements de ce type, qui couvrent 
Ia periode consideree, peuvent etre classes ou non comme 
des cha_ngeri_1ents selon l'in_terval_le selectionne. De la meme 
facon, les zones ou des changement ont ete deceles par 
l’une ou |‘autre des methodes dependaient de |'intensite des 
activites sur le site, de la vegetation touchee et des caracté- 
ristiques de la surface lors de la prise d‘images. Dans ce cas. 
la zone approximative de changement a ete identifiee et le 
centre de la zone a ete porte sur un graphique. La figure 1 

montre |'emplacement de ces zones. 

Parmi les 48 changements deceles, 25 (52 %) ont ete classes 
comme éta_nt concordants, 13 (27 %) comme des erreurs de 
perception et 10 (21 %) comme des erreurs d’orn'ission. 
Compte tenu des resolutions différentes des deux methodes,



Figure 1 
Comparaison des changements 
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A Chahgernent detecle par l'analyse des donnees LANDSAT 
saulement 

O Changernent detects par la phatographie seulement 

@ Changement déteqté a la tois par l'analyse des données 
LANDSAT et la photographic 

un changement unique delimite par l'analyse des donnees 
de LANDSAT correspondait parfois a un regroupement de 
changements sur des photographies aériennes. Dans ce 
cas, les deux méthodes etaient jugees comme etant con- 
cordantes.. Par exemple, a la figure 1, le point 16 comprend 
trois zones de changement identifiees sur des photographies 
aerien_nes; elles apparaissent comme une seule zone sur 
|"image satellite. De telles concordances representent les 

changements les plus importants survenus dans la region 
etudiee. 

Les erreurs de perception comprennent les changements 
identifies comme tels lors du traitement numérique, mais qui 
ne peuvent étre corrobores de facon satisfaisante sur les 
photographies aeriennes. Cela survient le plus souvent dans 
le cas de changements dans les plans d'eau attribuables aux 
variations de luminosite, du niveau de l'eau ou de la presence 
ou de |'absence de vegetation sur les hauts-fonds. Les er- 
reurs d'omission correspondent aux changements reperes 
sur les photographies aeriennes, mais trop petits pour etre 
deceles par l'analyse LANDSAT. En regle generale, il s'agit de 
petites coupes a blanc (un ou deux pixels), de la construction 
de maisons individuelles et de l'expansion des carrieres. De 
tels changements sont de peu d’importance quanta |‘utilite 
de la méthode. 
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Ce type d'analyse constitue une méthode rapide et rentable 
pour surveiller les bassins hydrographiques au Nouveau— 
Brunswick ain_si que dans d’autres regions de l'Est du Canada 
ou les travaux d'amenagement se font généralement a une 
pet_it_e echelle et ou les techniques de classification habi- 
tuelles peuvent difficilement etre utilisees ou sont inapplica- 
bles. Dans des conditions d‘utilisation appropriees, l'analyse 
LANDSAT permettrait de fournir aux arpenteurs sur le terrain 
une car_t_e des changements potentiels pouvant étre évalués 
de facon plus detaillee par des méthodes tradit_ionnelles. 

Pour les secteurs de petite superficie, comme le bassin hy- 
drographique d'lrishtown, le cout de chaque méthode d'an.a- 
lyse est similaire. Toutefois, dans les regions plus vastes. le 

cout du traitement numérique ne represente que le dixieme 
du cout d'interprétation des photos aeriennes. Dans la region 
d‘lrishtown. le coat de l'analyse numérique a ete d'environ 
500 $. 

L‘analyse numérique offre plusieurs avantages par rapport a 
l'interpret_ation des photos aeriennes, notamment la rapidite, 
l‘objectivite et le faible rapport entre les coats et l‘etendue de 
la region etudiee. Parmi les avantages moins visibles, on note 
la possibilite d’avoi_r ujne vue d’ensemble du deroulement des 
travaux en cours et de surveiller ceux—ci plus s_ouven_t sans 
avoir a effectuer de survols spéciaux ou de leves sur le terrain. 
L‘analyse numérique presente a_ussi certains inconvenients. 
Au-dela de la detection reelle des changements, l'informati_on 
fournie par le traitement numérique a une utilisation rest_rei_nte, - 

etant donne qu'i| est difficile de faire la distinction entre les 
differents types de changements. Par exemple, en raison de 
leurs caractéristiques similaires, il est presque impossible de 
faire la disti_nction entre des carrieres et de nouveaux lotisse- 
ments. ll est donc preferable de verifier la nature du change- 
ment par une inspection au sol ou 'un leve aerien. 

CARTOGRAPHIE DE LA COUVEETURE. 
NEIGE USE EN TEMPS QUASI REEL 
La presence et l'étendue de la couverture neigeuse a la fin de 
l'hiver et au debut du printemps font partie integrante des 
modeles de prevision des crues, ll y a Iongtemps que .l'on a 
besoin d’une méthode precise, efficace et economique pour 
evaluer et cartographier en temps quasi reel la couverture 
neigeuse dans le bassin de la riviere Saint-Jean. 

A l’heure actuelle, le Centre de prevision dgesinondations peut 
utiliser les résultats de trois méthodes d'evaluation et de car- 
tographie de la couverture neigeuse. Au cours des dernieres 
annees, la couverture neigeuse dans Ie bassin de la riviere 
Saint-Jean a ete évaluee aux Etats-Unis par le National Envi- 
ronmental Satellite Service (NESS) a Washington, D.C., et au 
Canada par le Service de l‘environ_nement atmospherique 
(SEA), a Downsview (Ontario). Le premier fonde son evalua- 
tion sur uneinterprétation visuelle des images photographi- 
ques des donnees satellitaires (TIROS/NOAA), tandis que le 
deuxieme a effectue jusqu'en 1981 des analyses sur ordina- 
teur des donnees numeriques fournies par les memes satel- 
lites. Au cours de l’hiver 1981-1982, le personnel du SEA a 
utilise une méthode d'interprétation moins couteuse mais 
appayr'em'ment aussi precise grace a l’ana_lyse des imprimes 
sur le systeme de jeux de rnesures lineaires (LMS).



Vallee de la riviere Saint—Jean (Nouveau-Brunswick) 

Le projet avait pour objet d‘utiliser, a l'echelon local, une 
methode mise au point par le SEA pour surveiller Ia couverture 
neigeuse, en t_emps quasi reel, dans le bassin de la riviere 
Saint—Jean, pendant la periode de fonte du printemps. Le 
projet a ete entrepris par Trainor Surveys (1974) Ltd.. a Fre- 
dericton (Nouveau-Brunswick). Le logiciel du SEA a ete inte- 
gre au systeme LMS de la societe au debut de mars 1983, et 
dix images au total ont été analysees-au cours des printemps 
de 1983 etde1984, soitles 25 et.26 mars,|es10, 13 et19avril 
1983; le 26 mars, les 3, 23 et 29 avril et le 7 mai 1984. ll 

s’agissait d'imprimes photograph_iques des donnees satel- 
litaires TIROS et NOAA a l’echelle 1/4 000 000. 

Le systeme LMS est une unite electronique de traitement 
d'images qui peut mesurer les superficies ou Ies distances, 
isoler des gris caractéristiques choisis et superposer des 
images et des cartes de reference a l'echelle. Toute image sur 
papier ou toute autre donnee imprimee ou sortie sur trans- 
parent peut étre analysee. L’unite peut egalement traiter des 
images de television en direct en temps reel ou des images 
enregistrées sur cassette video sur cadre. Les composantes 
principales de l’unité comprennent la boite de commande et 
l’u‘nite de traitement, une camera video montee sur un sup- 
port a copie, un moniteur de television et une magne- 
tocassette. Un ordinateur de table. une imprimante ligne par 
ligne et un traceur ‘peuvent accroitre la puissance de traite- 
ment, de stockage et d’affichage. L'unite de la société Trainor 
Surveys est dotee d’un ordinateur Apple ll Plus en mode 
interactif. 

Les caracteristiques geographiques du Nouveau-Brunswick, 
du bassin de la riviere Saint—Jean et de tous les bassins 
secondaires ont été stockees sur une disquette et rappelees 
sur le moniteur LMS au debut de l’analyse. L’image devant 
etre analysee a ensuite été placée sous la camera video et le 
zoom a ete ajuste de facon a concorder avec Ie graphique de 
l'ecran. Ensuite, l’isodensitometrie a permis de separer la 
couverture neigeuse du terrain a decouvert_. Des donnees au 
sol ont été utilisees pour determiner le seuil de densite. Les 
'r‘parasites" causes par les nuages ont ete effaces de l’ecran a 
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l’aide d’un photostyle et la signature de la neige a été ajoutee 
la ou il y avait une couverture neigeuse sous Ies nuages. 
Finalement, la superficie de la couverture neigeuse a été» 
calculee pour l’ensemble du bassin et chaque bassin secon- 
daire. Un sommaire, sous forme de tableau, des superficies et 
une carte de la couverture neigeuse constituaient le produit 
final. 

Dans tous les cas, l’analyse a été faite en quelques heures. 
Du SEA, Ies images NOAA ont ete expediees a la societe 
pendant la nuit et les resultats ont ete transmis au Centre de 
previsjon des inondations le meme jour. L’analyse et la car- 
tographie precises et en temps quasi reel de la couverture 
neigeuse semblent etre rentables a l'echelon local. Les re- 
sultats obtenus en 1983 ont été compares a ceux obten_us par 
l’analyse numerique des images et juges compatibles et 
entierement satisfaisants. Toutefois, la duree et les couts de 
l’analyse ont été bien inferieurs dans le cas de la methode 
utilisee par le SEA. La precision de la methode pourrait étre 
accrue en integrant des renseignements sur la topographie, 
Ie couvert vegetal, la superficie des terres et l’utilisation des 
terres aux donnees dA’enneigement et autres mesures effec- 
tuees sur le terrain clurant l’analyse. On prevoit que de telles 
composantes seront de plus en plus utilisées dans l‘avenir. 

CONCLUSION 
Les projets decrits dans le present document couvrent quatre 
secteurs ou la surveillance des changements par l'utilisation 
de donnees satellitaires peut ameliorer la gestion des terres 
du Nouveau-Bru'nswick\.— II a été prouve que chaque probleme 
de detection de changements est particulieret que chaque 
solution doit étre adaptée a la nature du probleme et aux 
besoins en matiere d’information. Les methodes rnises au 
point dans une region peuvent étre ut_i|isees avec succes 
dans d’autres regions. mais elles doivent étre adaptées aux 
conditions et aux exigences locales. 

Les objectifs de chacun des quatre projets ont été atteints et 
les avantages de l'utilisation de capteurs spatiaux par rapport 
aux techniques classiques ont été prouvés. Grace au Pro- 
gramme d'amelioration des techniques de téledetection. la 

teledetection a été largement utilisee au Nouveau-Brunswick 
et on s‘attend q‘u’el|e devienne un outil de plus en plus impor- 
tant dans la surveillance des changements lies aux terres. 
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,LA PERCEPTION DII PUBLIC DE LA 
PROBLEMATIQUE DE LA DEGRADATION DES SOLS 

AU CANADA 
Sally Rutherford 

INTRODUCTION 
ussi accessoire que puisse sembler la perception du A public face a la recherche, on constate que l’appui de la population joue indeniablement u_n role crucial 

dans l’élaboration des politiques et l‘affectation des maigres 
ressources financieres a la recherche. A l‘exception des per- 
sonnes directement concernees, le public est peu sensibilisé 
au probleme de la degradation des sols. 

Pour ceux qui ignorent l’importanc‘e que «revétent les terres 
pour les citoyens d‘un pays, Ie probleme de la degradation 
des sols reste assez abstrait, comparativement a celui de la 
pollution atjmosphérique ou des précipitations acides. Au 
cours du colloque international sur les precipitations acides, 
tenu récemment a Muskoka, en Ontario (du 15 au 20 sep- 
tembre1985), on a appris, statistiques a l’appui, que 95 % de 
la population canadienne et américaine étaitsensibilisée aux 
problemes causes par les precipitations acides et accep- 
terait d'assumer les coutvs des mesures de redressement. 
Malneureusement, Ia degradation des sols ne suscite pas 
encore un interét aussi generalise. 

Le probleme des precipitations acides n’a pas -toujours pre- 
occupé a ce point la population. Harold Harvey, de l’universite 
de Toronto, fut parmi’ les premiers a parler des effets des 
precipitations acides au Canada. Estimant que le public de- 
vait étre mis au courant de la question, i_l rédigea un article 
qu‘il proposa a un grand magazine. l_—es directeurs du maga- 
zine ont refuse l’article en alleguant que si les lacs étaient 
aussi pollues que le prétendait M. Harvey, on s'en serait deja 
apercu. A force de temps et de perseverance, les mentalités 
ont change. Les grands jour‘n_aujx,ont publié des indices de la 
pollution atmospherique en premiere page et certaines sta- 
tions de radio et de television les ont ajoutes a leurs bulletins 
météorologiques. Environnement Canada a publié des rap- 
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ports sur |'aci‘dité des precipitations locales. Parallelement a 
cette campagne de sensibilisation du public, des groupes de 
pression se sont formés et font avancer la cause. A l‘heure 
actuelle, des hauts fonctionnaires a la retraite dirigent les 
equipes de négociation sur les précipitations acides et les 
gouvernements consacrent des sommes importantes pour 
enrayer les problemes a la source. Dans le casde la degrada- 
tion des sols, on est encore loin de ce type de mobilisation. 
Nous avons fait un premier pas, mais la route est encore 
longue. 

AUDIENCES DU SENAT 
Au debut de son enquéte sur la conservation et la degrada- 
tion des sols, le Comite senatorial permanent de |'agriculture, 
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des peches et des forets avait l’impression que le grand 
public n'avait pas acces a suffisamment de renseignements 
sur la question. Apres avoir entendu de nombreux exposés un 
peu partout au pays, il a constaté que son impression etait 
fondee. Les intervenants qui se sont présentés devant le 

Comite etaient, pour la plupart, des agriculteurs et des pe- 
dologues et parfois de simples citoyens. Tous agissaient 
dans un but interesse, mais non egoiste. Leurs terres, leur 
argent et le travail de toute leur vie etaient en jeu, et ils 

voulaient que des mesures appropriees soient prises. lls 

avaient tous une raison d’etre i_nquiets. Meme s’il_s con- 
naissaient bien les problemes de leurs propres regions et 

v proposaient des solutions, lls n'avaient pas les moyens de 
poursuivre une analyse plus approfondie. 

Le degré de sensiblllsation du public face aux problemes 
lies aux sols varie d'une region a l‘autre. ll.semble particuliers- 
ment eleve dans les regions durement touchees par la degra- 
dation des sols et ou la population en subit le contrecoup sur 
le plan financier. Dans les Prairies, le probleme de la degra- 
dation des sols est bien connu. Dans le cas des Maritimes, le 
Comite a constaté que, malgre la gravité de la situation dans 
certaines regions, il existait peu de renseignements sur les- 
quels se baser pour trouver des solutions. Au Quebec et en 
Colombie-Britannique, la population est moins sensibilisee 
a la degradation des sols que dans d‘autres regions. Dans 
ces deux provinces, les problemes d’utilisation des terres 
suscitent un plus grand interet. 

Dans l'ensemble, il ressort que la population est peu cons- 
ciente que la degradation dessols touche la totalite du pays 
et n’est pas seulement uh ‘pjrobleme régiovnal. Les membres 
du Comite se sont rapidement rendus compte que bon 
nombre des chercheurs qui effectuent des travaux forts vala- 
bles sur la degradation des terres ne connais_saient pas la 
situation des autres provinces. Les representants des gouv‘er— 
nements provinciaux qui se presenterent devant le Comite 
semblaient, pour la plupart, ignorer les-activites et les lois des 
autres provinces dans ce domaine- Les membres du Comite 
ont constaté que la degradation des sols n’etait pas percue 
comme etant un probleme global necessitant l’elabora- 
tion d'un'e politique nationale, meme si de nombreux interve- 
nants ont reconnu la necessite de sensibiliser davantage la 
population. 

Un agriculteur de l_a vallee de la riviere Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, a fait un commentaire particulierement 
apprecie des membres du Comite. Voici ce qu’il a dit: “Au 
cours de l’ete, apres de fortes pluies, les toujristes nous de- 
mandent pourquoi la riviere est de couleur chocolat. Nous 
leur repondons que nos sols sont lessives. Ces-touristes ne se 
rendent pas compte qu‘ils voient defiler sous leurs yeux leurs 
ressources alimentaires des 30 ou 40 prochaines annees." 
Ce propos resume assez bien un probleme qui existe e 
l'eche|le nationale et la perception qu’en a le public. Ce ne 
sont pas toujours les sols qui sont charriés dans les cours 
d’eau; i_l peut s'agir d'erosion eolienne ou de salinisation. C'est 
toujours le meme probleme. Le grand public connait tout 
simplement mal le probleme de la degradation des sols. 
L'agricu|teur du Nouveau-Brunswick a raison: a moins que le 
public ne prenne conscience des problemes. de leurs con- 
sequences et des mesures a prendre pour les enrayer, nous 
serons confrontes a une situation encore plus grave. 
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A la lumiere de ces faits, le Comite a conclu que la sensibi|lsa- 
tion du public a la degradation des sols demeure |'etape la 
plus importante de la resolution du probleme. Le rapport 
intitule Nos so/s degrades (1984) a ete redige dans le but 
dinteresser davantage la population tant urbaine que rurale a 
ce probleme. ll visait a presenter aux profanes et aux per- 
sonnes confrontees a des problemes particuliers dans leurs 
regions une perspective globale d'un grave probleme na- 
tional. Les reactions suscitees par sa publication ont ete 
interessantes et encourageantes. Dans certaines regions, la 
degradation des sols en tant que probleme ecologique a ete 
prise au serieux. La parution du rapport a fait les manchettes 
des medias, qui ont souvent fait ressortir les problemes lo- 
caux tout en soulignant l’ampleur du problems a l‘echelle 
nationale et regionale. Un long article publie dans la revue 
MacIean's (30 juillet 1984) fait etat de certaines etudes de cas 
presentees dans Ie rapport. A la suite de rencontres entre les 
membres du Comite et des journalistes, des editoriaux ont ete 
publies dans des iournaux a fort tirage comme le Vancouver 
Sun et le Charlottetown Guardian. Des senateurs ont accorde 
des entrevues a des douzaines de stations de radio et de 
television locales. Cl’etait peut-etre la premiere fois qu’un pro- 
bleme ecologique particulier “faisait la une" des medias, a 
l'exception des desastres naturels regionaux ou locaux.

~ 
roslo ausee par la fonte des neiges au printemps, pres 

de Canora (Saskatchewan) 

REACTION DU PUBLIC 
Contrairement aux previsions, la reaction du public a ete tres 
bonne. Le rapport a ete imprime a t,r'ente-cinq mille exem- 
plaires, dont la plupart ont ete distribues. Bon nombre d'entre 
eux ont ete remis a des organisations agricoles, mais afin 
d'at_tei_ndre un publlc plus vaste, les membres du Comite 
ont insiste pour que des exemplaires soient aussi distribues 
aux conseils scolaires et aux bureauix des mun_i_cipal'ites re- 
gionales de meme que dans les colleges et les universites. La 
demands a ete si forte, notamment de la part des etablisse- 
ments d’enseignement, que deux reimpressions ont ete 
necessaires. Un suivi effectue aupres de quelques ecoles 
secondaires en we de connaitre l'accueil reserve au rapport 
et son ut_i_lisation a revele que les reactions ont ete positives. 
Le rapport a ete utilise avec d’autres documents portant sur 
divers sujets lies a l'environ_nement. Des professeurs de di- 
verses regions d_u pays ont indique que les etudiants ainsi 
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qu’eux-memes n'avaient aucune idee de l‘amp|eur et de la 
gravité des problemes lies aux terres. Le rapport a ete parti- 
culierement _a'pprecie pour sa simplicite et sa clarté et parce 
qu’il constitue une excellente introduction au probleme de la 
degradation des terres. Les lecteurs ont trouve les etudes de 
cas tres utiles pour renseigner les profanes en la matiere. En 
fait, la plupart ont exprimé le souhait que d’autres documents 
de vulgarisation de ce genre soient mis a la disposition du 
grand public. De toute evidence, les Canadiens sont prets a 
s’interesser davantage au probleme de la degradation des 
terres; ii suffit de les y encourager. 

L'interet du public peut se mesurerau nombre d’invitations a 
prononcer des aliocutions lancees aux membres du Comite 
au cours de la derniere annee. Depuis Ia publication du 
rapport, ceux—ci ont ete invites a participer a des reunions et 
a des conferences partout au pays. Ces invitations ont ete 
presentees par divers groupes, comme les Guides du 
Canada, les Instituts ferninins, Women in Support of Agricul- 
ture et des groupes envlronnementaux. L’ancien president du 
Comite senatorial permanent de l'agriculture, des peches et 
des forets, Ie senateur Sparrow, a pris la parole a plus de 
40 assemblees depuis juillet 1984 et il n‘est pas Ie seul mem- 
bre du Comite a avoir fait des aliocutions au cours de reunions 
publiques. Les sénateurs qui ont donne des conferences ont 
ete enchantes des reactions tres positives qu‘ils ont recues. 
E_n regle generate, comme au debut de 1984, its ont note que 
le public etait interesse a se renseigner sur les problemes 
locaux, mais qu’i| connaissait encore tres peu les problemes 
de degradation des sols rencontres dans les autres regions. 
lls ont donc axe principalement leurs aliocutions sur I’aspect 
nat_ional de la question. Les gens ont tendance a poser 
d’abord des questions concernant leur propre region, puls 
s’interessent peu a peu au reste du pays. L‘interet envers ce 
qui se passe ailleurs est latent, mais reel. ll est toutefois 
decevant que la plupart des aliocutions aient ete faites devant 
des groupes du secteur agricoie. Les invitations venaient 
davantage d’organisations agricoies que des chambres de 
commerce ou des municipalites rurales, meme dans les re- 
gions et les municipalites aux prises avec de graves pro- 
blemes de degradation des sols, Quelques rencontres ont 
ete organisees avec des etablissements denseignement, 
mais une seuie allocution sur pres de 75 a ete prononcee 
devant les representants d'une chambre de commerce. 

La question de la conservation des sols semble toutefois 
progresser dans l’opinion publique. Le Globe and Mail, avec 
sa recente serie‘d’artic|es sur la conservation des sols et des 
ressources en eau (aotrt 1985) a releve le defi de sensibiliser 
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davantage la population et d'encourager |‘application de 
mesures recommandées dans Ie rapport. La station CKCU 
d'Edmonton prepare actuellement une serie en cinq volets 
sur la_ conservation des sols et les responsables de l’emission 
Nature of Things, du reseau CBC, envisagent de consacrer 
une emission a la degradation des sols au Canada et a ses 
repercussions. Par ailleurs, certains fournisseurs agricoies 
commencent a reconnaitre les avantages de vendre leurs 
produits en fonction de la conservation. Par exemple, la so- 
ciete de produits chimiques agricoies Hoechst commer- 
cialise l’herbicide Hoe-grass a la television et dans les jour- 
naux comme remede a_u travail abusif du sol. Le public auquel 
s‘adressent ces produits n’est pas compose uniquement 
d’agriculteurs dont, en fait. tres peu lisent regulierement le 

Globe and Mail. D'autres organismes cherchent egalement a 
sensibiliser la population. Ainsi l'Administration du retablisse— 
merit agricoie des Prairies (ARAP) et les autorites scolaires de 
la Saskatchewan mettent actuellement au point une.strategie 
educationnelle conjointe. 

CONCLUSION 
Dans l‘ensemble, la sensibilisation de la population cana- 
dienne a la degradation des sols s’est accrue au cours des 
deux dernieres annees. Des efforts supplémentaires doi- 
vent étre déployés par toutes les parties intéressées en 
vue d’obtenIr l'appul massif du public face a la recherche 
sur la degradation des sols. Le present document visait 
initialement a attirer l'attention sur |‘attitude du public envers 
l’environnement. Le Goldfarb Report, sondage annuel de 
l’opinion publique au Canada, aborde les sujets de l’environ- 
nement et des precipitations acides. Les resultats montrent 
que |’interet manifeste pourices questions s’est constamment 
accru entre 1980 et 1985. On pourrait présumer que lorsque la 
maison de sondage Goldfarb commencera a interroger les 
gens sur la conservation des sols, on aura presque atteint Ie 
degre de sensibilisation necessaire a l"appui des mesures 
cofiteuses requises pour realiser les objectifs fixes. Les minis- 
tres federaux de |‘Agricu|ture et de |‘Environnement en poste 
obtiendront alors peut-étre l‘appui de leurs collegues du Cabi- 
net pour ce que M. Wise, ministre de |’Agricu_l_ture, a declare 
étre sa deuxieme priorite, la premiere etant l‘assainissement 
financier du secteur agricoie. 

Sa//y Rutherford est /'ancienne directr/‘Ce de la recherche 
du Comité senatorial permanent de /’agricu/ture, des 
peches et des foréts. 

Comite senatorial permanent de l'agriculture, des peches et des 
foréts. (President: l'honorable H.O. Sparrow). 1984. Nos so/s 
degrades: /e Canada compromet son avenir. Ottawa.
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INTRODUCTION 

R0‘LE DU GOUVERNEMENT FEDERAL 

ment federal assume la responsabilité d'un vaste 
éventail d'activites liees aux terres, a differents sec- 

teurs de l'éc.onomie et a la conservation de l’environnement_. 
La premiere partie de ce document porte sur les domaines 
particuliers de responsabilité du gouvernement federal qui 
necessitent la collecte d"information sur les terres. 

E n vertu de la Constitution canadienne. ie gouverne- 

Gestion des terres fédérales 
Le gouvernement federal est le plus grand proprietaire fon- 
cier du pays et administre directement la p|upa_rt des terres 
situées au nord du 608 parallele, les grandes propriétes fede- 
rales, comme les parcs nationaux et les bases militaires, et 
certaines proprietes importantes situées dans les zones ha- 
bitees du Canada, comme la Voie maritime du Saint—Laurent, 
les edifices a bureaux fédéraux, les ports,’ les centres de 
recherche. etc. Afin de mieux gérer ces proprietes de maniere 
a assurer la prestation efficace de services gouvernementaux 
et la realisation d'objectifs-sociaux, economiques et environ- 
nementaux plus Iarges (Conseil du Tresor du Canada. 1982), 
le Comité consultatif du Conseil du Trésor sur la gestlon 
fonclere fédérale examine toutes les transactions foncieres 
et les changements majeurs dans l'utilisation du territoire, en 
vue de la realisation de ces objectifs. ll faut donc recueillir des 
informations sur l'utilisation actuelle ou prévue de chacune de 
ces propriétés afin de permettre la prise de decisions 
éclairees concernant la vocation des terres environnantes. 
L’utilisation actuelle de ces terres voisines et les tendances 
constatées a leur égard sont par ailleurs prises en conside- 
ration dans le processus decisionnel. L’un des objectifs de 
la Pol/‘t/que fédérale sur l'utilisation des terres (1980) est de 
tenir compte des preoccupations locales, régionales et 
provinciales. 

g 
es terres representent an element vital de i'economi7e, de la sociétéidet de 
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Répercussions des programmes fédéraux 
En 1980, des |"approbation de la Po/itique fédéra/e sur l'utili- 
sation des terres par Ie Cabinet, le gouvernement federal 
reconnaissait sa responsabilité directe face a la mise en 
oeuvre de ses propres programmes sur les terres. II a creé a 
cette fin le Comité lntermlnistériel des terres, charge no- 
tamment d‘eva|uer les effets des politiques et programmes 
fédéraux sur l'utilisation des terres au Canada. Pour accom- 
plir sa tache, le Comité a besoin d‘information sur les ten- 
dances dans l'utilisation des terres, sur les principaux pro- 
blemes d’utilisation des terres. a l'eche|le nationale et 
regionale et sur le role precis des politiques et programmes 
fédéraux a cet égard. Une fois en possession de ces 
données, ll sera en mesure de comprendre les problemes 
actuels et potentiels et d’orienter les programmes fédéraux 
de facon a encourager Ies tendances positives ou a attenuer 
les problemes. 

Gestion économique nationale 
Le gouvernement federal a pour mandat general d 'assurer le 
bien-étre économlque et le développement durable du 
Canada. La collecte de données sur les terres disponibles, 
l'utilisation actuelle des sols et les problemes intersectoriels 
peut jouer un role important dans le processus de planifica- 
tion. Par exemple. les investissements fédéraux dans la mise 
en valeur des ressources renouvelables reposent sur une 
bonne connaissance des possibilites et contraintes des 
terres. A |’origine, les programmes mis en oeuvre en vertu de 
la Loi sur /‘amenagement rurai et le deve/oppement agricole 
(ARDA), adoptée en 1961, visaient a fournir ces renseigne- 
ments de base de facon a guider Ies investissements en 
matiere de developpement regional. Ce besoin se fait encore 
sentir, bien que les organismes responsables aient change et 
que la capacité d’influer directement sur la formulation des 
strategies reste souvent tres theorique. En particulier, la mise 
en oeuvre des politiques de mise en valeur sectorielle dans



les domaines de_ |‘agriculture, de l’ex’ploitation forestiere, des 
transports, du tourisme ou autres dependent de la disponibi- 
l_ité de terres adéquates a ces activites. 

Conservation de Fenvironnement 

Conformement a la Loi sur le ministere de /’Environnemen_t 
(1978), le gouvernement federal est charge de maintenir Ia 
qualite des sols et de gerer les ressources renouvelables du 
pays, ce qui necessite la collecte de données de base sur la 
qualité de l'environnement, de meme que sur le potentiel de 
terres particulieres et sur Ieur utilisation actuelle. Ainsi, le 

gouvernement fédéral peut detinir, a l'echelle nationale, les 
niveaux de conservation de l‘environnement et de‘signer‘des 
zones particulieres, notamment les regions a fort ou a faible 
potentiel. 

Service de consultation et de planification 

En plus de ses activites directement liées aux terres et aux 
programmes qu'il administre. le gouvernement federal doit 
fournir des données de niveau na_ti_on_a,I aux personnes sus- 
ceptibles de prendre les mesures necessaires. La planific.a- 
tion de la mise en valeur des terres et du developpement 
regional releve habituellement des gouvernements provin- 

ciaux et des administrations municipa_les. La collecte de nou- 
velles données et la mise au point de nouvelles techniques 
sont necessafires a la prestation de services de consultation. 
La communication de données objectives a l'echel_le natio- 
nale permet aux planificateurs locaux ou regionaux de pren- 
dre des desisions judicieuses. En comp_arant leur region a 
d’autres, les planificateu_rs locaux peuvent determiner s’ils 

font face a des problemes particuliers par rapport a la situa- 
tion nat_ionale ou regionale et repérer les secteurs qui necessi- 
tent une attention particuliere. Le gouvernement federal doit 
egalement alder les planiticateu_rs a mettre au point des tech- 
niques pour résoudre certains problemes de planification, 
generalernent lies aux terres de choix. Une bonne connais.- 
saance des utilisations actuelles des terreset des tendances a 
cet égard est essentielle a l’elaboration de techniques appro- 
priees. 

Information au public 
. E_n vertu de la Loi sur/e ministere de /’eni/ironnement. le public 
doit étre informe des principaux problemes et des grandes 
tendances en rr1ati‘ere d'environnement. Le gouvernement 
federal a pour mandat d'assurer le developpement durable 
de |’activite humaine au Canada, de favoriser l’adoption d’une 
éthique environnementale et de promouvoir la conservation 
de nos ressources naturelles. Pour realiser ce mandat, il doit 

fournir, a l’echel|e nationale, des renseignements sur l'en_vi- 
ronnement. souligner les principales tendances ecologiques 
et designer les secteurs qui presentent des problemes. Pour 
ce faire, il lui faut une bonne connaissances de l'etat actuel 
des terres ainsi que de |eu_rs ut_i'l'isations actuelles et futures. 

ll ressort des fonctions susmentionnées que le gouvernement 
federal joue un role predominant dans l’utilisation judicieuse 
des terres et la saine gestion de |"environnement au Canada. 
ll lui est donc essentiel de disposer de données precises, tant 
pour pouvoir aborder les questions selon une perspective 
nationale que pour cerner les anomalies et les problemes 
particuliers en we de leur accorder l'attention voulue, sou- 
vent de concert avec les autorites locales. Le gouvernement 

federal est egalement charge de definir les grands pro- 
blemes locau_x qui, en raison de leursrepercussions sociales, 
economiques ou environnementales, peuvent étre ressentis 
dans |'ensemble du pays. C'est le cas, par exemple, du 
phenomene de |‘abandon des terres fruitieres dans la region 
de Niagara. Etant don_ne que ces terres representent plus 
de la moitie de la production canadienne de fruits et de rai- 
sins. ce probleme a des incidences nationales evidentes 
sur le plan de l’autosuffisance qu‘en matiere de balance 
commerciale. 

INFORMATIQNS REQUISES A L/APPUI‘ DU 
MANDAT FEDERAL 
Pour remplir efticaceyment son mandat. le gouvernement fe- 
deral doit posseder des données tres precises sur les terres. 
Un modele pyramidal a ete elabore (figure 1) pour illustrer les 
elements particuliers decette exigence. 

ll montre les cinq etapes a franchir pour en arriver a la realisa- 
tion du mandat du gouvernement federal, qu_i se trouve au 
sommet de la pyramide : mise en oeuvre des projets, elabora- 
tion‘ des solutions, evaluation des problemes, analyse des 
tendances et collecte de données factuelles. Latotalite de la 
structure repose sur une base de donneestet d'informations 
essentielle a l‘execution de toutes les autres fonctions. Les 
series chronologiques ou les donneessur les tendances sont 
necessaires a la plupa_rt des fonctions d’analyse et de defini- 
tion des problemes. Les donnees requises comprenanent 
celles sur les changements d'utilisation des terres, le regime 
foncier et la gestion et la qualite des terres. 

Plusieurs fonctions sont liées directement a l'information sur 
les changements d'utilisation des terres; Pour évaluer ces 
changements, ll faut établir des renseignements de base 
fiables et une méthode permettant d'extrapo|er ces données 
au moyen de series chronologiques. Le present document 
decrit six fonctions precises a l’appui du mandat federal de 

V 

Figure 1 __ 

Pour une utilisation et une gestion ludlcieuses 
des terres au_ Canada-role‘ fédéral~ 

up aura}! ULIIII an u_ItaIIumI sun up 11!!!! 

H] uouunou nu ituauin 

rci tuoounoupe :o_umov;-u 

n. 

J}-sum“-:c'°n'§ 53 a nun an II 
V , 

I ) nun 
‘ 

..._'.:'."é_,°" Ivuunioum 
__ W,“ nouns: 

n. 

nouns .- 
‘ Wlfllm 

.V V 

'“"'.v‘u'£“ u__ m Anuvu on 
ACYUIILLI 

nu-auv-on M mmo nl rnswrumou 

m cnulcu an annual 
no-men -«nan

, 

C .’. . Immune u 
ass muuno-nun '0'" L5 CUWW ll

52



~ ~ D.A. 
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Bale de la Trinite (Terre-Neuve 
meme que le_s caracteristiques des données requises pour 
en assurer l‘execut,ion. 

1. Détermination des tendances nationales et évaluation 
de leurs causes et eflets 

Afln de s’ac‘quitter des responsabilites decrites dans son 
mandat (pour ce qui est notamment d‘inf|uer sur les politiques 
et d‘informer le public), le gouvernement federal doit definir 
Ies grandes tendances nationales. De plus, lorsque ces ten- 
dances semblent creer des problemes. il doit en rechercher 
Ies causes et en evaluer les repercussions sur les particuliers, 
les regions ou l'ensemble du pays. ll est donc necessaire de 
recueillir, a l’echelle nationale, des données qui resteront 
fiables avec le temps, comparables d’une region a l'autre et 
suffisamment detaillees pour permettre la definition des pro- 
blemes particuliers a des secteurs donnes. Les tendances 
nationales dlinteret social, economique ou environnemental 
englobent les grands changements d‘ut_ilisation des terres, 
notamment ceux qui entrainent une exploitation non durable 
des terres ou qui causent des bouleversements sociaux ou 
economiques. Ces données doivent egalement etre oppor- 
tunes : elles doivent permettre de cerner Ies principales ten- 
dance_s au moment ou elles se produisent. Pour toutes ces 
raisons, le cycle de collecte de données doit etre aussi court 
que possible. De plus. on doit etablir des categories d’infor- 
mation pertinentes grace auxquelles on pourra definir Ies 
tendances ayant des repercussions non seulement sur l'in— 
dustrle, mais aussi sur la societe ou |'economie. Les priorites 
actuelles consistent a determiner Ies grandes tendances 
dans l'utilisation desterres agricoles de choix et des meilleurs 
habitats fauniques (y compris les milieux humides), ainsi qu'a 
recueillir des données chronologiques sur la gestion et les 
niveaux de degradation de ces terres. 
2. Modélisation des effets des tendances et des politiques 
Pour assurer l’ef_ficacite des interventions ou des mesures 
preventives, ll faut prevoir‘ les crises avant qu’elles ne survien- 
nent. Pour ce faire, ll faut pouvoir se tourner vers l’avenir grace 
a la modelisation, a |'extrapolation ou a l‘etablissement de 
scenarios. Toutefois, l‘utilite des resultats de ces procédés 
repose dans une large mesure sur |_a collecte de données. En 
l'absence de données sur la situation actuelle, ll serait tres 
difficile de prevoir ce que nous reserve l’avenir. Les series 

53 

chronologiques qui donnent des informations de base sur le 
potentiel, l'utilisation, la gestion et le regime fonoier des terres 
sont essentielles a toute analyse mathematique des divers 
scenarios. Les données requises a desfins de modelisation a 
l’eche|le nationale n'ont pas besoin d’etre detaillees. Elles 
doivent plutot étre generales, m_ais applicables a des unites 
geographiques uniformes. La modelisation de l’evaluation 
des terres entreprise a l’universite de Guelph (Smlt, 1981) 
est un exemple de l'etablissement de scenarios qui repose 
l_argement sur l‘existence de donneessur le potentlel des 
terres, leur productivite et les tendances actuelles dans leur 
utilisation. 

3. Désignation des régions posant des problémesi 
La designation des regions cibles, des anomalies et des 
zones posant des problemes est indispensable a l‘accom- 
plissement du mandat national. A nouveau, il est necessaire 
de recueillir des données fiables. axees su_r Ies tendances 
nationales et liees aux caracteristiques connues des terres. 
C'est en repondant a des questions du genre “Ou se fait 
l’uti:ljisat_ion la plus intensive des terres au Canada et de quels 
types de terres s‘agit—il?", que l'on pourra prevoir l'exploitation 
durable de ces terres. Les programmes federaux pourraient 
etre axes sur les regions designees au niveau national 
comme posant des problemes potentiels. La collecte de 
données nationales fiables est donc essentielle a la com- 
prehension de la situation nationale et des pressions exer- 
cees sur les regions productives exceptionnelles. Compte 
tenu de la dependance du Canada a |'e‘gard des matieres 
premieres, et surtout des ressources renouvelables, il faudrait 
accorder une attention particuliere aux secteurs agricole et 
forestier. 

4. Soutien d l’intervention et ai l'e’lab0ration de politiques 
La nature du processus decisionnel implique qu’une decision 
n'est generalement prise que lorsque un probleme est telle- 
ment evident qu’une intervention devient alors essentielle. 
Bien que le public se preoccupe de la degradation des sols, 
de l’urbanisation des terres agricoles et de la disparition des 
milieux humides, il est rare que.l’on intervienne avant que le 
probleme n'ait attei_nt des proportions telles qu'aucune per- 
sonne sensee ne peut en nier l‘existence ou la gravite. La 
capacite d‘etayer, aux niveaux appropries, l’ampleur de l_a 

disparition des terres humides et de l‘urbanis‘ation des 
meilleures terres agricoles est donc indispensable a toute 
intervention gouvernementale. Toutefois, une telle interven- 
tion ne sera possible que si le grand public et les decideurs 
disposent d'informations faci_lement comprehensibles et uti- 
lisables. L'existence d’une base nationale de données objec- 
tives et a fondement scientifique sur les changements d'ut_iIi- 
sation des terres est indispensable pour permettre a 
Environnement Canada, ou a tout autre organisme, de mettre 
en oeuvre des programmes efficaces pour resoudre Ies 
problemes lies aux terres. 

5. Information aux Canadiens 
Pour pouvoir renseigner Ies Canadiens, il faut disposer d’une 
information facilement assimilable, globale et sclentifique- 
ment juste. L’action politique repose sur |’apti'tude du public a 
reconnaitre l‘existence d’un probleme et a appuyer Ies me- 
sures prises par les decideurs. Par consequent, la capacite 
d’informer les Canadiens sur les tendances positives ou



negatives de i'utilisation des terres est un element primordial 
de cet objectif. 

6. Evaluation des répercussions des programmes fédéraux 
Pour assumer la responsabilite de ses actions, le gouverne- 
ment federal doit evaluer les effets a long terme de ses pro- 
grammes mis en oeuvre dans le cadre de la Po/itique federale 
sur /’utiI/safion des terres, y compris les programmes particu- 
liers et les mesures adoptes pour assurer la gestion judi- 
cieuse des terres au Canada. Pour ce faire, il est i_nd_i,spen— 
sable de rassembier des données de base sur les 

changements et les tendances dans |‘utilisation des terres. 
L'analyse des données tendancielles permet d’eva|uer l‘efti— 
cacite des programmes federaux a |'appui de la Politique 
federa/e sur /’uti/isation des terres. Les données ainsi re- 

quises a |’echelle nationale sont similaires a ceiles neces- 
saires a l‘evaluation des causes et des consequences. Une 
etude globa_le de l’industrie fruitiere de la vallee de 
l'Okanagan, en Colombie-Britannique (Kerr et al, 1985’), a 
deja mis en evidence les liens entre le financement du gou- 
vernement federal et les tendances dans les changements 
de |'utilisation des terres. 

TIRER PROFIT DE TOUTES LES RESSOURCES 
DISPONIBLES 
Deux methodes sont actuellement utilisees pour obtenir des 
données sur les terres afin d'appuyer la politique et les pro- 
grammes federaux, soit, d’une part. l‘emploi de données 
existantes et l‘elaboration de don_nees cleduites, et, d’autre 

' 

part, la mise en oeuvre de programmes de collecte de nou- 
velles donnees. Dans Ia deuxieme partie de ce document, 
nous examinons la pertinence des données actuelles ainsi 
que les aspects positifs et negatifs de chaque methode. 

Par bonheur, l’Inven_t_aire des terres du Canada (ITC) a ete 
entrepris durant une periode de relative prosperite et d’interet 
pour le developpement economique regional des zones habi- 
tables du Canada. L'inventaire fournit une exceilente b_ase 
de données sur les caracteristiques physiques des terres. ll 

fournit egalement des données sur l’uti|isation des terres, 
oompllees a la fin des annees 1960. En outre, les Ievés 
pedologiques, l’|nventaire forestier, Ie recensement de I_a 
population et Ie recensement de I’agriculture contiennént 

Residence rurale, pres de Carillon (Quebec) 
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un grand nombre de variables permettant d‘estimer les ten- 
dances dans l‘uti|isation cies terres. Malgre certains pro- 
blemes d'uniformite des données quanta la definition et aux 
llmites de ces renseignements, on a pu rajuster dans une 
certaine mesure les series de données de fagon a avoir un 
apercu de la situation au niveau regional. Le Systeme de 
données sur les terres du Canada (SDTC) permet de super- 
poser les données queiles que soient les limites et donc 
d'etablir des relations regionales entre les données de recen- 
sement et le potentiel des terres. La Direction generale des 
terres d‘En'vironnement Canada a mis en oeuvre le Pro- 
gramme d'ana|yse des terres rurales, qui vise a integrer u_n 
large eventail de données (recensement; ITC, ‘industrie, cli- 

mat, etc.) en fonction d’un_ites administratives. ll est ainsi 
possible d‘avoir u‘n apercu des tendances relatives a l‘utilisa- 
tion des terres agricoles ou aux grandes cultures, aux indi- 
cateurs industriels des niveaux de l’emp|oi ou a la production 
totaie (par ex. le volume ou la valeur de la production fores- 
tiere) et de les reiier a des zones particulieres. ll est egalement 
possible, notamment pour le secteur agricole, de determiner 
les pertes ou les gains de terres pour’ une activite particuliere 
(voir figure 2). Toutefois, le potentiel et l‘uti|isation prevue des 
terres ne sont pas evidents, sauf au niveau regional. De plus, 
compte tenu de la nature meme de la collecte et du caractere 
confidentiel des sources de données, ii faut h_abituel|ement 
proceder au niveau du comte ou du township, ce qui 
amoindrit notre capacite de comprendre les mecanismes 
precis en jeu et les rapports entre les tendances d’utilisation, 
le potentiel et la gestion des terres. 

REC UEILLIR DE NOUVELLES DONNEES 
L'exemple suivant iilustre la necessite d‘obten_i_r de plus 
amples informations par la collecte empirique de données 
sur |’utilisation des terres. Da_ns la region de la Gaspesie, au 
Quebec, une etude recente (Lamoureux, 1986) a permis 
d'analyser l’important recui des terres agricoles entre 1961 et 
1981. Bien qu’un examen detallle des données provenant du 
recensement, de l‘industrie et de questionnaires ait ete entre- 
pris a l'echel|e des cantons, elle s'est revelee inadequate. On 
a done effectue une etude des changements d’uti|isation des 
terres survenus entre 1961 et 1981 en utilisant la rriethode du 
Programme de surveillance de l’utll|sation des terres au 
Canada, soit par l'interpretation directe de photos aeriennes 
et la superposition_. Cette etude, qui a permis de connaitre la 
nouvelle utilisation des terres agricoles “abandon_nees”, a 
revele que 85 % de ces terres n’etaient ni reboisees ni utili- 

sees a d'autres fins economiques evidentes. Le potentiel 
agricole et forestier de ces terres a egalement ete analyse. ll 

ressort qu‘e|les ont un assez bon potentiel forestier (surtout 
les terres des classes 3 et 4), mais qu‘elles sont peu propices 
a l‘agriculture. Ces données ont ete transmises aux negocia- 
teurs de l'entente de developpement regional concernant 
la Gaspesie. Si de telles analyses etaient faites partout au 
Canada, eiles fourniraient des données indispensables 
.a la prevision a long terme de l’aide au developpement re- 
gional dans les secteurs de l‘agricui_tur'e et de |'expIoitation 
forestiere. 

La meme lecon peut étre tiree d‘une recente etude des terres 
fruitieres de la vallee de l'Okanagan, en Colombie-Britan- 
nique (Kerr et al, 1985). entreprise dans le cadre du Pro- 
gramme federal d'anaIyse des Impacts et du Programme



Figure 2 
Modification en pourcentage de la superficie des terres agricoles (1961-1976) 
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de surveillance de l’utilisation des terres au Canada. Les 
donnees provenant du recensement, de I’industrie et d‘autres 
sourcesont sa_ns aucun d_ou_te perm_is de brosser u’n tableau 
general de la situation et de connaitre les tendances a long 
terme concernant |'ensemb|e de I’industrie fruitiere. Cepen- 
dant, il etait essentiel d’utiliser une methode plus détaillee 
pour connaitre les secteurs aux prises avec des problemes 
cruciaux et prendre des mesures de redressement. L'étude 
de la vallee de l'Okanagan et la composante Region urbaine 
du Programme de surveillance de l’utilisation des terres au 
Canada nous ont permis de mieux comprendre la situation 
reelle en ce qui conoerne les terres au Canada. Le pro- 
gramme de surveillance nous a permis de designer les cen- 
tres urbains ou les terres agricoles a fort potentiel sont ur- 
banisees et de comparer le rythme des changements 
d'uti|isation des terres par habitant, d'un‘c_entre a l‘autre. De 
plus, le programme a incite plusieufrs gouvernements provin- 
ciaux a zoner les meilleures terres agricoles (par ex., la muni- 
cipalite régionale de Niagara, les reserves de terres agricoles 
de la Colombie-Britannique, la Loi du Quebec sur la protec- 
tion du territoire agricole). Aucune autre source de don_nees 
ne permet d'eva|uer la qualite des terres en cours d’urbanisa- 
tion n_i le rythme et la nature des conversions. 

La surveillance des terres souleve d'importantes ques- 
tions, notamment en ce qui concerne le degre de détall, les 
échéanees et les variables consldérées. Le gouvernement 
federal a habituellement besoin de données pour delimiter 
les regions cibles ou pour brosser un tableau de la situation, a 
l’echelle régionale ou nationale. Des donnees plus detaillees 
lui sont rarement necessaires, sauf pour certains pro- 
grammes particuliers ou projets précis de gestion des terres. 
ll arrive toutefois que d‘autres utilisateurs aient besoin de 
données beaucoup plus detaillees. 

Pour les projets a long terme, on dispose de plus de temps 
pour recuei_l_l_ir les d_onnees, mais lorsqu’il faut évaluer l’effet de 
politiques ou de programmes, les delais sont souvent tres 
courts. Au ministere de |’Environnement, les délais pour re- 
pondre aux demandes de renseignements varient generale- 
ment de un jour a une semaine. ll est donc indispensable 
d‘avoir acces a une base de donneesrpour pouvoir contribuer 
a l'e|aboration des strateg_ies de developpement regional, 
des documents du Cabinet sur les politiques sectorielles et 
des plans d'amenagement du territoire. ll est necessaire d’as- 
surer une surveillance constante. notamment dans les sec- 
teurs prioritaires. Bien q'u'il ne soit pas toujours possible de

‘ 

prevoir toutes les questions qui seront soulevees, les ten- 
dances economiques et démographiques ainsi que |’expe— 
rience permettent d'en pressentir un boh nombre. Les re- 
ponses requises sont souvent d’ordre tres general. ll est 
essentiel de prevoir une certaine souplesse et uneperiode de 
traitement rapide. Aussi complexes et detaillees soient-elles, 
les donnees doivent etre facilement transposables en des 
mesures coherentes et facilement comprehensibles, qui ex- 
pliquent les changements et leurs repercussions. Par exem- 
ple, les statistiques qui seront utiles a |'elaboration d'une 
politique concernant l‘expansion urbaine ne sont pas celles 
qui indiiquent l’abandon d‘une activite industrielle quelco_n- 
que au profit de l'exploitation de carrieres, mais plutot celles 
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qui opposent une activite urbaine a une activite rurale ou 
recreative. 

Les priorites actuelles d'Environnement Canada concernant 
les terres sont la degradation des sols, les terres de choljx, 
cornme les meilleures terres agricoles (y compris les terres 
fruitieres), et les mlliieux humldes. ll lui faut donc recueillir 
des données sur les changements dans l’utilisation des terres 
et dans la qualite et le nive_au de gestion des terres. Les 
ressources disponibles obligent toutefois a une certaine se- 
lection. Les objectifs globaux du Programme de surveillance 
de l’utilisation des terres au Canada comportent des priorites. 
De toute evidence. un inventaire exhaustif et det,ail_le des 
types d’util,isation des terres du Ca_nada est irrealisable 
compte tenu des contraintes economiques actuelles, du 
mandat du gouvernement federal et de la superficie et de la 
diversite du territoire canadien. La strategle est donc axee sur 
les terres de choix, envers lesquelles les decisions prises 
peuvent influer sur la situation socio-economique et environ- 
nement_a_le du pays. Pourtant, l'information dont on dispose 
actuellement n'est pas suffisante. Nous pouvons pressentir 
certaines situations critiques, mais des problemes graves 
peuvent tres bien passer inapercus en raison de l"absence 
d"'l_n’form_a_tions essentielles sur les terres. Nous ne possedons 
aucune donnee de base sur la qualite des terres qui nous 
aiderait a resoudre le probleme de la’degradation des sols 
dans les Prairies. Nous ignorons de surcroit les principales 
tendances en matiere d"uti'l'isation dessols dans cette region, 
car elle a ete designee tout recemmentzone prioritaire pour la 
surveillance des changements d'uti|isation des terres. ll faut 
donc se fier aux donnees generales d_u recensement pour 
connaitre les tendances en matiere de cultures ou le degre 
d’i,ntensif'icat'ion des activites et d’utilisation d'engrais, plutot 
que sur des données precises sur l’utilisation des sols. De 
meme, la mise en valeur durable des ressources renouvela- 
bles dans les zones eloignees du Canada n’a fait l’objet que 
de quelques etudes particulieres. Par exemple, notre capa- 
cite a optimiser nos investissements en we de renforcer 
I’industrie forestiere ou de sauvegarder la production agricole 
revele de graves lacunes. 

CONCLUSION 
Le present document avait pour objectif principal de deter- 
miner les principaux besoins en matiere d'inforr‘r1a‘tion sur 
l’utilisation des terres au Canada, afin de faciliter le processus 
decisionnel. ll arrive trop souvent que des decisions sont 
prises malgre l'absence de données pertinentes sur les effets 
a long terme d'une mauvaise utilisation ou de la, surexp|oit'a- 
tion des meilleures terres. L_e prix economique global a payer 
sera eleve si les donnees sur les changements d’utilisation 
des sols ne son_t pas judicieusement integrees au processus 
decisionnel. ll convient donc de recueillir des données ade- 
quates qui seront transmises aux decideurs, sous une forme 
acceptable. 

Ted Manning est chef de la Division de /'ana_/yse de 
l’utilisation des terres, Direction genera/e des terres, 
Environnement Canada.
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—— ATELIERS — 
RECHERCHE SUR LA SURVEILLANCE DE 
L’UTILISATION DES TERRES ET SUR LA 

DEGRADATION DES SOLS : 

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS 

. Surveillance de la dégradation des sols 5 Pourquoi? Ou? Pour qui? 

. Surveillance des changements d’utilisation des terres au Canada a 
l’éche|le régionale et nationale: objectifs et situation 

. Programme de surveillance de l’utilisation des terres: besoins des 
utilisateurs 

Effet de la surveillance sur |’élaboration et |’éva|uation des politiques et 
la. planification des programmes 

. Surveillance de l’utilisat_ion des terres: régions prioritaires au Canada 

. Secteurs et aspects des terres de choix qui doivent faire l’objet d’une 
surveillance
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A. SURVEILLANCE DE LA DEGRADATION DES SOLS : 

POURQUOI? OU? POUR QUI? 

lifiell Coleman 
John Girt 
Fernand Martin

~ 

Sally Rutherford 
Wendy Simpson-Lewis 
Dennis Walsh 
David 

“ 
on~ 

QUESTIONS TRAITEES 
- 00 en est la surveillance de la degradation des sols au 

Canada? 
- Quels sont les principaux aspects a surveiller dans la 

degradation des sols? Pourquoi? 
- Quelles sont les princlpales taches a accomplir pour 

mettre sur pied un programme efficace de surveillance 
de la degradation des sols? 

- OD est-ll primordial de surveiller la degradation des sols? 

Les participants ont convenu qu'il etait necessaire de sur- 
veiller la degradation des sols au Canada. En plus de re- 
pondre aux questions “pourquoi?", “ou?” et “pour qui?", les 
pa_rt_icipants ont aussi reconnu qu'i_l fallait discuter de "ce qui 
doit" etre surveille. 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
La s_urveil_lance de la degradation des sols est necessaire 
pour plusieurs raisons. La preservation du sol est d'interet 
national. La generation actuelle de Canadiens a la response- 
bilite de preserver les terres qui sont a la base de la produc- 
tion alirhentaire. Les chercheurs ont besoin de points de 
reference pour etablir les tendances et determiner les reper- 
cussions de dlverses activites humaines sur l’environnement 
(p.- ex. les precipitations acides, les pratiques agricoles, etc.). 

Les tendances etablies a partir de la surveillance de la degra- 
dation des sols sensibiliseront les agriculteurs a la necessite 
d"adopt_er des mesures de conservation qui rendront l’utilisa— 
tion des terres plus judicieuse. Par consequent, cette activite 
a des implications tant au niveau de la "recherche que de 
l'applicatlon des techniques. 

Les decideurs, qu’il s'agls,se de ceux travaillant sur le terrain 
ou de ceux oeuvra_nt dans le domaine des politiques, influent 
sur la degradation des sols. L'elaboration de politiques doit 
tenir compte des regions particulleres ou la degradation sou- 
leve des préoccupations. Par exemple, depuis les annees 
1930, des interventions politiques sporadiques onteu lieu 
dans le secteur agricole.

' 

ll n‘est pas possible d’attendre d'a’voir en main une base de 
donnees ideale. Nous connaissons quantités de choses sur 
la degradation des terres agricoles, mais il faut maintenant 
synthetiser et evaluer les donnees actuelles qui pourraient 
servir a la surveillance de la degradation des sols au Canada 
(p. ex. Etude des so/s au Canada). Le secteur de la foresterie 
se penche sur l’evolution du probleme en utilisant les 
donnees etablies pour |'identification et la quantification des 
forets et pourla definition des tendances quanta la nature et a 
la portee de la degradation des forets. 

Dans l‘analyse des secteurs of: ii faut proceder a la surveil- 
lance de la degradation des sols, les participants ont reconnu 
qu'il fa_lla_it tenir compte de considerations federales, provin- 
ciales et municipales et des délais d"execution. Les regions 
ou la degradation est la plus marquee ne sont pas neces- 
sairement en tete de liste dans les decisions touchant les 
secteurs auxquels on accordera la priorite, des emplois et 
des ressources financieres. La surveillance d'un type de de- 
gradation peut etre plus couteuse dans une region donnee 
que dans une autre. De plus. les decisions prises dans l’est 
du Canada d_iffereront de celles prises dans l’ouest. Ce qui 

Pentes instables, pres de Pincher Creek« (Alberta) 
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peut etre benefique pour une province de |'e_st, par exemple, 
peut ne pas l’etre pour la province voisine ou pour les 
pr‘o'vinces des Pra_iri_es. 

Les delais fixés pour la mise en oeuvre de la surveillance de la 
degradation des sols varient selon les priorités. Pour les agri- 
culteurs et les politiciens, cette mise en oeuvre doit se faire 
immediiatement et dans un avenir rapproche, alors que pour 
un chercheur, elle se fera a plus long terme. C‘est pourquoi 
les decisions quant aux regions ou la degradation des terres 
sera surveillee varieront selon la fagon dont on prevoit utiliser 
l’information recueillie. 

En ce qui a trait aux ressources affectees a_ la surveillance de 
la degradation des sols, par opposition a celles accordees a 
la recherche de solutions ou aux programmes d'aide, on a 
sou_ligné qu'il n’etai,t pas necessairement facile de traduire en 
termes économiques les systemes bases sur des facteurs 
physiques. La ou les problemes sont complexes, des sys- 
temes de surveillance sophistiques sont necessaires. A 
l’heure actuelle, trop de systemes inadequats sont utilises 

- pou_r evaluer des problemes complexes. 

En general, les participants ont reconnu que la surveillance 
de la degradation des terres doit etre assumee par les gouver— 
nements provinciaux et/ou le gouvernement federal, Cette 
surveillance doit etre effectuee pour le benéfice des genera- 
tions at venir, des agriculteurs, des forestiers et des politiciens 
des differents paliers de gouvernement. 
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Dans l’ensemble, il a ete reconnu qu'en ce qui a trait aux 
questions d’ord_re prioritaire, les activites de surveillance de- 
vaient porter, entre autres, sur les forets de la Colombia- 
Britannique, la salinite dans les provinces des Prairies et 
l'erosion du sol en Ontario. Au palier national, il faut definir les 
regions presentant des problemes et leur porter attention, 
mais jusqu‘a maintenant aucun effort collectif n'a ete entre- 
pris. II a ete suggere que le Comite intergouvernemental de 
recherches urbaines et régionales (ClRU‘Fl) serve de tribune 
dans l’echange d‘informations et de données sur la recherche. 

RESUME 
ll est necessaire de proceder a la surveillance de la degrada- 
tion des sols pour determiner les tendances. ll sera_it 
preferable que les gouvernements provinciaux et federal se 
chargent de cette activite. Les participants ont conclu qu'il 
faudrait une tribune comme le CIRUR pour favoriser 
l’echange d'informations et de données sur la recherche, 

ll faut evaluer et_ utiliser les banques de données existantes 
plutot que de tenter d'établir une base de données idea_|e. l_I a 
aussi ete reconnu que les considerations portant sur la re- 
cherche, les, techniques et les politiques doivent se refleter 
dans la surveillance de la degradation des sols. Ces con- 
siderations varieront selon les secteurs, les paliers de 
gouvernement et les regions.



B. SURVEILLANCE DES CHANGEMENTS \ 

D’UTILISATION DES TERRES AU CANADA A 
L’ECHELLE REGIONALE ET NATIONALE : 

OBJECTIFS ET SITUATION 

QUESTIONS TRAITEES 
- Comment la surveillance des changements d'utilisat_ion 

des terres peut-elle servir a traiter Ies principales ques- 
tions d‘uti|isation des terres? Fournir des exemples. 

- Comment Ies divers ind_ividus/organismes utilisent-ils 

Ies informations sur la surveillance des changements 
d‘uti|isation des terres? 

- Jusqu’a quel point Ies activités actuelles de surveillance 
des changements d'utilisation des terres permettent— 
elles d'atteindre Ies buts fixes en vue d’en arriver a une 
gestion éclairée des terres au Canada? 

- on en est la recherche sur les changements d'utilisation 
des terres dans les diverses régions du Canada? 

‘ DISCUSSIONS EN AT ELIER 
Au depart, la signification de la surveillance a fait l'objet de 
Iongues discussions. Les participants ont conclu que la sur- 
veillance implique la mesure temporelle des changements de 
variables environnementales. Pour mesurer ces change- 
ments, des données de bases sont nécessaires. On a precise 
les deux fins poursuivies dans la surveillance des c_hange- 
ments d'uti|isation des terres: a) recueillir des données a 
partir desquelles Ies changements seront décelés; et b) re- 
cuei_|l,ir des don_nées qui serviront de seuils, par exemple, les 
changements dans les indices de pollution atmosphérique. 
De plus, la collecte de données sur la surveillance doit se faire 
de facon a pouvoir: a) fournlr des données comparables 
reciueillies systématiquement pendant des i_ntervalles de 
temps précis; b) Interpréter Ies données en vue d’ana_lyser 
Ies changements; et c) analyser Ies données pour évaluer 
des objectlfs précis, comme la perte de terres agricoles de 
choix. 

Deux approches sont ressorties de la discussion. Premiere- 
men_t, on procede a des activités de su rveillance en reponse 
souvent a une situation de crise constatée par le public ou le 
gouvernement et nécessitant une intervention (p. ex. la de- 
gradation du sol). Deuxiemement, une approche plus globale 
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est adoptée lorsque Ies variables environnementales sont 
identiliées selon une échelle de priorités et surveillées sur une 
base continue. Cette seconde approche suppose que l’on 
tient compte de l'avenir pour prévoir quellesvariables doivent 
étfre surveillées. 

Les participants ont souligné deux grandes préoccupations. 
Les connaissances sont limitées quant aux activités et a la 
capacité de recherche des organismes de surveillance. 
Ainsi, il a fallu résumer le Programme de surveillance de 
l'utilisation des terres au Canada (PSUTC) au cours de l'intro- 
duction aux discussions en atelier. De plus, on a mis en doute 
la capacité des utilisateurs éventuels a comprendre rapide- 
ment_ la signification des données sur la surveillance. On 
semble ignorer Ies données complexes sur le sujet. La sur- _ 

veillance a I’échelon national exige des non-spécialistes 
qu'ils comprennent d'emblée des mesures simples. Le rap- 
port intitulé Nos sols dégradés, préparé par le Comité se- 
natorial permanent de l'agric'ulture, des péches et des foréts, 
constitue un bon exemple de document renfermant des infor- 
mations pertinentes exprimées en termes simples sur une 
question d‘importance nationale. 

Différents exemples d’activités de survei_l_|ance ont été dis- 
cutés, dont l'utilisation d’inventaires forestiers pour établir la 
possibilité de coupe réalisable, la surveillance de la con- 
version de terres agricoles a d'autres tins et la surveillance de 
la dégradatlon des milieux humides. Les part_icipa_nts ont 
conclu qu'une trop grande partie des actlvités de surveil- 
lance sont menées sporadiquement sur une question donnée 
et interrompues apres un certain temps. ll faudrait porter une 
plus grande attention aux données fournies aux utilisateurs 
afin qu’el_les soient facilement utilisables. De plus, la collabo- 
ration entre les différents paliers de gouvernement doit étre 
renforcée afin de mettre au point un systeme coordonné de 
surveillance des terres. 

Plusieurs exemples de recherches menées au Canada ont 
été abordés, notamment l'utilisation de techniques de tele-



détection des changements, le réseau d'information sur les 
terres au Nouveau-Brunswick, la surveillance des foréts en 
Colombie-Britannique et les efforts individuels de Ra_l‘ph 
Krueger (université de Waterloo) touchant les terres fruitieres. 
Pour qu’elle-soit menée de facon cohérente dans le temps, les 
participants ont convenu que la surveillance de l'utilisation 
des terres devait étre reliée aux sources refnfermant des 
données cumulatives essentielles, dont plus partioulierement 
les roles d'évaluation fonciere et le recensement du Canada. 

L_e groupe s’est dit optimiste quanta |‘é-laboration de techni- 
ques améliorées et plus cohérentes de s'urveilla_noe de l'uti_li.— 
sation des terres et d’autres variables environnementales. De 
nos jours, un grand nombre de chercheurs expérimentés 
travaillent dans le domaine de la surveillance, contrairement a 
ll y a vingt ans. Toutefois, les participants se demand_ent si les 
progres technologiques permettront de fournir des réponses 
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a un grand nombre de personnes plutot qu'a un nombre 
restreint de spécialistes. 

RESUME 
Les variables environnementales devraient étre identifiées 
selon une échelle de priorités et les données devraient étre 
fournies et interprétées sur une base continue. ll sera peut- 
étre possible alors de determiner quelles variables doivent 
étre surveillées. L’information sur la surveillance ‘:3 l’échelon 
national doit étre simplifiée et comprehensible par les pro- 
fanes. De plus, les données fournies aux utilisateurs doivent 
étre facilement u'ti_l_isables. Partoult au Canada, on procede a 
des recherches sur la surveillance. Cependant, pour que 
celle-ci soit cohérente dans le temps. les sources de données 
existantes alimentées de facon continue doivent étre consi- 
dérées dans la surveillance de l’utilis,ation des terres.



C. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE 
L’UTILISATION DES TERRES I 

BESOINS DES UTILISATEURS 

QUESTIONS TRAITEES 
- Qui sont les utilisateurs? Quel genre de details (echelle, 

systeme de classification) sont requis? Quels sont les 
formes de presentation (cartes, graphiques, tableaux) et 
les cycles de surveillance appropries? 

- Considerant l'expression “utilisation des terres’ dans son 
sens le plus large, quels aspects de l‘uti_lisa,tion doivent 
etre surveilles (p. ex. couverture, activite, tenure, qualite, 
etc.)? Peut-on Ieur attribuer des priorités? 

- Pour l'utilisateur, quel_le est l’i_mportance de la com- 
parabilite temporelle et spatiale des donnees? A quel 
echelon (regional, provincial, national) est-il important 
d'avoir des donnees comparables? 

- L'information actuellement disponible sur la surveillance 
de l'utilisation des terres est-elle employee dans la pla- 
nification, la gestion, l'elaboration de polltiques, etc.? 
Y an-t-.iI des changements qui pourraient etre apportes 
pour mieux satisfaire les besoins des utilisateurs? 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
La su_rveil_lance de |'uti_|isation de_s terres (occupation du sol et 
repartition des terres) doit repondre a un grand nombre de 
besoins. En tait, ceux—ci sont probablement aussi nombreux 
que les utilisateurs. Les planificateurs e't gestionnaires regio- 
naux d'organismes munlcipaux, provinciaux, federaux et pri- 
ves comptent parmi ces utilisateurs. de meme que les 
chercheurs oeuvrant dans des disciplines reliees aux 
sciences naturelles et aux sciences humaines, comme la 
geographie, l'urbanisme, la biologie de lafaune, laforesterie, 
etc. Tous ces speclalistes tentent de rassembler des 
donnees precises pour evaluer les changements d'utilisation 
des terres et la degradation des richesses naturelles. Ces 
inforrnations nous permettent d’etendre nos connaissances 
sur |’environnement et const_it_uent les outils necessaires a 
l'elaboration de politiques et de lignes directrices sur l'utilisa- 
tion judicieuse de nos richesses naturelles. 

Les donnees sur l'utilisation des terres ne revétent Ieur pleine 
signification que |or's_q‘u’el|es sont mises en regard du poten- 
tiel des ressources. L‘lnventaire des terres du Canada (ITC) 
renferme des cartes sur le potentiel des terres en ce qui a trait 
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a |'agriculture, a la foresterie, a la faune et aux activites recre- 
atives; blen q'u’elles remontent a la fin des annees 1960, ces 
cartes constituent une source de renseignements tres vala- 
ble. La portee de cet inventaire pourrait étre grandement 
etendue en mettant a jour les donne_es de facon a y inclure les 
connaissances scientifiques et techniques les plus recentes. 
Les etudes ecologiques menees ces dernieres annees ont 
permis d'evaluer nos ressources renouvelables et Ieur poten- 
tiel. ll serait utile, toutefois, de reinterpreter ces etudes en vue 
de les rendre pertinentes aux besoins des planificateurs 
regionaux. 

Les elements consideres dans les etudes sur les change- 
ments d'utilisation des terres (occupation du sol, couverture, 
tenure, qualité des ressources, etc.) doivent etre revises en 
fonction des changements socio-economiques (population, 
revenu, scolarite, etc.), ce qui permettra de mleuix com- 
prendre les tendances dans les changements d'utilisation 
des terres et de mieux appuyer les decisions. 

II ne fait pas de doute que les decisions touchant l'utilisation 
des terres doivent étre prises en se fondant sur des donnees 
cornparables tant dans le temps que dans |‘espace. La crois- 
sance rapide de linformatique, et plus particulierement des 
micro-ordinateurs, souleve la question de la compatibilite des 
systemes. ll est essentiel de pouvoir analyser les donnees 
environnementales a l’aide d’ordinateurs en interaction. Les 
simulations par ordinateur peuvent etre effectuees grace aux 
donnees sur |‘ut_ilisa‘_tion des terres, le potentiel des res- 
sources et les aspects socio-economiques. De telles simula- 
tions peuvent servir de guide dans la gestion des ressources 
et faciliter l'elaboration de politiques. Ce genre de modelisa- 
tion est relativement recent au Canada. 

RESUME’ 
La quantite de donnees sur les changements d'utilisation des 
terres est considerable et plusieurs. banques de donnees 
sont necess_aires pour satisfaire les besoins des utilisateurs. 
Les donnees sur la surveillance de l'utilisation des terres 
doivent etre analysees concurremment avec celles surile po-



tentiel des ressources et les statistiques socio-économbiques. cideurs doivent se familiariser avec ces différents types de En outre, des simulations des changements d’uti|isation des données afin de s'assurer que la gesfion de Venvironnement 
terres doivent étre effectuées pour analyser les répercussions soit adéquate. 
éventuelles des changements sur les ressources. Les dé- 
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, 
D. EFFET DE LA SURVEILLANCE SUR . 

L’ELABORATION ET L’EVALUATION DES POLITIQUES 
ET LA PLANIFICATION DES PROGRAMMES 

QUESTIONS TRAITEES 
- Jusqu'a quel point l’infor’ma_tion sur les changements 

d'uti|'isation des terres contribue-t-elle a la formulation de 
politiques, a |‘éva|uation de projets eta la planification de 
programmes? Cette contribution peut-elle étre accrue? 

- La surveillance des changements d‘uti|isation des terres 
devrait-elle faire partie intégrante des plans et politiques 
régionaux, provinciaux et nationaux d'évaluation de |’uti|i- 
sation des terres et des ressources? Si oui, par quel 
mécanisme ou processus?

I 

- Pour étre plus efficaces. les programmes de surveillance 
devraient—ils etre concus de facon a satisfaire des 
besoins particuliers ou a englober des fins multiples? 

- Comment les résultats de la surveillance des change- 
ments d'uti|isation des terres peuvent—iIs alder les 
décideurs? 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
Grace a une representation équilibrée de délégués d‘orga— 
nismes fédéraux, provinciaux et régionaux et d‘universités, la 
discussion entourant ce theme tres vaste a été animée. Des le 
départ, il a été reconnu que la surveillance devait étre reliée a 
une structure de valeurs sociétales. Non seulement faut-il 
percevoir l'étendue du “probleme" faisant l’objet d’une 
surveillance, mais encore doit—on connaitre sa valeur face a 
la perception du public et a des paramétres socio- 
économiques. 

Trois nlveaux/types de surveillance ont été précisés : 

- La surveillance a des flns d'lnformatlon comporte 
surtout la collecte de données de base comme celles 
produltes par Statistique Canada. Ces données ne 
semblent pas étre utilisées dans la formulation des 
politiques. 

- La surveillance a des flns de recherche semble 
satisfaire des objectifs plus préois. ll appert toutefois 
que la formulation de la plupart des politiques se 
fasse sur une base ponctuelle, particulierement dans 
certaines provinces, principalement a cause du fair 
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que les données sur la surveillance ne sont pas a la 
disposition des utilisateurs. 

- La surveillance a des fins de verification a été 
percue comme ayant un role a jouer dans l’évaluation 
des incidences environnementales. Plutot que d’en— 
treprendre de longues études couteuses pour tenter 
de prévoir ces incidences. la surveillance des reper- 
cussions d’un projet pourrait constituer une "verifica- 
tion" continue a partir de laquelle des politiques 
seraient formulées et réévaluées. 

Dans l'ensemble, les participants ont été d'avis que les sys- 
temes de surveillance étaient de plus en plus au point. lls ont 
reconnu que l'instauration de programmes de survei|lanc_e 
des terres et la sensibilisatgion des gens a la va_leur de |'i_nfor— 
mation recueillie sur le sujet prennent beaucoup de temps. 
Néanmoins, la surveillance commence a étre utilisée dans 
l'évaluation de programmes et l‘é|aboration de politiques. Les 
programmes de surveillance doivent aussi passer de |'étape 
de la collecte de données a celle de la modélisation, qu_i 

permet de répondre a la question “que se passe—t—il si?". Pour 
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constituer des outils valables dans la formulation de poli- 
tiques, les résultats des programmes de surveillance doivent 
étre u't_il_isés da_ns la prévision de_s tendances. Des données 
socio-économiques doivent étre intégrées aux données phy- 
siques des programmes de surveillance pour mieux refléter 
les facteurs humains dans les tendances d'utilisation des 
terres. 

La valeur d'une ressource doit étre perceptible pour en arriver 
a acrcroitre Ia sensibilisation du public. De bons articles de 
journaux sont p,a“rfois utiles a cet égard. Ainsi, en Australie, un 
article portant sur l’érosion du sol parlait du “sang noir" qui 
coulait des terres agricoles de la région de Darling. Lorsque 
le mode de vie des gens est menacé parce que les richesses 
naturelles sont elles-memes menacées, les programmes de 
surveillance recoivent habituellement l'appui du g_ouverne- 
merit. Par exemple, la baisse alarmante des stocks de pois- 
sonsdes cotes est et oue_st a entrainé l'inst_a_ujrat_ion de v_as'tes 
programmes de surveillance. 

ll sera difficile de sensibiliser davantage les gens aux 
avantages de la surveillance. et ce, pour plusieurs raisons. 
Les résultats des programmes de surveillance tendent a 
s’inscrire dans des cycles temporels plus longs que ceux des 
mandats de la plupart des politiciens. Ceux-oi veulent des 
résultats a l'intérieu_r d'ufne période de trois a quatre ans. De 
plus. il n'existe pas de groupe d‘intérét reconnu pour prendre 
position publiquement sur les questions touchant |'utilisation 
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des terres. La surveillance doit étre décrite en termes de 
va|eur's pour amener les politiciens a utiliser ces termes eta 
réagir. Cette description doit en outre étre orientée vers 
l'utiIisateur. 

RESUME- 
On constate une certaine insatisfaction chez ceux qui produi- 
sent des données, car leurs informations sur la surveillance 
sont sous-‘utilisées, particulierement dans la formulation de 
politiques, l'évaluation de projets et la planifi_cat,ion de pro- 
grammes. ll faut améliorer l'image de la surveillance. Plutot 
que de simplement reconnaitre les erreurs du passe, il 

faudrait démontrer comment les risques peuvent étre réduits 
a.l’avenir en ayant recours a l'analyse des tendances et a la 
modélisation.

‘ 

La notion a l'effet que tout changement est négatif doit étre 
combattue en accentuant les raisons du changement. Ainsi, 
dans les terresfruitieres de l‘Okanagan, de nombreux vergers 
sont disparus, mais on a aussi procédé a certains ajuste- 
ments dans I'aménagement des terres et les vignobles ont 
remplacé les vergers. Ce changement n'a pas entrainé de 
déclin dans l'industrie de la Culture fr’uitiére.- Les résu,l_t'a'ts de la 
surveillance de l'utilisation des terres et de la degradation des 
sols doivent étre présentés en destermes que comprendront 
les politiciens et ceux’ qui élaborent des politiques et prennent 
des decisions.



E. SURVEILLANCE DE L’UTILISATION DES TERRES : 

REGIONS PRIORITAIRES AU CANADA 

QUESTIONS, TRAITEES 
- Quelles sont les regions du Canada ot‘-J un programme de 

surveillance de l’utilisation des terres doit étre instauré en 
priorite (p. ex. les regions geographiques, les types de 
changement, les regions ou les changements sont 
rapides, les regions faisant l'objet d‘une exploitation des 

* ressources) ? 
- Comment peut-on determiner quelles sont les regions 

prioritaires et dans quel ordre les classer? 
- Quelle importance f,au_t-il accorder a la cueillette d'infor- 

mations sur de nouvelles regions par rapport a la mise 
a jour? 

- Dans le passe. les etudes portant sur la frange urbaine 
ont fait ressortir l'importance de surveiller les change- 
ments d‘utilisation dans cette region. Cette derniere 
est-elle encore en téte de liste des priorites? 

DISCUSSIONS EN ATELIER 
Les discussions ont fait ressortir la complexite du probleme, 
qui serait attribuable tant a la diversite des terres qu'a l'at- 
titude des gens au Canada. Les participants ont elabore un 
modele a suivre dans l’et_a_blissement de priorites, qui permet- 
trait de synthétiser l'impos'ante quantite de donnees sur les 
terres avant de proceder a |‘etablissement des priorites dans 
la surveillance. 

II a éte relativement facile de dresser la liste des principales 
regions devant faire l'objet d‘une surveillance. Ces regions 
prioritaires sont a» les terres forestieres (particulierement dans 
les regions septentrionales), la region du Niagara, les car- 
rieres et les terres humides. Toutefois, aucun consensus n'a 
éte atteint quant a l'importance relative d’u_ne region par rap- 
port a une autre. On en a conclu qu’i| fallait trouver le moyen 
d’evaluer les priorites. 

Apres une longue discussion sur l'etab|issement des priori- 
tes, la raison d‘etre de la surveillance de l’utilisation des terres 
a fait l‘objet d‘ujn consensus. Les participants ont conclu 
qu'el|e permettait de prevoir des crises eventuelles. L_e pro- 
cessus de determination des priorites a ensuite éte analyse. 
Plusieurs grandes categories de renseignements ont éte 
jugees essentielles dans l‘evaluation des priorites. Elles 
constituent des criteres sur lesquels les decisions d'instaurer 
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un programme de surveillance‘ devraient se fonder. Trois 
grands criteres ont éte juges appropries : la valeur econo- 
mique des terres, leurs valeurs intangibles et les pressions 
critiques q'u'elles subissent. 

La valeur economique a trait a la valeur intrinseque d‘une 
ressource en tant que produit sur Ie plan de l‘investissement 
de fonds publics dans cette ressource et sur celui de sa 
contribution a la croissance economique du pays (emploi et 
revenus). Certaines informations economiques permettant 
d’evaluer les priorites dans la surveillance de l’utilisation des 
terres peuvent etre obtenues assez facilement. Toutefois, cer- 
taines valeurs comme la contribution d‘une ressource a la 
creation d’emplois et aux revenus-qui en decoulent peuvent 
etre difficiles a evaluer. 

Les valeurs intajnglbles englobent les elements qui ne peu- 
vent etre mesurés quantitativement, par exemple les valeurs 
ecologique et sociale et l'importance politique d‘une res- 
source, mais dont il faut tenir compte dans |'evaluation des 
priorites. Elles sont difficiles a determiner et souvent 
arbitraires. 

Les presslonsrcritlques exercees sur une ressource ont trait 
a l'urgence d'instaurer un programme de surveillance. Cet 
element du processus de decision touche tant le rythme des 
changements que l‘effet qu'ils auront sur la ressource. 

Les informations et criteres necessaires a l'etabl'issemen't 
d‘une echelle de priorites doivent tous etre soupeses. L’im- 
portance relative d‘u_n ensemble de criteres par rapport a un 
autre doit etre consideree dans le processus. Les participants 
ont elaboré un modele pour Pétabllssement de priorites 
decrivant ce processus (voir la figure 1). 

Les programmes de surveillance de l’utilisation des terres au 
Canada ont deja permis de recueillir une somme conside- 
rable de renseignements. Les regions surveillees constituent 
d’excellents barometres des tendances dans l’utilisation des 
terres et devraient etre utilisees a ce titre. Cependant, les 
renseignements recueillis sur ces regions doivent rester p_erti— 
nents et etre mis a jour de facon a refleter |_es changements 
dans les priorites, ce qui permettrait de surveiller de 
nouvel_les regions prioritaires.



Figure 1 
Modele pour Pétablissement de prlorités 

Systems do surveillance basé sur 
des Indlces de changement 

p. ex.. - Titre de propriété 
- lnvestissements 
- Qualité des terres 
- Changement structural dans un secteur 
- Changements dans les marchés 
- Dynamique sociale

i 
cerner Ie‘s problémes

i 

p. ex.. - en dollars 
- en emplois 

fonds publics 

Valeur économique 

Evaluation des prlorltés 

- en investissement de 

Pressions critiques 

p. ex.. - rythme du changement 
- effet du changement

l 
Evaluation des risques 

Valeur Intangible 

p. ex.. - écologique 
- sociale 

- polltique

i 
Etabllr les prlorltés

i 
Programme de surveillance 
de l’utllIsatlon des terres 

Comme il a été mentionne précédemment, il est nécessaire 
de poursuivre Ia surveillance dans la frange urbaine. 
Toutefois, l'information recueillie doit etre appropriée et il ne 
faudrait pas que |’étude de cette région prenne tellement 
d’importance qu’e|le empéche de surveiller d'autres régjdns 
prioritaires. 

RESUME’ 
L’établissement des priorités doit se fonder sur un systeme 
de surveillance systématique basé sur un ensemble d'in— 
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dices de changements. Les régions prioritaires ne peuvent 
étre déterminées arbitrairement. Toutefois, plusieurs régions 
sont considérées Comme étant prioritaires dans l’instauration 
de program_mes de surveillance des terres. ll s’agit de la 

région du Niagara, des carrieres, des terres humides et des 
terres forestieres. ll faudrait poursuivre la mise a jour dans le 
cas des régions actuellement surveillées, mais les pro- 
grammes de surveillance devraient étre assez souples pour 
que de nouvelles priorités puissent y étre intégréesg.



F. SECTEURS ET ASPECTS DES TERRES DE CHOIX 
QUI DOIVEN T FAIRE L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE

/ 

Bob Huang? 
k Mil 

Dale Sud_om 
Micha l Troug 

QUESTIONS TRAITEES 
- Quelles sont les secteurs ou les aspects des terres de 

choix necessitant une surveillance? 
- Quels sont Ies criteres permettant de definir et de delimi- 

ter les terres de choix ayant une importance nationale? 
- Comment un programme de surveillance peut-ll porter 

sur des terres ayant une importance a l'echelon local ou 
regional (p. ex. les terres humides et les aires recre- 
atives). mais non a l'echelon provincial ou national? 

- Les programmes de surveillance détectent les change- 
ments dans l‘utilisation des terres; devraient-ils aussi 
comporter l'anaJyse correlationnelle des terres et des 
facteurs socio-economiques, par exemple l’approvi- 
sionnement en bois d‘oeuvre et l’alienation des terres 
forestieres? 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
Le president a amorce la discussion en fournissant des 
exemples de conflits entourant les ressources en Saskat- 
chewan. 

Au depart, la reponse a la question “quelles sont les secteurs 
ou aspects des terres primordiales devant étre surveilles?" 
semblait étre “tous les secteurs et tous les aspects". Par la 
suite, la question a eté lnversee comme suit 2 

‘-‘y a-t-il des 
secteurs/aspects qui n'ont pas besoin d’étre survei|les?", ce 
qui a entraine la formulation d’autres questions jugees impor- 
tantes en ce qui a trait aux programmes de surveillance: 

- Qu'est-ce qui doit étre surveillé? 
- Comment cette surveillance devrait-elle s'exercer? 
- Qui devrait assumer cette surveillance? 
- A quoi serviront Ies informations ainsi recueillies? 

Les participants ont convenu que la surveillance etait une 
activite necessaire. Cependant, elle varie selon les secteurs. 
Les programmes de surveillance au Ca_nada visent a recueillir 
le meme type d'informations pour differents secteurs. En 
dressant l‘lnventaire des terres du Canada (ITC). on a voulu 

71 

uniformiser la base de renselgnements portant sur des res- 
sources differentes. Toutefois, plus de connaissances sont 
necessaires pour fonder les decisions entourant la surveil- 
lance. On a avance que le probleme pouvait etre lie a la 
gestlon et a l’uti|isation des ressources, ce qui a souleve la 
question suivante : quelles sont les limites de l'utilisation des 
ressources? Les participants ont tous convenu que les res- 
sources devraient étre surveillées |orsqu’e|les sont mena- 
cees. Aucune ressource ou region en particulier n'a eté 
designee comme devant étre surveillee, quoique l'agri- 
culture, la foresterie et la faune aient ete a la base de la 
d_iscussion. 

En ces temps de compressions budgetaires, il ne faut pas 
s'etonner de ce que les couts de la surveillance aient ete 
abordés. II a ete reconnu que l'uti|isation des données exi_s- 
tantes se doit d ‘étre efficace et que les techniques de surveil- 
lance des terres doivent etre plus sophistiquees. Au cours de 
la discussion, ujne question interessante a éte soulevee 2 les 
ressources humaines sont-elles une ressource primordiale? 
Cette question avait pour’ but de convaincre Ies gens de la 
valeur economique de la surveillance. 

Des progres ont ete marques dans la definition des criteres 
applicables aux terres ayant une importance nationale a 
cause des ressources qu’elles renferment, mais non en ce qui 
a trait a la correlation eta l"'i_ntegration des differents secteurs 
dans le but d'etablir une base de donnees globale sur les 
ressources renouvelables. Les participants ont indiqué qu’a 
l'echelon national il n’existe pas de criteres permettant de 
definir et de delimiter les terres de choix. ii a ete souligne 
cependant que des criteres natlonaux avaient ete etablis pour 
l'lTC. Le probleme, quand il s’agit d’un critere national, est que 
les ressources peuvent étre importantes a l'echelon local ou 
regional (p. ex. les terres agricoles de classe 4 a_ Terre-Neuve), 
mais n'étre pas considerees comme etant de premier choix a 
l'echelon national. On a suggere de songer a etablir des 
criteres locaux ou regionaux au depart et de tenter par la suite 
d’élaborer des criteres provinciaux et nationaux. 

Les participants ont insiste sur le fait que la surveil_lance doit le 
plus possible etre g|oba_le et coherente et se faire systema-



Remplissage d'un milieu humide, région de la Capitale 
nationale, 1981 

tiquement sur une base réguliere. Le meilleur exemple de 
systeme de surveillance semble étre le recensement du 
Canada. L’acces a l’information constitue un probleme. 
Les processus de surveillance doivent reposer sur une base 
de données stable. Cependant, une grande partie des ren- 
seignements existantsappartiennent au secteur privé et il est 
parfois difficile sinon impossible d'y avoir acces, bien que, 
dans plusieurs cas, ces renseignements aient été recuei|- 
lis grace a des fonds publics verses directement ou 
indirectement. 

Lfinterdépendance des ressources devrait étre soulignée 
dans les programmes de surveillance. La correlation dyna- 
mique entre les différentes ressources doit étre examinée 
avant d’établir les priorités. De plus, il est essentiel de main- 
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Remplissage d‘un milieu humide, region de la Capitale 
nationale, 1987 

tenir‘ une certaine souplesse. les priorités étant su'scep‘ti'bles 
de changer. 

RESUME’ 
Bien qu‘aucune conclusion ni aucune recommandation n’ait 
été formulée, il y a eu consensus a I'effet que les tendances 
devraient étre surveillées lorsqu'une ressource est menacée. 
La base de renseignements utilisée dans la surveillance doit 
le plus possible étre uniforme, globale et cohérente. La sur- 
veillance devrait étre effectuée de facon systématjque dans le 
temps. Des priorités doivent étre établies dans les activités de 
surveillance. Toutefois, ces priorités étant susceptibles de 
changer, les programmes doivent conserver une certaine 
souplesse.
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L’ EMPLOI DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES DANS LA 
SURVEILLANCE DES CHANQEMENTS D’UTILISATION 

DES TERRES FRUITIERES AU CANADA 
Jean Séguin
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INTRODUCTION 
a surveillance de l'utilisation des terres a l’éche|le na- 

i 
tionale est relativement récente au Canada. Bien que 
le gouvernement fédéral ait recueilli des données et 

effectué une surveillance des ressources en eau depuis1908, 
ce’n‘,est.qu'en 1978 qu’Environnement Canada a mis sur pied 
le Programme de surveillance de I’utilIsation des terres au 
Canada (PSUTC). Le programme a pour mandat de surveiller 
l’envergure, l'emp|acement et les types de changements 
d’utilisation des terres a l’échelon national et regional (Rump, 
1983). Les informations obtenues dans le cadre du pro- 
gramme servent a prévoir les tendances d'utilisation des 
terres, a évaluer l’impact des politiques et des programmes 
fédéraux sur les ressources en terres, l‘affectation des res- 
sources a l'é’chelon national et la planification de l'utilisation 
des ressources a l’échelon regional. 

Les terres de choix du Canada, qui possedent des caracté- 
ristiques physiques, géographiques, ou socio—économiques 
uniques, font l’objet d’une su_rvei|lance pour plusieurs rai- 
sons : elles contribuent au bien-étre économique, social et 
environ_nemental de la nation et sont souvent soumises a des 
contraintes visant a en changer la vocation‘(Kerr et al, 1985). 
En 1981, la Direction générale des terres d’Environnement 
Canada entreprenait, dans le cadre de sa composante 
“Terres de choix", une série d‘études visant a dresser un 
apercu national de la nature et de l'envergure des change- 
merits d’utilisation des terres dans les principales regions de 
production fruitiére du Canada. ' 

Au pays, seules quelques regions présentent une c_om- 
binaison de sol et de climat propices a la production com_mer- 
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ciale de fruits de verger et de raisin. Les quatre regions 
fruitieres sur lesquelles ont porté les études du PSUTC sont : 

la vallé_e de l'Okanagan en Colombie-Britannique, la penin- 
sule de Niagara dans le sud de l’Ontario, les basses-terres du . 

Saint-Laurent au sud de Montreal, dans la province de 
Québec, et la vallée de l’Annapolis en Nouvelle-Efcosse. De 
superficie limitée. ces regions produisent plus de 70 % des 
fruits de verger et du raisin récoltés au Canada. La vallée de 
l'Okanagan et la péninsule de Niagara produisent la majeure . 

partie des récoltes de fruits tendres du Canada. Toutefois, 
depuis les deux dernieres décennies, les pressions exercées 
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sur les terres fruitieres par des utilisations divergentes n’ont 
cesse de croitre. Cela est partic_uliereme_nt vrai pour les re- 
gions de la péninsule de Niagara et de la vallee ‘de 

|'Okanagan O0 |‘expansion urbaine et la croissance démogra- 
phique ont entrave sérieusement la disponibilite des terres 
pour la production fruitiere. 

Ce document vise a decrire la méthodologie employee par le 
PSUTC pour deceler les changements d’uti|isation des terres 
fruitieres au Canada. Jus‘qu'a ce jour, plusieurs techniques’ 
partant de données de teledetection ont alnsi eteutilisees par 
les chercheurs du PSUTC. Vu les progres recents en tele- 
detection, on s'at_t_end a ce que le role tenu par l‘imagerie 
satel_|_it_ai_re dans la recherche sur les changements d'utilisa- 
tion des terres s'accroisse dans un avenir proche. Toutefois, 
jusqu‘a maintenant, la principa_le méthode de collecte des 
données dans la plupart des projets entrepris par le PSUTC a 
ete l'emploi de photographies-aeriennes noir et blanc. Cerole 
est ai_nsi examine plus en profondeur; on décrit en outre les 
differentes techniques d’identification des changements 
d'utilisation des terres et de cartographie des données dans 
un format utilisable par un systeme d’information geographi- 
que (SIG), Ie Systeme de données sur les terres du Canada 
(SDTC) d'Environnement Canada. Ces recherches permet- 
tront de dresser un apercu des tjendances d’utilisation des 
terres dans les principales regions fruitieres du Canada et 
devraient permettre de résoudre certains de_s problemes les 
plus urgents qui touchent ces terres de choix-. 

CREATION D’UNE BASE DE DONNEES S UR LES 
TE_R_R_ES FRUITIERES DU CANADA 
La figure 1 illustre les principales étapes de collecte et de 
traitement des données qui ont servi a créer une base de 
données geograph_iques dans le cadre du prdjet sur les terres 
fruitieres. On peut diviser ces étapes en trois volets. Les 
regions d’etude sont d’abord delimitees et les données sur 
leschangements d’uti|isation des terres sont recueillles. Puis, 
une base de données geographiques automatisee est creee 
au moyen du SDTC de la Direction generale des terres. Enfin, 
les resultats sont analyses et publies sousjorme de graphi- 
ques, de cartes et de rapports. Seuls les deux premiers volets 
sont decrits en detail dans ce document. 

Le systeme de classification de |'utilisation des terres du 
PSUTC‘ (Gierman, 1981), qui vise a assurer l‘uniformite et la 
compatibilite des données recueillies dans les etudes de 
surveillance a_ l’interieur du pays, a ete utilise pour toutes les 
eludes des terres fruitieres. Ce systeme de classification per- 
met d’attribuer un maximum de deux classes d’activite et de 
deux classes de couverture pour chaque polygone ou unite 
de terre. L’activité des terres correspond au mode d’oc.cup.a— 
tion du sol (p. ex. agricole, commerciale cu résidentielle) et la 
couverture represente le couvert vegetal ou construit observe 
au sol. 

La base de données sur les changements d’ut_ilisation des 
terres pour le projet d’etude des terres fruitieres du Canada 
couvretroisvperiodes de surveillance :1961,1971 et 1981. Une 
serie de données supplémentaires pour l'annee 1975 a ete 
integree dans l'étude de la vallée de |’Okanaga_n po'ur'permet- 
tre l’analyse des repercussions du programme de creation 

des Reserves de terres agricoles sur les terres fruitieres, mis 
en place par la Colombie-Britannique en 1974. 

Depuis les annees 1920, les photographies aeriennes pan- 
chromatiques noir et blanc ont ete largement utilisees dans 
l‘inventaire des ressources au Canada (Mollard et Janes, 
1984). Pour le projet sur les terres fruitieres, la cartographie a 
ete etablie a |'echelle 1/50 000. L'echelle des photographies 
aeriennes variait de 1/20 000 a 1/60 000. On a juge qu‘une 
fenétre de trois ans, |'annee de surveillance, l'annee prece- 
dente et l‘annee suivante, con_stituait u'n intervalle acceptable 
pour les photographies aeriennes, selon leur disponibilité, 
leur echelle e_t leur qualite. 

Figure 1 
Acquisition des données du PSUTC 
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Interprétation des photographies aéfienrres et transjfert des 
données 
L’interprétation des photographies aeriennes sest revelee un 
aspect important dans le processus de cartographie des 
changements d‘uti|isation des terres. L’interprétation est une 
tache diffi'c:ile;- elle necessite une supervision etroite a diffe- 
rentes étapes pour assurer l'uniformite methodologique et 
|"emploi judicieux du systeme de classification de |'utilisation 
des terres, gages de l"obt‘ention de resultats précis. Le temps 
consacre a'u suivi est donc un investissement qui permet
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d’assurer la qualite des données et qui facilite egalement la 
rigueur de l'analyse a partir de laquelle Ies tendances impor- 
tantes de l‘utilisation des terres pourront etre degagees. 

On a d'abord interprete les photographies aeriennes de 1981. 
Cette teche a ete effectuee da_ns les‘ bureaux regionaux de la 
Direction generale des terres situes at Vancouver, Burlington, 
Sainte-Foy et Dartmouth, surtout par des consultants. On a 
egalement effectue, pour cette période de surveillance, des 
verifications sur le terrain dans les regions de nature com- 
plexe pour verifier et, au besoin, mettre a jour i’interpretation 
des photographies aeriennes. ll est donc probable que l‘infor- 
mation recueiliie pour cette période soitplus precise que pour 
les periodes antecedentes. Par la suite. on a procede e i’inter- 
pretation des photographies aeriennes de1971 et 1961, en se 
servant de i’interpretation finale des données de 1981 comme 
point de reference en l'ab.senc,e d’autres sources d'informa- 
tion. Le travail a ete confie aujx memes personnes pour toutes 
les periodes en vue d’assurer un controle de la qualite. 

Les interpretes ont attribue a la plupart des polygones une 
seule classe d'activite et de couverture. Dans les zones plus 
complexes d'utilisation, la 01] la subdivision aurait cree un 
polygone de superficie lnferieure a la taille minimum de 
2,6 ha, les interpretes ont pu attribuer plus d’une activite ou 
d'une couverture a une unite de terre. Les premieres activite et 
couverture attribuees representaient toujours l'utilisation de 
terres principale a l‘interieur d’un polygone particulier. 

Deux methodes ont ete utilisees pour le transfert des 
données a partir des photographies sur des cartes manus- 
crites a l'echelle 1/50 000. On s’est surtout servi d'un appareil 
de transposition, qui perrhet de projeter une photo, de la faire 
correspondre et de l‘ajuster correctement a ujne carte acetate 
du Systeme national de reference cartographique. On s’est 
servi d‘u_n projecteur KARGL, d'un Zoom Transferscope et 
d‘un Stereo Zoom Transferscope dans les cas des etudes sur 
la vallee de |‘Annapolis, le sud du Quebec et la vallee de 
l’Okanagan. Le transfert pour |'etude sur la peninsule de 
Niagara a ete effectue au moyen d'une technique differente. 
On a place une acetate myl_ar sur chaque photographie ae- 
rienne pour y consigner sur l'uti_lisation des 

Irrigation des terres fruit_ieres, vallee de l’Okanagan (Colom- 
bie—Britannique) 
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terres. On a par la_ suite rassemble les acetates en mosaique. 
La carte de fond a egalement ete reproduite sur acetate, mais 
a une echelle accrue qui correspondait a celle de la mo- 
safique (1/25 000). La carte de fond redressee a alors ete 
placee sur la mosaique et les données sur les changements 
ont ete transferees. Cela fait, la carte de fond redressee a ete 
reduite a l'echelle de 1/50 000 (Gallie, 1985). 

Cartographie des chan'gemen'ts d’utilisation des terres 
Milazzo (1980) a decrit quatre methodes d’identification et de 
cartographle des changements d’utilisation des terres. Dans 
chaque technique, deux sources de don_nees sont com- 
parees, les photographies aeriennes interpretees et les car- 
tes d’utilisation des terres associees aux differentes periodes 
de surveillance. Les differentes techniques decrites par 
Milazzo comparent pour l’identi_fication des changements 
d’utilisation des terres : 

le materiel de depart au nouveau materiel (c’est- 
a-dire, dans le present cas, les photographies 
aeriennes de 1981 interpretees et celles de 1971); 
la carte originale a_u nouveau materiel (c‘est-a-dire, la 
carte d’utilisation des terres de 1981 et les photog ra- 
phies aeriennes interpretees de 1971); 
la carte et le materiel de depart au nouveau materiel 
(c'est—a-dire, la carte d‘utilisation des terres et les 
photographies aeriennes de 1981 aux photogra- 
phies aeriennes interpretees de 1971); et 
la carte originale a la nouvelle carte (c'est-a—dire, la 
carte d’utilisation de 1981 a celle de 1971). 

Chaque technique comporte des avantages et des desavan— 
tages. Par exemple, l‘appareil KARGL presente des limites 
certaines lors‘qu’il s'agit de comparer des photographies. Le 
Zoom Transferscope et le Stereo Zoom Transferscope con- 
viennent mieux a cette tache particuliere. Peu importe la 
technique employee, |'objectif principal reste l'identification 
“des changements reels" par opposition aux "faux change- 
ments". Meme si l‘interpretation et le transfert s’accompa- 
gnent d‘un contréle severe de la qualite, des incoherences 
resultant d'une mauvaise interpretation ou de la pietre qualite 
des photographies aeriennes peuvent se produire. 

La methode utilisee pour la cartographle des changements 
d’utilisation des terres dans |'etude est u_ne combinaison de la 
premiere et de la quatrieme techniques decrites par M_il_azvzo. 
On a identifie les changements d’utilisation des terres en 
superposant les deux cartes d'ut_il'isation des terres (de 1981 
et de 1971 en premier lieu) a l'echelle 1/50 000. Les cartes ont 
ete comparees et les changements entre les deux annees ont 
ete delimltes sur une acetate myiar. On a ensuite compare 
visuellement les photographies aeriennes des deux annees 
pour chaque polygone de ohangement en vue d’en conflrmer 
l’existence. On a egalement rempli des feuilles de codage 
informatise denotant le changement. Cette facon de pro- 
céder demande enormement de temps si l'on veut assurer la 
qualite des données sur les changements d’utilisation des 
terres. 

Les cartes de changements d’utilisation des terres consis- 
talent en une serie de polygones accompagnes de feuilles de
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Figure 2 

Cartographie des changements d’utI|isation dans les terres fruitiéres du Canada 
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codage informatisé fournissant des instructions pour la crea- 
tion de cartes de changements par le systeme (figure 2), En 
vue d’é|iminer les problémes de distorslo_n1, on a exagéré 
vers l'ex_terieur les lignes tlrées sur les cartes de change- 
ments. Les zones 00 “aucun changement" n’a\_/alt été enre- 
glstré n’ont pas été cartographlées sur les cartes de change- 
ments. 

Création et utilisation d’u_ne base de données informatisée 

Les données sur l‘utllisation des terres recuei_l_l_ies dans le 

cadre ‘des quatre études sur les terres frultleres ont été en- 
trées dans le systeme informatlsé du SDTC. Ce systeme 
comprend un ordinateur central et permet |'entrée, le stoc- 

kage, la man_ipulat_lon, la superposition et l’extraction d’infor- 
mations spatiales et de données en llgnes et en points. En 
plus des données de |'uti|isation des terres de 1961, 1971 et 
1981, d’autres cartes ont été superposées afin de créer une 
base de données plus complete aux fins d'une meilieure 
analyse. Les c_artes superposées sont celles du potentiel 
agricole de l’lnventaire des terres du Canada, des terres 
fédérales, des subdivisions de recensement, du rlvage et des 

‘Voir Ie docu'men‘tprésenté par l.K. Craln. "Systemes d’informatlon 
géographlque : possitbllités offertes pour la surveillance", dans le 
present compte rendu.
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limites des réserves de terres agricoles pour l’étude de la 
vallée de l’Okanagan seulement. 

Les données sur I‘utiIisation des terres et les changements 
d'utillsation, ainsi que d’autres documents et feullles de 
codage ont été convertls en fichiers nurnériques stockés sur 
support magnétlqfue comme des dlsques ou des rubans 
(Gélinas, 1984). Les cartes ont éte engrajvées et lues au 
moyen d’un lecteur a tambour optique et les données d'at- 
trlbut ont été introduites dans |’ordinateur. Un pol_nt a été 
numérlsé a l'intérieur de chaque polygone de chaque cane 
afin de lier les données d’attri'but' aux données—images. Les 
données—images binal_res produites par le lecteur a tambour 
ont alors été converties en fichier vectorlel. Une série de 
programmes d’assurance de la qualité a ensuite été effec- 
tuée. Ceux-ci permettent de corriger et de mettre a jour les 
données—images et les données d'attribut. De cette facon, 
des erreurs comme l’absence de llgne entre deux polygones, 
une mauvalse classification en raison d'erreurs de codage ou 
la presence de deux classifications pour un meme polygone 
ont éte éllminées. Toutes les cartes ont par la suite été correc- 
tement agencées et reliées entre elles afin de constituer une 
seule carte sur l’utilisation des terres pour une zone d‘étude. 

Une fois les cartes superposées, la base de données peut 
étre interrogée. Un usager peut extraire des données en 
fonction de parametres globaux ou en passant par des termi-



naux en mode interactif. L'usager peut ainsi tracer, gene- 
raliser et compiler des donnees de faoon selective sur l'en- 
semble ou n‘i_mporte quelle des couvertures de donnees 
superposees pour obtenir des rapports statistiques et des 
sorties-machines graphiques. 

CONCLUSION 
Jusqu‘a ce jour, la photographie aérienne a joue un role 
important dans la collecte de donnees sur Ies ressources 
naturelles, y compris sur |‘uti|isa_tion des terres. Ce type d‘ima— 
gerie s‘est révele étre la meilleure methode actuellement dis- 
ponible pour surveiller Ies changements d'utilisation des 
terres dans les principales zones de production fruitiere au 
Canada. Associée a |’emploi de systemes d‘information 
geographique de technologie de pointe, cette technique a 
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HISTORI UE 

I 
es utilisateurs ont toujours éte réfractaires a la tele- 
detection spatiale, notamment a l'utilisation des 
données obtenues par le balayeur multispectral de 

LANDSAT, dans l_a car_tograp_hie de l‘utilisation des terres. 
Cette réticence est principalement due au f_ait- que les 
données transmises ne correspondent pas toujours aux 
données requises. De plus, la continuite des données pre- 
sente certains problemes, l'utilisateur n'étant pas assure de 
recevoir les memes types de données satellites pendant un 
certain no_mbre d'années. ll n'en demeure pas moins que 
plusieurs méthodes ont éte utilisées dans le passé pour la 
cartographie de l’utilisation des terres a partir d‘images satel- 
lites, soit la classification, la mise a jour visuelle et les métho- 
des hybrides. 

Classification 

La classification consiste a analyser les données par ordina- 
teur. Deux méthodes sont utilisees : 

- la comparaison des cartes; et 
- la comparaison thématique postérieure a la clas- 

slflcation, a partir de l'imagerie satellitaire fournie 
habituellement par la meme source. 

‘Le present document a eté prepare a partir d’un expose verbal: 
accompagné de plusieurs photographies. En raison de contraintes 
financieres. ces photographies n'ont pu étre reproduites, et Ie texte a 
ete rédigé en consequence. Le |ecteu_r est prié de consulter la 
bibllographle ou de communiquer av'ec l'auteur. 
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Ces deux méthodes utilisent la superposition automatique 
pour deceler les changements d’utiiisation des terres. 
Toutefois, la simple comparaison des classifications consiste 
a comparer une carte d’utiiisation des terres tracée pour une 
date donnée, hagbituellement a la main, a partir de l‘interpréta- 
tion de photographies aériennes, et une carte similaire tracée 
de la meme facon pour une aut_re date. Ces caries, fournies 
genéralement par des sources différentes et classees par 
des interpretes differents, sont superposées et les change- 
ments d’utiiisation des terres sont relevés au moyen d'un 
systeme d’information géographique. 

La deuxieme méthode consiste a ut_i_liser desdonnées nume- 
riques ou images satellites recueillies a deux dates diffe- 
rentes. Les renseignementsvfournis par les deux images sont 
intégrés dans un systeme d’analyse des images et les 
themes d’utiiisation des terres sont superposes de facon a 
indiquer tout changement survenu au cours de la periode 
considérée. Bien que la precision des deux méthodes soit 
comparable, la methode multidate basée sur l'imagerie satel- 
litaire s‘est revélée plus rentable et assure la compatibilité des 
informations sur la classification. Une méthode plus simple 
consiste a combiner les informations recueillies a deux dates 
et a appliquer des couleurs différentes. Cette méthode a été 
decrite une premiere fois par Banner et Lynham (1981) dans le 
cadre d‘une etude des changements dans la couiverture fo- 
restiere (cartographie des coupes a blanc). Ces méthodes 
genérales sont décrites par Ryerson et al (1981).



lnterprétation visuelle 

Les cartes peuvent etre mises ajour visuellementa I‘aide d'un 
appareil appelé Procom 2 en projetant une photographie sa- 
tellite a travers u_ne |enti_1le sur un miroir. puis sur une table sur 
laquelle il est facile de travailleri’. ll est aussi possible de relier 
le Procom 2 a un numerisateur et d'ob.tenir ainsi des données 
numeriques compatibles. Cette methode est semblable a 
celle utilisant un systeme optique pour ie transfert de 
données ZTS (Zoom Transferscope) pour mettre a jour l'utili- 
sation des terres. Toutefois, contrairement au ZTS, cet appa- 
reil moins couteux peut etre utilise’ pendant des heures. Le 
Procom 2 s’est revele tjres efficace pour mettre a jour des 
cartes, y compris toutes les series de cartes a l'eche.|le 
1/250 000 du Systeme national de reference cartographique. 

M éthodes hybrides 
Les methodes hybrides consistent a combiner l'utilisation 

d'un appareil com_me le Procom 2- a l'anaIyse numérique des 
images ou a la manipulation numérique des données des 
systemes d’information géographique pour ameliorer la 

qualité du produit final. En effet, la pensee humaine est com- 
binee a la puissance des ordinateurs pour pallier certaines 
limitations des ordinateurs liees a la reconnaissance des 
formes et celles de l'esprit face aux téches repetitives. Cet 
aspect est particulierement important en ce qui a trait aux 
nouveaux types de données qui presentent inevitablement 
des problemes. Ainsi», avec les nouvelles données plus de- 
taillées, au lieu de representer une foret comme une entite 
generale avec une resolution ponderée de 80 m, l_a resolution 
est de 30 m. Le Systeme probatoire d'observa,tion de la terre 
(SPOT) permet une resolution de 10 a 20 m, c‘e-‘st-a-dire que 
les a_rbr'es e‘_t leurs ombres, ainsi que d‘autres details sembla- 
bles. sont visibles. En outre, avec des données spatiales plus 
detaillees, il y a perte d'homogeneite. Les deta_i|s visibles, 
combines au manque dhomogenéite, entrainent une cer- 
taine confusion da_ns la manipulation numérique des images 
selon les methodes classiques. ll est difficile de savoir si l'on 
assiste a |’emergence d’une nouvelle technique ou a la dis- 
parition d’une ancienne. 

Les methodes hybrides comprennent Vapplication de l"ana- 
lyse numérique et visuelle a un probleme, llntegration des 
resultats dans un systeme d’information géographique ac- 
tualise. puis l'utilisation operationnelle des resultats. ll arrive 

que l'ana|yse numérique des images ne soit pas necessaire; 
dans ce cas, la methode hybride consiste slmplement a 
utiliser un appareil de visualisation quelconque relie a u_n 
systeme d’information géographique par u_n numerisateur. 
puis a integrer les données mises a jour dans un systeme 
d’information géographique pour résoudre le probleme en 
question. Cette methode comporte des-avantages indiscuta- 
bles dont le cout et la simplicité des appareils ne sont pas les_ 
moindres. 

CONTINUITE DES DONNEES ET RETICENCE 
DES UTILISATEURS 
Etant donne que plusieurs utilisateurs croyaient que LAND- 
SAT etait un programme de recherche ou la continuite des 

2De plus amples renseignements sur cet appareil peuvent étre ob- 
tenus aupres du fabricant, spit Gregory Geoscience L_td., 1790, 
Courtwood Crescent, Ottawa (Ontario) K2C 2B5. 
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données n’etait pas assuree. peu d’entre eux etaient préts a 
investir des ressources dans la mise en place de l’infrastruc— 
ture necessaire au traitement de l‘ign_forma_t_ion transmlse par 
sateljllte. Cette reticence a ete vaincue par la signature d"un 
contrat entre. le U.S. Department of Commerce et l'Earth Ob- 
servation Satellite Corporation (EOSAT) pour la mise en ser- 
vice de deux nouveaux satellites LAN_DSAT, ce qui devrait 
assurer |’acces aux données ainsi recueillies pendant les 
prochaines annees. En outre, SPOT lancera un satellite au 
debut de 19863 et deux autres satellites sont prevuspour plus 
tard. Nous saurons d'lci 1986 si le lancement du sa_tel_li_t_e 

RADARSAT sera autorise pour le debut des annees19904. Ce 
satellite canadien sera dote d’un capteur dans le visible 
d'une resolution de 30 m, d‘un radar d’une resolution de 25 m 
et d’autres appareils qui seront utilises dans le cadre d‘études 
plus globales. Le probleme de la continuite des données 
satellitaires a done ete résolu. 

La photographieaérienne est l’une des composantes de la 
t_e|edetect_ion utilisee regulierement par les specialistes de 
l'utilisation des terres depuis de nombreuses annees. Les 
photographies aeriennes en noir et blanc sont devenues la 

Exploitation miniere a ciel ouvert, Thetford Mines (Quebec) 

methode classique d’interpretation d’une grande part_i_e des 
données sur l'utilisation des terres actuellement disponibles 
au Canada. Toutefois. les utilisateurs ont mianiteste une cer- 
taine reticence envers la photographie aerienne couleuir et 
lnfrarouge couleur dans le domaine de |’ut_i_l_isation des 
terres. Malgre les couts plus eleves de cette imagerie com- 
parativement a |'imagerie en noir et blanc, les images cou- 
leurs sont plus faciles et plus rapides-a interpreter, la somme 
d’informations étant plus elevee a des echelles plus petites. 
Meme si la photographie couleur est couramment utilisee, les 
economies associees au programme de cartographie de 
l'utilisation des terres la rendent moins couteuse que l‘achat 
et l'interpretation de photographies aeriennes en noir et blanc 
archivees a la Phot_otheque nationale de |'air. La Com_mission 

3Le lancement a eu |i_eu le 21 fevrier 1986. 
‘Le lancement du RADARSAT a ete autorise le 25 iuin 1987. 
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régionale de plan,ific,ation d'Edmonton, entre autres, a évalue 
ces economies dans le cadre d'une analyse de rentabilite 
effectuée par le Centre canadien de téledetection (CCT) 
(Ryerson, 1981). 

Une comparaison des couts d’acquisition de photographies 
aériennes-en couleurs et de photographies satellites a haute 
resolution (données du capteur thematique a 30 m) revele 
que les photograph_ies aériennes sont environ 240 fois plus 
couteuses pour couvrir une superficie de 10 000 km2. Les 
données numériques obtenues par satellite s‘e|even'ta1/25e 
du cout des photographies aériennes en couleurs. ll est donc 
preferable d’utiliser des images satellites pour la car- 
tographie de l’utilisation des terres lorsqu‘el|es peuvent four- 
nir |'information necessaire. Sinon, il faut utiliser les photogra- 
phies aériennes en couleurs. 

MICRO-ORDINAT E URS 
En 1982, les ventes de micro-ordinateurs au Canada se sont 
chiffrees a pres de 200 millions de dollars. En 1984, elles 
s’élevaient a 885 millions. En 1985, elles devraient se chiffer a 
un milliard de dollars. IBM monopolise 73 % du marche. On 
peut donc affirmer, sans crainte de se tromper, que les pro- 
gres futurs dans le domaine de |'analyse des images de 
teledétection a l‘echelon local seront axes sur l’utilisation du 
PC d‘lBM. De tels systemes sont deja fabriqués et vendus au 
Canada. Un micro-ordinateur peut étre utilise avec un écran 
de visualisation ou servir a relier un systeme de visualisation a 
un systeme dinformation geographique. On peut classer les 
images selon la methode classique, puis les modifier par 
mode interactif. Les micro-ordinateurs oftrent de nombreuses 
possibilités de nos jou rs. Le CCT procede actuellement a des 
appels d'offr'es aupres de l’industrie pour obtenir des images 
numeriques sur disquettes pouvant étre utilisées par des 
micro-ordinateurs. Les municipalites pourront acheter une 
disquette sur leur region, puis la traiter soit au moyen de leur 
propre systeme, soit au moyen d‘un systeme situé dans un 
bureau d’ingenieurs-conseils avoisinant. Dans un avenir rap- 
proche, les applications devraient se multiplier. Selon une 
estimation, 150 micro-ordinateurs seront utilises par les auto- 
rités régionales et les responsables de l'amé'nagement au 
Canada d’ici 1988. 

APPLICATIONS 
Données locales 
Pour de nombreuses applications locales, par exemple la 
cartographie municipale nécessitant des details précis sur 
l’utilisation des terres, soit pour la cartographie de base, soit 
pour la mise a jour, on prévoit que les photographies ae- 
riennes couleurs ou lnf_rar'ouge,s couleurs resteront la 
meilleure source de données pendant encore un certain 
temps.Dans les domaines de l’acquisit_i,on de données plus 
genérales ou de l'id.entification des zones de changement. 
l'imagerie satellltalre est tres prometteuse, méme a |'éche- 
Ion local. Des études et des travaux de cartographie e'f_fec- 
tués sous contrat par la Gregory Geoscience Ltd. ont nette- 

. ment m_is en évidence ce potentiel (H. Moore, communication 
personnelle). Les applications locales possibles de l'ima- 
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gerie satellitaire n’ont pas toutes été analysées en profondeur. 
Les utilisateurs doivent donc faire preuve de prudence. 

Données régionales 
La Direction générale des terres d'Environnement Canada a 
utilise l"im_agerie _du balayeur multlspectral a basse resolu- 
tion (80 m) pour intégrer les données sur l’utilisation et la 
superficie des terres a d'autres facteurs environnementaux, 
pour tout le Canada. Ce programme, et d'autres aussi, a 
montré l'utilité des données satellitaires, meme anciennes, 
dans l'obtention d’ujne perspective régionale. 

L’imagerie du capteur thématlque de LANDSAT a plus 
grande resolution donne meme une meilleure perspective. 
Les routes de transport, les ensemblesdédifices, etc. sont 
clairement discernables. ll faut signaler que les transparents 
infrarouges couleurs sont recommandés lorsque des photos 
du capteur thematique sont utilisées. Bien que l'imagerie 
satellitaire soit plus utile lorsque aucun travail de cartographie 
n’a été fait ant_érieurement ou récemment (comme dans les 
pays en développement), les applications potentielles sont 
nombreuses. Elles comprennent :. 

- l’identifica_tion de secteurs ayant subi des change- 
merits et qui feront l'objet d’u_ne étude subséquente a 
partir de photographies aériennes, ce qui réduit la 
quantite de photographies couteuses requises; 

- la cartographie d‘éléments particuliers facilement 
identifiables sur une vaste superficie, notamment les 
milieux humides, les plans d’eau, la condit_ion des 
cultures ou les dommages causes par le mauvais 
temps, les terres irriguées, les secteurs boisésdans 
les zones agricoles; et 

- la cartographie du changement d'utilisation des 
terres sur de vastes regions. 

Les utilisateurs doivent également tenir compte de la 
faisabilite et des coats de la cueillette d‘information a l'aide de 
techniques d’échant,II]onnage, par exemple l’utilisation de 
photographies aériennes de 70 ‘mm ou meme de photo- 
graphles satellites. La Direction générale des terres évalue 
actuellement l’efficacité de cette méthode, et d'autres metho- 
des également, dans la c'arto_graphie des changements d'uti- 
lisation des terres rurales au Canada. Au Manitoba, plusieurs 
centaines d’échantillons d'une superficie de 1,5 sur 4,5 km 
ont été interprétés en 1984. a l'échel_le 1/40 000 au moyen de 
photographies infrarouges couleurs. Les couts d’acquisition 
des images ont été inférieurs a 15 000 $. 

A ce stade initial du développement et de l’évaluation des 
applications, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence 
et d‘ouvert'ure d'esprit. La nature de l'imagerie satellitaire est 
telle que certains modeles a des niveaux détaillés des classi- 
fications de l’utilisation ou de la superficie des terres sont 
facilement identifiables, alors que d'autres modeles, pour 
des niveaux identiques, ne le sont pas. En outre, ce qu'il est 
possible de faire dans une region du Canada ne l‘est pas 
necessariement dans une autre region caractérisée par des 
types de sols et de cultures, des modeles de levés et des 
superticies cultivables differents.



CONCLUSION 
La télédétection s’est déja révélée utile dans diverses études 
sur les changements d'utilisation des terres, compte tenu de 
ses lgimitations. La collecte de données de plus grande reso- 
lution et la possibilité d'interagir avec un systeme d'informa- 
tion géographique au moyen de micro-ordinateurs en- 
traineront une utilisation accrue de la télédetection. Toutefois, 
Ia télédétection spatiale et aéroportée ne constitue pas une 
panacée pour tous les problémes de changements d’utilisa- 
tion des terres. Elle comporte des avantages et des inconve- 
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LE RECOURS AU ROLE D’EVALUATION POUR 
EVALUER LES CHANGEMENTS D: UTILISATION DU SOL URBAIN AU QUEBEC 

Robert Cournoyer 

IN TROD U C TI ON 
es années 1970 ont été marquees par des change- 

I 
ments désordonnes dans l'utilisation du sol au 
Québec. La croissanoe urbaine se répandant en l'ab- 

sence d’outi|s de controle, la nécessité d’un‘e réglementation 
s’imposait de plus en plus. C'est ainsi qu’en 1976 le projet de 
lol 12 (Loi sur |’urbanisme et Paménagement du territoire 
municipal) fut présenté. Blen qu'il n’ait jamais été adopté, il 

prévoyalt la création de conseils d’agglomération et l"obliga- 
tion pour ces derniers de préparer un schéma d’aménage- 
ment. C'est finalement en 1979 que fut adoptée la Loi sur 
/’aménagement et l’usrban/fsme. Cette loi allait plus loin que le 
projet 12 et établissait 'l'appart_ena_nce régionale des munici- 
paslités : cette nouvelle structure s’appel'le la muhlclpallté 
réglonale de comté ou MRC. Chaque MRC est tenue de 
préparer et de faire adopter ujn schéma d'aménagement ré— 
gional, puis de rendre sa réglementation d’urban_isme con- 
forme a oe schéma. C'est dans ce contexte que le pro- 
gramme de cartes d'utilisation du sol du ministere des 
Affaires municipales du Québec vit le jour en 1979. 

LE PROGRAMME DE CARTES D’UTILISATION DU SOL 
Ce programme de cartographie concerne l'utilisation du sol 
en milieu urbain ou en vole d’u'rbanlsation et couvre en 1979 
ufn total de 91 agglomérations reg'rou'pa_Ant 376 municipalités 
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on habite 80 % de la population du Québec. La production 
comprend des cartes d'utilisation du sol et des données de

V 

planimétrie générées a parti_r de ces cartes. L'élément dyna- 
mique de cette production, soit de 1966 a 1979 pour la majo- 
rité des agglomérations et une mise a jour en 1981 pour 22 
agglomérations comprises dans les régions métropolitaines 
de Montéal, Québec et Chicoutimi-Jonquiere, permet l’obser— 
vation de l’urbanisation sur une période tres mouvementée en 
matiere de consommation du sol. 

Dans le présent contexte, le terme agglomératlon signifie un 
regroupement d'au moins deux municipalités totalisant 5 000 
habitants ou plus et possédant au moins une entlté urbai_ne 
centrale et une entité urbaine de ban_l_ieue ou satellite, dont la 
zone de discontinuité dans" l’utllis'ation du sol entre les deux 
ne dépasse pas deux kilometres. Cette definition repose _sur 
la continuité de l’urbanisa_tion et différe de celle de Statistique 
Canada (1981) qui définit une agglomeration de recensement 
comme : 

1. étant Ie principal ma_rché de travail d’un noyau urbanisé 
(ou d'une zone batie en continu) comptant entre 10 000 et 
99 999 habitants; et 

2. comprenant Ies municipalités qui se trouvent en totalité 
ou en partie a l'intérieur du noyau urbanisé et d'autres 
municipalités si :



a) au moins 40 % de la population active occupee de- 
meurant dans la municipalite travaille dans le noyau 
urbanise: ou si 

b) au moins 25 % de l_a population active occupee tra- 
vaillant dans la municipalite demeure dans le noyau 
urbanise. 

difference entre les definitions nous amene a identifier 
13 agglomérations dans la zone urbanisee du grand Mont- 
real, alors que pour Statistique Canada, la région metropoli- 
taine de recensement (RMR) de Montreal constitue une seule 
agglomeration de palier supérieur. 

LA METHODOLOGIE 
Compte tenu des ressources disponibles, il etait impensable 
d‘envisager la realisation d’une enquete sur le terrain pour 
couvrir le territoire de 376 municipalites. On a alors decide de 
proceder par interpretation de photographies aeriennes. 
Comme l'echelle des photographies n’etait pas toujoujrs uni- 
forme, il a fallu proceder a une conversion pour ramener le 
tout a l'echelle commune 1/20 000 retenue pour la production 
des cartes finales, et ce, pour trois raisons : 

- la disponibilite d’un grand nombre de cartes ca- 
dastrales et topographiques a l'echelle 1/20 00.0 
amene une plus grande precision graphique; 

- cette échelle est apte a englober un territoire sujet a 
un schema d’amenagement de MRC; et 

- elle est plus compatible avec la representation moins 
detaillee de l'utilisation du sol, qui nécessite une 
certaine generalisation_. 

Dans le cadre de ce programme, lexpression utIll's'at|on du 
sol s'a‘ppliqiue a l'environnement urbain eta l'utilisation reelle 
des terres. 

L'interpretatjon des photographies aeriennes est subjective. 
Afin d'assurer une certaine uniformite, les diverses categorie_s 
d‘utilisation du sol ont ete definies, illustrees et indexees dans 
un document. Six categories d‘utilisation du sol ont ete re- 

tenues : residentielle (densite faible, moyenne, forte, parc de 
maisons mobiles); commerciale; industrielle (extraction, 
transformation); publique (services); espaces verts (parcs, 
golfs, stations de ski, lieux» de vil_legiatu‘re); et communica- 
tions. 

Face a la difficulte que presentait le planimetrage des nom- 
breuses categories d‘utilisation du sol, aussi diverses par leur 
nature que par leur surface, nous avons eu recours a une 
methode rarement employee : le pesage. ll s'agit essentielle- 
ment de déccuper sur une copie papier de la carte chacune 
des zones délimitant la meme utilisation du sol et de re- 

grouper ces decoupages par categorie d‘utilisation. On de- 
term_ine ensuite le poids de ces regroupements a |'aide d’une 
balance precise au 1/10 000e g pres. En multipliant le résultat 
par une constante, on obtient la superf_icie occupee par cate- 
gorie d‘utilisation du sol. La precision de cette methode 
s’etablit a 97 %, ce qui est nettement superieur a celle du 
planimetre polaire et de la methode par points ou carres. La 
marge d’erreur finale observee se situe entre 5 et 10 °/o par 
rapport a l'utilisation reelle du sol. Cette marge nous est 
apparue acceptable, compte tenu des contraintes liees a 
l'echelle du produit cartographique final et de l’cbjectif vise, 
qui consistait a donner un apercu global de l'urban_isation au 
Quebec avec le plus de rigueu_r possible. 

LES RESULTATS 
Les cartes d’u_tilisatio'n du sol 

Les cartes d‘utilisation du sol delimitent les diverses catego- 
ries et sous-categories d‘utilisation du sol. Elles fournissent 
en outjre d‘autre's renseignements, comme la delimitation des 
centres-villes, le trace des principales lignes de transport 
d'energie, etc. Les principaux utilisateurs de ces cartes sont 
les municipalites et les MRC, les bureaux prives d'u,rbanistes 
et d"ingenieurs, certains ministeres et organismes para- 
publics (comme Hydro-Quebec) et les institutions d‘ensei- 
gnement, notamment les universités. On les utilise aussi dans 
le cadre d'etudes environnementales. Le manque de mises 
a jour des cartes a toutefois entraine une baisse de la 

demande. ‘ 

J 
Tableau 1 

Evolution de la superficie urbanisée par classe de taille d’agg|omération, 
1966, 1976, 1979‘ 

Classe 1966 
9 

1976 1979 1966-1976 1976-1979 
‘ 

1966-1979 . 

(Nombre d’habItants) (ha) (ha) (ha) (changement en %) (changement en %) (cha,nge_men_t en %) 

100 000 et plus 64 486 83 383 96 650 29,3 15,9 49,8 

de 25 000 a 99 999 36 548 55 508 68 606 51,9 23,6 87,7 

de 10 000 3 24 999 17 626 24 169 29 977 37,1 24,0 70,1 

de 5 000 a 9 999 8 231 11 272 14 916 36,9 32,3 , 

81,2 

Total 126 891 174 332 210 149 37,4 20,5 65,6 

Source: Données planimetrees des fonctions urbaines des agglomérations du Quebec (1966, 1976, 1979). Ministeredes Affaires rnunicipales, 
1981.
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Les données de planimétrie 
Les données obtenues par l'application de la methode du 
pesage portent sur six grandes categories d'utilisation du sol 
et s'appliquent a trois périodes distinctes, soit 1966, 1976 et 
1979, sauf dans le cas de 22 agglomérations pour lesquelles 
des données ont aussi ete produites en 1981. A partir de ces 
données, plusieuars analyses ont éte realisees. Ainsi, le ta- 
bleau 1 presente des agregations de données pour les ag- 
glomérations du Quebec de plus de 5 000 habitants. On 
constate que, dans les agglomérations de 25 000 a 99 999 
habitantjs, Ia superficie urbanisee s'est accure de plus de 
80 % en 13 ans. 
Le tableau 2 illustre l'evoIution de la superficie urbanisée de 
quelques grands ensembles, avec comme point de depart la 
ville de Montreal. Precisons que la Comm'unaut_é urbaine de 
Montreal (CUM) correspond ici a une agglomeration. En y 
ajoutant Ies 12 autres agglomérations comprises dans la 
ceinture urbaine du grand Montreal, on obtient le territoire 
(moins 3 municipalites de petite taille) couvert par la region 
métropolitaine de recensement (RMR). Ce tableau révele que 
la croissance est plus active dans la couronne suburbaine 
qu'au centre de la RMR. Cette suburbanisation s'est effectuee 
au detriment de certaines des meilleures terres arables du 
Quebec. 

Le tableau 3 montre le type de données disponibles par 
catégorie d'uti_lisation du sol en prenant pour exemple Ies 
municipalites de Sainte-Foy et Charlesbourg. ici, le traitement 
des données porte sur la structure fonctionnelle des deux 
munjcipalites. On remarque le maintien d'un equilibre entre 
1966 et 1981 pour la ville de Sainte-Foy, alors que Ie caractere 
mono-fonctionnel (banlieue-dortoir) de Charlesbourg se con- 
firme durant la meme periode. La difference observée dans 

ces structures d‘occu'pation du sol s‘ex'plique egalement par 
d'autres facteurs, comme leur situation geographiqueau sein 
de la Communaute urbaine de Quebec et des ohoix politi- 
ques. 

Enfin, Ie tableau 4 illustre l’importance des données sur l'ur- 
ba_nisat_ion des terres quand el_les sont mises en presence 
d’autres données. Ainsi, on peut obtenir la superficie encore 
disponible pour |’amenagement en soustrayant de la super- 
ficie totale, Ies zones urbanisées et les zones agricoles per- 
manentes (zones vertes). Les zones vertes sont issues de 
l'application de la Loi sur la protect/on du territoire agr/co/e 
(1978), qui a delimite le perimetre des terres devant etre 
preservees pour des fins agricoles. 

UNE NOUVELLE METHODE 
En raison des contraintes budgetaires, il est impossible de 
refaire le meme programme de cartes et de données sur 
l’ut_ilisation du sol que_celui de 1978-1982. Pour continuer de 
fournir des données sur |’ut_il_isation du sol urbain, ii a fallu 
envisager de nouvelles techniques et l’automa_tisatio,n de cer- 
taines etapes. Ces recherohes nous ont conduit a identifier 
une nouvelle source de données : le role d‘eva|uation fon- 
ciere. Le réle d’évaluation est un fichier administratif qui sert 
de base a la fiscalite municipale au Quebec. Chaque munici- 
palite est tenue d’etablir un role devaluation, tel que le pres-6 
crit la Loi sur la fisca//te' municipale (1979). La réglementation 
assure l’uniformite et l‘homogeneite du role, ce qui en fait un 
outil comparable d‘une municipalite a l’autre. 

Le réle d’eva|uation oontient une serie d'informations pour 
chacune des proprietes sur le territoire d’une municipalité. 
Mentionnons, entre autres, le nom et l‘adresse du proprietaire, 

, Tableau 2 
Evolution de la superficie urbanisée de Montreal et ses environs, 

1966, 1976, 1979 
Unite 

1 H 
1966' 1976 1 976-1 9794 

" Com_muna_ute urbaine de Montreal “ Region métropolitaine de recensement 

» 

1979 1966-1976 
administrative (ha) (ha) (ha) (changement en %) (changement en %) 
Montreal (ville de) 13 354 13 982 15 666 4,7 12,0 

Autres municipalités 
de la C.U.M.* ' 16 893 20 734 24 015 22,7 15,8 

C.U.M.* 30 247 34 716 39 681 14,8 - 14,3 

Autjres agglomérations
1 

de la R.M.R.*' 24 320 38 308 45 722 57,5 19,4, 

R.M.R.** 54 567 73 024 85 403 33,8 17,0 

Autres agglomérations 
de la région adm. 06'“ 16 578 22 839 31 688 37,8 38,7 

Region 06*" 71 145 95 863 117 091 34,7 22,1 

"‘ 
ll sagit de la grande region administrative de Montreal, Le Quebec compte 10 regions administratives. 

Source: Donnees planimetrees des fonctions urbaines des agglomérations du Quebec, (1966, 1976, 1979), ministere des Affaires municipales, 
1981.



Tableau 3 
Utilisation des terres a Ste-FAoy eta Charlesbourg, 1966 et 1981 

1981. 
A K 

1981 (mise ajour, 1982). 

_ 

Utilisation 
0‘ 

0 

1988 
Munlclpalflé des terres 6u‘perficle (ha) 

_ 
Proportion (2%). 

i 

_Superficle_(ha) 
_ m|3ro_portl_on (%), 

Résidentielle 1 019 40,9 
I 

1 228 
>2 4 

42,2 

Commerciale 200 8,0 227 7,8 

SM-,oy lndustrielle 100 4,0 188 8,5 

Publique 308 12,4 373 12,9 

Espaces verts 125 5,0 152 5,2 

Communication 737 29,7 737 25,4 

Total 2 489 100,0 2 900 100,0 

Résidentielle 895 72,9 1 
54212 

0 

77,3 

Commerciale 93 7,6 121 6,1 

charlesbourg lndustrielle 42 3,4 58 2,9 

Publique 172 14,0 204 10,4 

Espaces verts 26 2,1 64 3,3 

Commun_ica'tion 0 0,0 0 0,0 

Total 1 228 100,0 1 968 100,0 

Source; Donnees planj_métrées_des fonctions urbaines des agglomérations du Québec (1966, 1976, 1979), ministere des Affaires rnu-niciipales, 

Tableau 4 
Taux d’urbanisation de certaines villes, 1979 

Superflcle totale" Superflcle urbanlsée*** Zone ver1e**'* Réslduel 
Ville Popula_tlon* 

7 (ha) (ha) (ha) ((9/9) 

Montreal 1 045 000 15 966 15 666 0 1,9 

Québec 174 900 8 943 3 649 558 53,0 

Sherbrooke 74 600 
' 

5 542 2. 581 , 546 43,6 

Outrernont 26 200 367 367 0 0,0 

Jollette 16 800 2 175 919 484 35,5 

Gaspé 16 800 94 928 517 o 99.5 

Beloell 17 000 2 400 701 1 574 5.2 

Source:' 
‘ 

"Bureau de la Statistique du Quebec, 1979. 
"' Repertoire administratif des municipalités du Québec, ministers des Affaires m'u'ni'cipales, 1981'. 
"" Données planimétrées des fonctions urbaines des agglomérations du Quebec (1966, 1976, 1979), min_i_ster_e des Affaires 

municipales, 1981. 
"“' Commission de protection du territoire agricole du Quebec, 1981. 

les dimensions du terrain, le nombre de logements, le nombre 
d‘etages, Iavaleur de l’immeuble et le code d‘uti|isation. Dans 
les cas d’usages multiples ou mlxtes, |’utilisation dominante 
l'emporte. Le code d‘utilisation renvoie a une classification 
qui s’appuie en partie sur celie que le Bureau dela Statistique 
du Québec utilise pour les activites économiques et sur Ie 
Standard Land Use Cod/ng Manual (United States Depart- 
ment of Transportation, 1969). Les huit cadres d’u_tilisa_t_ion du 
sol présentés au tableau 5 ont été tires des 4 000 codes 
employés en evaluation fonciere. 

En 1986, le ministere des Affaires municipales du Québec 
disposera de tous les roles devaluation des municipalités 
dans une seule et meme configuration insformatique, La con- 
sultation rapidevde ces fichiers s_ur les roles d'évaluation 
piermettra Ia poursuite du programme sur l’utilisation du sol. 
L‘extraction des variables pertinentes des roles d’éval,uation 
et le traitement des données posent techniquement peu de 
problemes. C-ette tacon de proceder offre plusieurs 
avantages, dont des co0ts‘ moindres, une source de données 
identiques et uniformes pour toutes les municipalités, un



Tableau 5 
Codes pour la cartographie de l’uti|isation 

des terres 
1 Résldentielle 

2 ncommerclale 

3 Industrielle 

4 Communautalre 

Espaces verts 

Agrlcole 

ONCIUI 

Secteurs réslduels 

on 
faible densité 

o moyenne densité 
o forte densité 
o maisons mobi 

o gl’OS 
0 détail 
9 service 
0 loisirs 

o extraction 

les 

0 transformation 

0 gouvernemental 
o religieux 
o enseignement 

Transport et communications 

Tableau 6 
Categories d’utilisation des terres, zone 

. . 

d’é.*"<.l° 

Categories d’utIllAsatloAn Unltés Hectares 
des terres 

I g V 
(ha) 

Résldentlelle - total 296 16,6 
0 Faible densité 187 9,4 
0 Moyenne densité 59 3,0 
o Forte densité 20 2,2 
0 Gas 2: 

p 
30 2,0 

soIutionner* 

Commercials — total 45 11,7 
o Detail 27 3.2 
o Service 17 2.9 
o Loisirs 1 5,6 

Industrielle - total 1 0,0 
o Transformation 1 0,0 

Communautalre - total 1 1,3 
0 Religieux 1 1,3 

Transport et 1 2,6 
communlcatlons - total 

Secteurs réslduels - total 12 0,7 
Total 356 32,9 

' des 30 cas serrépartiront entre la moyenne et la forte densité. 
D'autres criteres doivent étre mis au point pour pouvoir les inclure 
dans une sous-oatégorie. 
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cycle de production annuel utile pour la mise a jour, une 
precision des données de l’ordre de 999 % puisque les 
données de superficie sont exactes et enfin l’élimination du 
planimétrage. 

En ce qui concerne la production de cartes d‘utilis_ation du 
sol, les problemes sont plus sérieux, bien qu'il soit possible 
d‘attribuer une référence géographique aux données. Ainsi, 
apres avoir numérisé un document cartographique comme la 
matrice graphique (systeme d'identification et de classement 
obligatoires des unités d'évaluat_ion), il serait concevable d‘at- 
ficher ces résultats directement a l'aide d"une table tracante. 
Ceci est rendu possible grace au numéro matricule attribué a 
chaque unite d‘é-valuation, a partir d’une modification des 
coordonnées x et y de la grille Mercator Transverse Modifié. 
Nos efforts portent actuellement sur la verification de la 
faisabilité de cette technique. Pour tester quelques-unes de 
nos hypotheses, nous avons mis de |'avant un projet pilote sur 
une base restreinte. Toutefois, il importe de se rappeler que le 
facteur cout est d’une importance prépondérante et qu'il 
guidera nos activités futures. 

Le projet pilote 
Une banque de données alphanumérlque a éte constituee 
denregistrements de 16 variables extraites du role d'évalua- 
tion de Longueuil, |equ_el compte environ 22 000 unites d‘éva- 
luation. Les variables extraites du role sont le numéro ma- 
tricule, l’unité de voisinage, le code de mise a jour, l‘adresse 
de l'immeuble, le code d‘utilisation, le type de possession, la 
classe du batiment. la date de construction, le nombre de 
logements. le nombre dfétages, le front, la superficie, Ia va- 
Ieur du batiment, la valeur du terrain et la valeur de l’immeu- 
ble. Une banque de données graphlque a été créée a partir 
de la numérisation de 356 unités d’évaluation (propriétés) 
d‘une zone de recherche. L‘exploitatlon de ces banques se 
fait a l'aide des logiciels SPSS—F’C et AUTOCAD, ai_nsi que de 
plusieurs petits programmes qui font les liens entre ces di- 
verses composantes. 

Les données ont été t_raitées par un micro-ordinateur, sur un 
disque rigide de 10 mg fonctionnant en mode autonome, 
sans lien avec un ordinateur central. Les résultats obtenus 
concernent une base de données réduite en raison de la 
capacite mémoire requise, notamment pour l’affichag‘e‘
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Flure 1 
Zone d’étude, ville de Longueuil, Quebec 

C. Résidentilel — moyenne densité: 
de 61 A 84 unités de logement / ha 

graphique. Néanmoins, cette consideration es_t secondaire 
puisque ce qui fonctionne a une échelle réduite fonctionnera 
également sur une plus grande échelle avec la capacité 
mémoire et les modifications requises. L’utilisation de la 
micro-informatique dans ce projet vise également a demon- 
trer aux municipalités de petite taille quill est possible de 
traiter plusieurs variables du role d’évaluation a des fins de 
planification et de gestion urbaines. Pour ce qui est du traite- 
ment automtatisé conventionnel des données, des résultats 
sur divers aspects de l'utilisation du sol peuvent étre produitjs 
sans trop de difficulté, comme le montre le tableau 6. 

Au chapitre de l’affichage graphique. il est possible detra- 
duire visuellement, pour les 356 unités d’évaluation, la carte 
d'utilisation du sol. La figure 1 illustre ces applications en 
affichant un symbole ponctuel; celapeut également se falre 
par |’emploi de trames de surface. De plus, nous pouvons 
envisager la production d’i_ndicateurs surle milieu urbaln, tels 
que la catégorie de densité de logement a l’hectare dans 
laquelle s’inscrit chaque unité d'évaluation résidentielle, la 

90 

B, Etablissements de détail 

D. Résidentiel - moyenne densité: 
valeur taxable: de 115 a_ 169$/ m2 

valeur fonciere de l‘immeub|e (batiment et terrain) au metre 
carré, etc. Ces exemples donnent un apercu des applica- 
tions qui peuvent étre effectuées a partir des données figu- 
rant’ au role d’évaluation. 

L'information ainsi obtenue est extrémement précise. ll taut 

donc procéder a une généralisation si l'on veut produire une 
carte a l"échelle 1/10 000 cu 1/20 000. ll faudra alors établijr 
une superficie minimale pour les groupements de variables. 

Les problemes reliés au cholx des crltéres a partir de la base 
de données en we de |'afiichage de l'utilisation du sol a petite 
échelle ne sont pas réglés; un logiciel devra étre créé pour 
solutionner ce probleme. Les prochaines préoccupations 
porteront sur les solutions aux contrai_ntes de mémoire par 
rapport aux structures organisationnelle etfonctionnelle dans 
le but d’impl_anter u‘n tel systéme en milieu municipal. Avec de 
tels outils. les municipalités pourront utiliser davantage les 
données contenues dans les roles d'éva|ua_tion a des fins de 
gestion et de planification_.



CONCLUSION 
L'adoption de la Loi sur /'aménagement et l‘urbanisme a été 
suivie de la mise sur pied d'un programme de cartes d'utilisa- 
tion du sol visant a donner un apergu générai de |‘urbanisa- 
tion au Qu_ébec. Toutefois, pour continauer a fournir des 
données sur i'utiiisation des terres en cette période de restric- 
tions budgétaires. il est nécessaire d'envisager le recours aux 
sources de données existantes. Le traitement informatisé des 
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I L’APPLICATION DES TECHNIQUES . 

D’ECHANTILLONNAGE A LA SURVEILLANCE DE 
L’UTILISATION DES TERRES ‘

A 

Christopher R. Bryant 

INTRODUCTION 

pulation statistique, les techniques d‘échantil|onnage 
applique-es a la surveillance de l’utllisation des terres 

sernblent otfrir un certain nombre d’a‘vantages, notamment du 
point de vue cout et temps. L'ap'plication des techniques 
d‘éch_antillonnage a la surveillance des terres a déja fait l’ob- 
jet d’un autre rapport (Bryant et Rus_swurm, 1983). Nous ne 
passerons donc pasici en revue les différentes méthodes et 
leurs avantages et inconvénients respectifs. Nous tenterons 
plutot de cerner l'un de_s problémes les plus épineux que 
pose l"ut_i_l'isation des techniques d'échantilIonnage dans la 
surveillance de l’utllisation des terres. Nous croyons en effet 
que l'échantillonnage aléatoire ne convient qu‘a certai_ns 
types de surveillance en raison de l‘importanc'e que revét la 
connaissance préaylable du phénomene a l‘étude dans le 
choix d’un plan dléchantillonnage. En outre, compte tenu du 
caractere trés sommaire de nombreux systemes de classi- 
fication de l’utllisation des terres, méme une couverture sys- 
tématique complete aux fins d'une surveillance générale de 
l’utllisation des terres ne convient pas nécessairement. 

E omparativement au recensement complet d'une po— , 

Avant d‘exposer |’argumen_tation, il serait bon de souligner 
certains points d’ordre général concernant l'écha_nti|lonnage 
et le changement dans l'uti|isation des terres. En premier lieu, 
ll existe de nombreuses méthodes délchantillonnage possi- 
bles, allant des divers types d’éch_antillonnage aléatoire a 
l'échantillonnage discrétionnaire. Toutefois, toutes les techni- 
ques d‘échantillonnage ont" pour objet de nous permettre 
d‘étendre a une population entiere des conclusions tirées de 
données et dbbservations portant sur un sous-ensemble de 
cette population. Pajrmi les principales considerations qui 
favorisent Ie choix de l'échantillonnage de préférence au«re- 
censement ou a "la couverture complete de la population, 
mentionnons les couts moindres, Ia rapidité d’obtention des 

résultats et une plus grande précision découlant de la con- 
centration des efforts sur les fonctions essentielles de la 
classification et de la mesure. En deuxieme lieu, le change- 
ment dans l’utllisation des terres est un phénomene com- 
plexe qui touche une foule d’aspects. ll faut répondre, entre 
autres, aux questions “quoi". “qui", “pour qui", "comment", 
"00", et “quand” (voir ta_bleau1). Devant la complexité des 
questions soulevées et la quantité de données qu’il faut re- 
cueillir pour y répondre, on se rend vite compte qu'une seule 
approche en matiére d’observation et de collecte de données 
peut dlfticilement suffire. 

Tableau 1 - 

Aspects du changement dans l’utllisation 
des terres 

Aspectsclu changement Questions soulevées‘ 

Co_uvert végétal Quoi? 
Utilisation des terres 
Qualité et caractéristiques 

biophysiques des terres 
(et répercussions sur ces 
caractéristiques) 

Ftégime foncieret - 

structure organisationnelle 
(p.ex., superficie des fermes, 
organisation axée sur la famille, 
etc.) 

Qui? Pour qui? Comment? 

Capital et main-d’oeuvre 
reliés aux terres Comment? 

‘Les questions “oL‘i" et “quand” se posent également dans chaque 
cas.



En matiere de surve_il_lar'_1ce de l’uti:lisa‘tion des terres, |'inte- 
ret porte sur trois grandes series de questions. D'abord, il taut 
determiner ou et quand se sont produits les changements. ll 

faut ensuite évaluer l’importance des changements observes 
sur le plan economique, politique. social et environnemental. 
Enfin, il fa__u_t envisager |‘avenir : dans quelles conditions cer- 
tains changements d’utillsation surviendront-ils et quelle sera 
leur importance au niveau des pris_es de decisions? Ce der- 
nier aspe_ct souleve peut-étre le probleme le plus fondamen- 
tal, soil celui de la cueillette d‘inform‘ation‘s sur les rapports 
qui existent entre les changements d’utIllsation des 
terres et les autres phenomenes envlronnernenta_u.X qui 
donnent lieu a ces changements.

' 

Devant cette complexite. queis sont en fait les buts et les 
objectifs de la surveillance de |’utilisation des terres et 

comment cette activite peut-elle etre caracterisee? ll existe 
selon nous deux types de surveillance et deux ensembles 
d‘obiectifs. Nous soutenons qu’a diverses combinaisons de 
ces types de surveillance et de ces objectifs correspondent 
logiquement différentes conclusions quant au role des strate- 
gies d’échanti_||onnage. 

TYPES DE SURVEILLANCE ET OBJECTIFS 
On peut identifier deux types de surveillance des change- 
ments d'utilisation des terres : l'observation des change- 
ments “connus” et la detection des nouve_aux changements. 
Dans le cas de l‘observatlon des changements “c‘onnus", 
il s'ag'it de mettre l'accen_t sur les changements sur lesquels 
nous possedons deja des connaissances. Ce genre de sur- 
veillance porte, entre autres, sur certains types de change- 
ment provoques par |’homme. comme l‘urbanisation, et cer- 
tains phenomenes naturels, comme les variations saison- 
nieres de la vegetation. Ces changements peuvent etre 
surveilles sur |’ensemb|e du territoire national ou dans des 
secteurs d"im'portance particuliere a |‘aide de d_iverses strate- 
gies d’echanti||onnage, bien que la divejrsite des problemes 
et des processus puisse exiger une planification poussee, 

Dans le cas de la detection des nouveaux changements, 
les efforts sont concentres sur la capacite de reperer Ies 
changementsidans |'utilisation des terres et leurs caractéristi- 
ques qui n'ont pas encore ete relevés dans une region 
donnee. Cel_a peut comporter la detection d’un changement 
"connu” dans un autre contexte geographique et temporel, 
mais qui n’a pas encore éte observe dans la region a l'etude. 
On possede alors certaiynes connaissances sur la nature du 
changement et son evolution, ce qui pieut etre utile pou_r 

|’étude, par analogie, de la region concernee. Par ailleurs, il 

peut s‘agir de detecter de nouveaux changements a mesure 
qu'ils surviennent ou qu'ils sont jugés significatifs. Ces deux 
aspects de la detection des changements sont importants 
pour tout organisme dont le mandat consiste a jouer un role 
de “chien de garde" par rapport aux ressources. La detection 
des changements dans ces circonstances n'est pas un exer- 
cice aussi ardu qu’il n’y parait de prime abord. Nous vivons 
dans une époque de changements rapides, dont les effets 
sont nombreux et im’pre'visibles et cette tendance ne semble 
pas sur le point de disparaitre. Evidemgment, plus nous 
sommes capables deydetecter rapidvement les changements 
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ou leurs effets imprevus, sur le plan environnemental ou autre. 
plus nous sommes en mesure d'y faire face. 

Par ailleurs, la surveillance de |‘utilisation des terres comporte 
deux objectifs distincts. bien que souvent interdépendants : 

- la surveillance de l'amp|eur, de l'emp|acement et du 
type des changements d'utilisation; et 

- la comprehension des rapports qui sous-tendent un 
type particulier de changement d’utilisation des 
terres, par exemple, les liens entre les changements 
technologiques ou la structure socio-économique 
de la production agricole et la degradation des terres 
agricoles. 

Av‘an’_t d‘analyser les implications de différentes com- 
binaisons d'objectifs de surveillance et de types dy'echantiI— 
lonnage, il e_st important de sou_l_igner que |’etablissement 
d'une strategie d'echantil|on'nage basee sur la theorie de la 
probabiliteest influence par un certain nombre de considera- 
tions, notamment : 

- |‘amp|eur du changement étudie (par exemple, la 
proportion d'une region touchee par Ie changement 
en question); un des grands problemes que pose Ia 
surveillance d_e l’utilisation des terres au moyen de 
l'echanti|lonnage vient du fait que de nombreux 
changements sont souvent minimes proport_ionne|le- 
ment a la superficie totale d"ujne region, probleme qui 
peut etre aggrave par la presence d'autres sources 
d'erreurs, comme les erreurs de classification; 

- la con_flgu_ratlon spatlale du changement et, indi- 
rectement, les processus sous-jacents; et 

- la dlverslté des changements a surveiller. 

Toutes ces considerations presupposent une certaine con- * 

naissance du phenomene etudie qui aide a determiner, entre 
autres choses, le type de stratification approprie, la taille des 
grappes ou des classes devant servir d’unités d'échanti||on- 
nage et les rapports entre les ech_aynt_i|lons successivement 
preleves. De toute evidence, dans la detection des change- 
ments, nos connaissances au sujet d’un processus particu- 
lier peuvent etre tres limitees; cette variation des connais- 
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Types de surveillance, objectifs de survei 
Tableau 2 
llance et liens avec les methodes d’échantillonnage 

Types de 
surveillance 

objectifs 
de s'urve_illa_nce 

Observation des changements 
“connus” Detection des changements 

Aspect quantitatit 

o emplacements “connus” 

o possibilite d'etab|ir une strategie 
d’échantiIIonnage aléatoire 
efficace 

o difficulte a établir une strategie 
d‘echantillonnage aléatoire 

o probleme de l’intervention 
concernant les utilisations ou 
changements jugés “mineurs” a 
un moment t, mais qui devien_nent 
importants par la suite 

o role de la teledetection 

o role potentiel d_es “observatoires 
regionaux” et/ou des regions 
representatives 

Comprehension 
des rapports 

o complexite des rapports et 
variations regio_nales qui 
suggerent le recours aux 
regions representatives 

a role potentiel des “observatoires 

o connaissance prealable des 
grandes structures régionales 
mais ne portant pas 
necessairement sur les 
changements “connus") pour 
choisir Ies regions 

. 
regionaux” representatives et/ou organiser 

des “observatoires regionaux" 

sances constitue l’une des grandes difficultes de la con- 
ception de strategies generales d'echantillon_nage en we de 
detecter Ies cha_ngemeAn'ts. 

Les quatre combinaisons possibles de types et d'objectifs de 
surveillance, selon la classification donnée ci-dessus. fi- 

gurent au tableau 2. Ce n'est que dans un seul cas, ou 
l’objectif consiste a observer certains phenomenes “connus" 
et ou l’accent est mis sur l'estimation de |'amp|eur et de 
l‘e,mplacement du changement. que le recours a |'echantil- 
lonnage aléatoire est clairement indiqiue. Plus la téche est 
axee sur un probleme particulier (par opposition, par exem- 
ple, a la surveillance de |'uti|isation des terres en general"), 
plus il est facile d’etablir une strategie d‘echantillonnage 
aléatoire economique qui permettra d’obtenir des estima- 
tions fiables du phenomene, quels que soient le calendrier et 
le secteur etablis. Dans d’autres cas, l’echanti||onnage dis- 
cretionnaire base sur le choix de “regions representatives" 
semble mieux convenir. Bien sur, une fois que l'on possede 
plus d’information au sujet d‘un phenomene particulier, ce qui 
nous permet de mieux le comprendre, il est possible de 
mettre au point des strategies d‘echantillonnage aléatoire 
pour des regions particulieres ou d'integr’er l'observation de 
ce phenomene dans un programme plus general de surveil- 
lance de |'utilisation des terres. 

Les notions de regions representatives et d’observatolres 
regionaux méritent d‘etre mieux expliquées. Lorsqu'il s’agit 
d'observer un phenomene sur lequel nous possédons deja 
certaines connaissances, mais dont on veut-surtout compren- 
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dre Ies causes et effets, le choix de régions representatives 
dans |'ensemb|e du pays permet de concentrer Ies efforts en 
we de determiner Ies relations entre l'utilis'ation desterres, Ies 
changements et d’autres elements de l’environnement. Bien 
que la nature des informations obtenues ne permette pas 
d’etablir des estimations des changements en fonction de 
degres de precision donnés, nous serions en mesure de 
mieux comprendre Ies liens fonctionnels (si importants pour 
la prise de decisions eclairees) et la facon dont ils peuvent 
varier d’u_ne region a l'autr'e. Diverses techniques d‘echantil- 
lonnage pourraient étre utilisées a I'interieur d’une region 
representative donnée, m_ais elles ne seraient pas integrees a 
une strategie probabiliste monolithique et pourraient com- 
porter d’autres formes plus localisees d‘echantillonnage dis- 
cretionnaire. 

-Pour ce qui est de la surveillance visant la detection des 
nouveaux changements, que |’accent soit mis sur l‘aspect 
quantitatif ou sur l'appr'ofondissement de nos conn_a_issances 
des liens fonctionnels, il faut aussi avoir recours aux regions 
representatives. La teledetection offre certainement des pos- 
sibilites a long terme pour la detection d’une vaste gamme de 
changements. Toutefois, meme dans ce cas, il pourrait 
s’averer plus efficace de se concentrer des le depart sur des 
regions representatives plutot que d’adopter une approche 
plus globale du point de vue geographique. compte tenu 
surtout de la probabilite de variations régionales marquees 
dans les changements d'uti|isation des terres a venir. Le point 
capital consiste a assurer une synthese et un filtrage perma- 
nents des donnees sur les‘ regions representatives provenant



Figure 1 
Observatoires régionaux et regions 

representatives dans un programme du 
surveillance de l’utilisat_ion des terres 

Programme de suiveillanoe systernatique 

la) reoensement exhaustit des changements dans oenaines regions aux 
ressources particulieres ou zones predeterminees. pex. deszones 
urbaines. 

(b) programmes s'ys‘tém'atiq’ues decnantillonnage aleatoire portant sur ' 

d‘autres zones. pear. d_e_s regions‘ "rurales", des regions aux ressources 
particulieres ou des phenomenes precis. 

Modiiicatiojn des programme de surveillance systematique compte tenu des 
intonnations et evaI_u_'ations p_rov_enant des obsérvatoires régionaux at des 
regions representatives. 

(a) systernes de classification de I’uti|isation des terres. 

(b) designation des regions aux ressources particulieres ou des sous-régions 
e_n vue d‘un'e surveillance plus poussee. 

Observatpire regional 1 Obsen/atoire regional 2 Observatoire regional " 

l / 1 
region 

representative 22 representative n, 

region 
representative 1, mprégpntarive 21 

d’une multitude de sources d“information différentes. C'est ici 
que la notion d'observatoires régionaux peut se reveler ex- 
tremement utile. 

La creation d'observatoIre's régionaux nous perrnettrait de 
repérer les nouveaux changements cu processus des Ieur 
apparition. Les observatoires pourraient couvri_r une ou, plus 
probablement, plusieurs regions representatives (voir figure 
1) et servir de centres of: se feraient la synthese des informa- 
tions provenant de nom_breuses sources et le choix des ele- 
ments devant faire l'objet d’un'e surveillance systematique. 
Cela permettrait de faire des recommandations sur les modifi- 
cations a apporter aux systemes de classification de l‘utilisa- 
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tion des terres et aux elements plus systématiques des pro- 
grammes de surveillance. 

Comment un tel reseau d’obs'ervatoi_res devrait-ll etre 
organise? On pourrait en jeter les basesa l'inter_ieur' d’u_ne 
structure existante, par exemple, un bureau gouvernemental 
ou une association professionnelle regionale..Toutefois, pour 
éviter toute partialité et creer une tribune ou tous les points de 
vue pourraient étre librement echcanges, il faud_rait’idea_lement 
choisir une universite ou un autre établissement d‘educ'a_tion 
p.ost—se.condaire. ll serait facile de creer un réseau de per- 
sonnes-ressources qui pourraient etablir un centre de docu- 
mentation et participer periodiquement a des ateliers ou a 
des seances de remue—méninges sur les tendances et les 
progres de la situation dans les secteurs des observatoires. 
Ces rencontres pourraient constltuer le principal mecanisme 
de retroaction au programme de surveilllance national. 

CONCLUSION 
En resume, par sa nature meme, la surveillance des change- 
ments d'utilisation des terres ne peut avoir recours aux strate- 
gies d’echantillonnage aléatoire que dans certains cas. Une 
fois un phenomene particulier cerne et plus ou moins bien 
cornpris, on peut alors envisager d'adopter une methode 
d‘echantil'lonnage aleatoire afin d‘obtenir des estimations de 
l‘evolution du changement. Meme dans ce cas, une surveil- 
lance a caractere general pourrait ne pas convenir. Pour ce 
qui est des autres aspects de la surveillance, notamment 
ceux qui portent sur la detection des changements, il est 
propose d’utiliser une combinaison de regions repre- 
sentatives et d'observatoires regionaux. Ces derniers permet-‘ 
traient de signaler systematiquement les nouveaux change- 
ments et de les integrer a un programme national de 
surveillance afin qu'i|s soient etudies. Nous savons, par 
exemple, qu'il arrive souvent qu'une question qui devient 
d'interet public a deja ete signalee depuis longtemps par des 
observateurs. Les observatoires régionaux pourraient egale- 
ment servir de pépinieres di‘idees pour les chercheujrs, y 
compris les etudiants, qui pourraient ainsi mettre a profit leurs 
ressources intellectuelles en vue de mieux comprend_re les 
problemes de gestion des ressources et, par la suite, de les 
resoudre. 

Chris Bryant est de /_a faculte des etudes 
environnementa/es _c_ie /'unive_r_site de Waterloo (Ontario).



SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE : 

POSSIBILITES OFFERTES POUR LA SURVEILLANCE 
Ian K. C rain 

INTRODUCTION 

d'information géographique (SIG) comme etant des 
systemes qul stockent et manipulent des données sur 

des lieux géographiques de la surface de la Terre. Cette 
definition englobe une vaste gamme de systemes d'informa- 
tion. allant du recensement et des données géo—codees au 
simple enregistrement des provinces dans lesquelles ‘une 
activite a eu lieu, en passant par les puissants systemes 
topologiques d"utilite générale. Dans le contexte plus precis 
de la surveillance des terres, toutefois. cette expression sert 
normalement a designer les systemes qul definissent des 
limites geographiques thematiques, comme les systemes 
Arc/Info‘, CARIS2, SPANS3, Systeme de données sur les 
terres du Canada (SDTC)4, COMARC5, etc. 

T he Canadian Encyclopedia (1985) definit les systemes 

APPLICATION DES ‘S YS TEMES D’INF ORMAT I ON 
GEOGRAPHIQUE A LA SURVEILLANCE DES 
TERRES 
L'expres,sion "systeme d'information géographique" englobe 
une grande variete de systemes. du plus petlt planimetre 
electronique jusqu'aux systemes informatises d'utilite gene- 
rale comme le SDTC. La plupart des systernes possedent 
toutefois les caracteristiques de base necessaires a l_a sur- 

veillance des terres. Les besoins les plus courants de la 
surveillance sont les suiva_n_ts : 

- Collecte de données. II est nécessaire de recueillir 
et de stocker des informations spatiales, souvent en 
tres grand nombre. En effet, la representation exacte 
des elements spatiaux, comme une region ou une 

De plus amples renseignements sur ces types de SIG peuvent etre 
obtenus aupres de : 

‘Arc/info, ESRI (Environmental Systems Research Institute). 
Redlands, CA. 92373. 
3CAFilS, Universal Systems, 259, rue Brunswick. Fredericton 
(Nouveau-Brunswick) E3_B 1G8. 

3SPANS, TYDAC Technologies Inc.. 220, Av. L_aurier ouest, Ottawa 
(Ontario) K1 P 529. 

‘SDTC. Direction générale des terres, Environnement Canada, 
351, boul. St-Joseph, H_ull (Quebec) K1A OE7. 

5Coma’rc Systems. 150 Executive Park Blvd., San Francisco. 
CA. 94134-3399. 
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zone Iimitrophe, nécessite un grand nombre de 
paires de coordonnées x—y. Cela dépasse les exi- 
gences des systemes d'information ordinaires 0.0 les 
données sont en grande partie non spatiales. ll y a 
toujours une composante g‘eog'rap_h_iq’ue dans la 

surveillance des terres. ' 

Extraction selective de données a |_'inten'tion des 
utilisateufrs pour des raisons de simplification, de 
meme que pour des raisons de “genéralisation" de 
l'information. 

Diverses sortles dérlvées provenant des banques 
de données, notamment des cartes. des tableaux et 
des rapports. Certaines options sont decrites dans 
la section intitulee “Avantages des systemes d'infor- 
mation géographique". 

Analyse quantitative des données spatiales, par 
exemple les ca_lcu_ls geometjriques et les tabulations 
a double entree. 

Comparalson temporelle. Cette caracteristique 
d_istingue la surveillance des autres types d"a'nalyse 
d‘inventaire géographique, car cette activite con- 
siste a examiner un phénomene pendant plus d’un 
cadre de reference temporel et a analyser ce qul a 
change. Le Systeme de données sur les terres du 
Canada peut effectuer des superposItIons«tem- 
pofelles eta ete considerablement modifie au cours 
des cinq dernieres annees afin d’intégrer Ia com- 
paraison temporelle. La superposition temporelle est 
analysee plus loin en tant que probleme particulier, 
Superposltlons thématiques. La superposition de 
differentes couvertu res thématiques telles que l’utili- 
’sati_on des terres, les froritieres politiques, la capacite 
des terres, etc., est nécessaire a |'analyse des 
changements. 

Manlpulations géométrlques. Les utilisateurs peu- 
vent vouloir procécler 2; differents types de manipula- 
tions geometriques et d'extractions geographiques. 
La difference entre les divers SIG reside en grande 
partie dans leur capacite a effectuer ces manipula- 
tions geometriques. Les manipulations simples



comprennent, par exemple, les changements 
d'eche|le. et les manipulations compliquees, l'ana- 
lyse de la‘ taille et de la forme de diverses carac- 
téristiques. 

- Modéllsatlon des resultats afin de fournir des re- 
ponses aux questions du type “que se pass_e—t-il si?". 

DIVERSES OPTIONS POUR LA SURVEILLANCE 
ll y a trois grandes iacons d'aborder la surveillance de l’utili- 
sation des terres. La premiere approche est appelee recar- 
tographie totale. Pour chaque periods a l'etude, on procede 
a la cartographie du terrain en entier et les cartes sont ensuite 
comparees afin de reperer les changements. Cette approche 
pose un certain nombre de problemes. D’abord, elle produit 
un fort volume de données, tant dansle sens materiel, c’est—a- 
dire un grande nombre de cartes, que dans le sens informati- 
que, c'es’t-a-dire u_ne grande quantite de données numeri- 
ques. Ensuite, elle pose le probleme du mauvalsallgnement 
des superpositions spatlales ou décalage qui survient lors- 
que les personnes qui interpretent la carte tentent de des- 
siner le meme polygone pour deux periodes ou plus. ll est en 
effet impossible de faire coincider exactement les lignes. 
L'analyse automatisee identifiera donc tous les petits de- 
calages a la peripherie des grandes regions comme des 
secteurs de changement quand, en fait, il n’y a eu aucun 
changement. Habituellement, ce type d’erreur n‘est pas im- 
portant lorsque l’on procede a un lnventalre, parce que les 
erreurs ont tendance a s’equilibrer. De petites erreurs en 
faveur de la ioresterie dans un secteur peuvent ainsi etre 
compensees par de petites erreurs dans l‘utilisation agricole 
dans une autre region. Toutefois, pour la surveillance des 
changements, ces decalages constituent des erreurs cons- 
tantes. ll y au_ra toujours plus de changements apparents 
qu’il n'en existe en realite. Cette premiere approche acc_entue 
ce type de probleme. 

On peut eviter ce probleme de d_éca|age a l’aide de tech- 
niques automatisées, mais les erreurs ne peuvent jamais etre 
totalement eliminees. ll subsistera toujours un biais qui en- 
trainera lidentification d’un plus grand nombre de change- 

Exploitation miniere a ciel ouvert, Faro (Yukon) 
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ments qu’il n’y en a eu en- realite. Ce probleme n’est pas 
propre a un type parti_culier de SIG. Les systemes de tele- 
detection posent en effet le meme probleme. Par exemple, 
des pixels peuvent sembler avoir change simplement parce 
qu'ils ont ete legerement déplaces chaque fois que le satellite 
est Passe a_u-dessus d’une region particuliere. En conse- 
quence, l'analyse fera ressortir des halos de changements 
‘apparents autour de secteurs qui n'on_t en fait connu aucun 
changement. 

Une deuxieme approche est appele cartographie du 
changement. Cette approche repose davantage sur la per- 
sonne qui interprete la carte et qui doit examiner les series de 
photos aeriennes, evaluer la situation dans chacune d'elle et, 
de son point de vue d'expert, reporter le changement sur une 
carte. Bien que cette approche élimine beaucoup des diffi- 
cultes posées par le mauvais alignement, la cartographie du 
changement presente egalement certains problemes. Les 
cartes de la seconde periode et des periodes suivantes se 
trouvent etre des produits dérivés plutét que des produits 
directs. Autre probleme : la reinterpretation. Lorsque les 
interpretations sont faites a des intervalles de plusieurs an- 
nees, l"int,erpretation originale n'a. pas necessairement ete 
effectuee par la meme personne, uni en fonction des memes 
normes. Par consequent, certains changements identifies 
peuvent n’etre qu’un reinterpretation d‘un meme phenomene. 
Encore une fois, ce biais favorise l'identific'ation d’un plus 
grand nombre de changements qu’il n’y en a eu en realite. 
Cette approche a cependant |’avanta_ge de reduire le nombre 
de données atraiter, de laisser les decisions d’interpretat_ion a 
l'interprete plutet qu'a un systeme informatique et de produire 
un moins grand nombre d’erreujrs d'a_lignement. 

La derniere methode est appelee cartographie de regions 
representatives. Cette approche est independante des 
deux premieres et peut etre utilisee de concert avec l'une ou 
l’autre. Elle consiste a dresser une carte detaillee de regions 
representativesou echantillons d'une grandesuperficie en se 
servant de la methode de recartographie totale ou de car- 
tographie du changement. Ces regions choisies sont utili- 

sées pour representer tout le Canada ou toute la region a 
l'etude. Toutefois, cette methode necessite un bon modele 
qui permet d’extrap'oler‘ les caracteristiques des regions 
choisies a l'ensemble etudie. Elle souleve egalement certains 
problemes connexes d"erreurs decyhantillonnage. Son prin- 
cipal avantage reside dans la manipulation d’un n_ombre 
beaucoup moindre de données que s’il avait fallu proceder 
a la cartographie de tout le pays, ce qui permet de con- 
sacrer davantage d'efforts a l'analyse des processus de 
changement. ~ 

Le Programme de surveillance de l’utilisation des terres au 
Canada a fait appel a toutes les methodes mentionnees ci- 
dessus dans le cadre de divers projets necessitant l’utilisa- 
tion d’un SIG. Cette experience a permis de demontrer que la 
cartographie du changement est l'approche la plus appro- 
priee a la surveillance de l’utilisation des terres. La car- 
tographie de regions representatives est utilisee dans le cas 
d'applications plus specialisees 00 la surveillance des terres 
porte. sur des utilisations particulieres bien reparties sur 
l'ensemb|e de la region a l'etude.



AV:4NTAGES DES SYSTEMES D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 
Parmi les avantages qu’offrent les SIG pour la surveillance, 
mentionnons la coherence et la possibilite de reproduire les 
resultats independamment des operateurs. Ainsi, la meme 
réponse peut étre obtenue chaque fois pour la meme ques- 
tion. Deuxieme avantage, les données peuvent étre rein- 
terpretees par la suite; par exemple, les donnees peuvent étre 
reutilisees en fonction de normes et de modeles differents. 

Pour ce qui est du volume et de la complexite des données 
qui peuvent étre traitees, le systeme automatise presente 
egalement de nombreux avantages. Aux premiers jours de 
l'lnventaire des terres du Canada, on estimait que, sans un 
systeme informatisé, il faudrait environ 500 personnes pour 
répondre seulement a des questions relativement simples sur 
les terres. 

Les SIG facilitent les etudes de modelisation pour differentes 
options et scenarios. Enfin, le fait de pouvoir produire rapide- 
ment des graphiques, si essentiels dans un programme de 
surveillance base sur la cartographie, comporte de nom- 
breux avantages. L'une des formes les plus simples de sortie 
graphique que peut produire un SIG est le diagramme mono- 
chrome a ligne simple, habituellement produit en interaction 
pour Visualiser et analyser rapidement la situation, obtenir 
promptement des données a partir d'un modele, ouobtenu a 
la suite d‘une extraction selective. Les diagrammes interactifs 
legerfement plus sophistiques font appel a la couleur pour 
faire apparaitre les divers themes. Parmi les sorties sur papier, 
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mentionnons Ies diagrammes a lignes simples ou les carac- 
téristiques des regions sont identifiees par des numéros de 
code et des symboles. Ce type de diagramme est utile 
comme document de travail ou comme carte pendant les 
verifications sur le terrain. Ces cartes peuvent etre colorees et 
devenir ainsi d’utiles d'iagram_mes de travail. Des cartes re- 
productlbles peuvent étre produites par un traceur laser tel 
celui du SDTC ou du balayeur Optronics. 

Czgorx -D’ UN SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 
Le choix d’un SIG se fait en deux temps. D’abord, il faut 
déflnlr ses besolns en termes fonctionnels et sur le plan de 
la “quantite" et de la “frequence". ll faut en outre tenir compte 
de la faqon dont on prevoit etendre le systeme et de ce que 
seront les besoins dans cinq ans. Ensuite, il faut evaluer les 
divers SIG dlsponlbles et leurs capacités, comparer ceux- 
ci en fonction de ses besoins, determiner les couts de cha- 
que systeme et choisir celui qui offre le meilleur rapport 
performance-coat. 

Ces etapes sont essentielles. La plus importante pour le 
choix d'un SIG est probablement la premiere. Lorsque l‘on 
peut definir ses besoins, le reste du processus est relative- 
ment simple. 

/an Crain est chef, Systeme de données sur les terres du 
Canada, Direction ‘genera/e des terres, Environnement 
Canada, Ottawa. 
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LA SURVEILLANCE DES TERRES EORESTIERES, 
UNE SITUATION QUI LAISSE A DESIRER 

Gordon F. Weetman 

IN TROD U C TI ON 

ficier d’un approvlsionnement continu des biens et 
des services provenant des foréts du Canada, il faut 

s’assurer des points suivants : 

- l'actuel Inventaire des stocks commerciaux de bois 
d’oeuvre doit toujours tenir compte de la d_ist_ribut_ion par 
classes d‘age dans les secteurs dapprovisionnement en 
bois d'oeuvre. de la proportion d'especes precieuses 
(notamment sur les terres rasées et brulees), des regle- 
ments sur le rythme de coupe et des niveaux acceptables 
rde pertes causées par les incendies. les insectes et les 
maladies; 

- les taux de fertflité actuels des sols forestlers ne doi- 
vent pas diminuer du fait de l'alinéation des terres, de la 
construction excessive de routes, du brulage inconsidere 
des remanents, de la disparition des elements nutritifs au 
cours de l'exploltation forestiere ou des effets possibles 
des preclpitations acides; 

Pour maintenir la qualite du paysage forestier et bene- 

- Ia valeur des habitats faunlques ne doit pas étre mena- 
cee par l’amenagement de routes, l’exploitation forestiere 
le long’ des cours d'eau et des lacs ou l'exploitatio’n ex- 
cessive des vieux peuplements de bois d'oeuvre. tant sur 
le plan de la superficie que du rythme des coupes rases; 
et 

- les caractérlstlques récréatlves et esthétlques du 
paysage forestier ne doivent pas étre perturbees par 
l‘exploitatlon forestiere, la construction de routes, l’exploi- 
tation miniere, I’exploration et la mise en valeur des res- 
sources petrolieres et gazieres ou par l‘aménagement 
d‘att:ractions touristiques qui iraient a |"encontre des 
valeurs actuelles de la societe. 

De plus en plus. on contaste que tout ne va pas pour le mieux 
dans nos‘ foréts et que les problemes, debordant le cadre 
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local des inévitables conflits concernant l'ut,i_lisation des 
terres, atteignent une echelle beaucoup plus vaste, dans des 
regions éloignées et inconnues de la plupart des Canadiens. 
Le mouvement écologique des années 1960 et 1970 a effec- 
tivement rendu le public plus sensible aux problemes de 
pollution et de qua_lité de vie eta la valeur de la faune et de la 
nature. De la meme facon, les problemes economiques que 
connait actuellement l‘industrie forestiere ont fait prendre 
conscience de la situation lamentable de i'approvisionne- 
ment en bois provenant des forets exploitées du Canada. 

LES BESOINS EN MAT IERE DE SURVEILLANCE 
Jusqu’a quel point doit-on pousser la surveillance pour avoir 
l’assujrance que nos forets sont en bon etat? En premier lieu, ii 

est utile de distinguer les caractéristiques qui sont stables de 
celles qui ne le sont pas. 

Exploitation forestiere pres de Grand-Mere (Quebec)



Les caractérlstlques stables apparaissent dans l‘lnventaire 
physiographique de nos terres forestieres. ll n'y a pas lieu de 
procéder a de nouveaux inventaires a moins que l‘échelle 
cartographique ou les caracteristiques etudiees soient inu- 
tilisables par les gestionnaires. Malheureusement, les cartes 
originales de |'lnventaire des terres du Canada (ITC) a 
1/50 000 posent un probleme fondamental 2 cette echelle est 
trop petite pour servir aux gestionnaires forestiers. En outre, 
seules les classes de terre et non Ieurs qualites ou leurs 
caracteristiques sont cartographiees, bien que les regions « 

prioritaires necessitant un-inventaire plus detaille et une des- 
cription plus precise soient designees. Toutefois, la reali- 

sation d’un nouvel inventaire a des echelles utiles et qui tien- 
drait compte de nouvelles caracteristiques constituerait une 
immense tache nationale dont personne ne veut assumer 
le coat. Bien que des inventaires soient dresses dans les 
regions fortement utilisées ou il y a conflit (notamment les 
‘regions sous juridiction federale, par exemple, les parcs 
nationaux), nous nae possedons aucun inventaire utile des 
caracteristiques stables pour le reste du Canada. La pratique 
courante qui consiste a n'intervenir qu'en cas de bescin sue 
traduit souvent par la prise de decisions basees sur une 
information nettement deficiente en matiere d'ut_ilisation des 
terres. 

Le Canada devrait-il entreprendre un inventaire biophysic- 
logique national de ses terres forestieres a une echel_le utile? 
Peut-étre serait-il possible d'en arriver progressivement a une 
entente federale=prcvinciale sur cette question au cours des 
prochajnes annees. Sans un inventaire approprie, il est tres 
difficile d'evaluer l’importance des dommages causes aux 
caracteristiques stables des terres forestieres. Les terres fo- 
restieres du Canada sont pourtant reellement menacees 
(Weetman, 1983). 

On peut neanmoins se rejouir du fait que les chercheurs 
canadiens excellent dans la surveillance et la tenue d‘inven- 
taires. lls savent egalement comment effectuer des releves 
biophysiques. En outre, on dispose maintenant d’une ima- 
gerie satellitaire de deuxieme generation avec resolu- 
tion spatiale de 10 a 30 m. Le Canada jouit d’une reputation 
internationale dans ce domaine et exporte egalement sa 
technologie. 

Par contre, depuis l'abandon recent de nombreux pro- 
grammes federaux, il est difficile d’assurer la continuite et la 
qualite des efforts da_ns ce domaine. ll importe que le gouver- 
nement federal reitere son engagement. Les plus recentes 
techniques de teledetection et les systemes d'information 
geographique devraient grandement faciliter la cueillette et le 
traitement de I‘information sur les caracteristiques biophy- 
siques de nos terres forestieres. Toutefois, ce travail exige 
encore beaucoup de coordination. 

Les caracterlstlques lnstables des terres forestieres sont 
celles qui sont associees a la dynamique des forets elles- 
memes, comme la croissance continue des classes d’age et 
les pertes a'tt'ribuab|es aux incendies, aux insectes et aux 
maladies. Ces caracteristiques ne peuvent etre inventoriees 
une fois pour toutes; il faut en faire la surveillance. Comme les 
provinces l'ont souvent appris a Ieurs depens, les inventaires 
forestiers deviennent rapidement desuets, donc tjrompeurs, 
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Disparition complete de la matiere organique du sol, nord 
de l’ile de Vancouver (Colombie—Britannique) 

et les caracteristiques du couvert forestier ou les classifica- 
tions cartographiques ne restent pas Iongtemps at jour. 

ll faut donc produire des cartes a plus petite echelle et obtenir 
des informations plus detaillees, au niveau des pe_uplements 
forestiers. ll est possible due confier a la memoire de l'ordina- 
teur de vastes series de donnees sur les peuplements com- 
portant 20 caracteristiques ou plus, de les situer dans Ie 
temps et dans |’espace et de les cartographier a n’importe 
quelle echelle ou niveau d'information requis (Hegyi, 1985). 
Les mcyens technologiques sont tres impressionnants. Ce 
qui l'est beaucoup moins et qui est meme alarmant, c'est le 
deg re d'effort que l’on consacre a l’inventaire des foréts et aux 
etudes sur la croissance et le rendement, Par exemple, la 

n’a fait pratiquement aucun travail d'in- 
ventaire sur le terrain depuis deux ans. Pourtant, Ia tenue é 

Coupe a blancetiaffaissement subsequent. nord de l’ile de 
Vancouver (Colombie—Britannique)



jour d'un lnventalre forestler necessite des travaux sur le 
terrain, des echant_i_I_l_ons permanents et de l’argent. ll faut 

egalement un programme national de surveillance de la 
sylvlculture pour contréler et orienter les deperises (l_nterna- 
tional Woodworkers of America, 1979; Reed, 1985). 
En 1985, des commissions royales de la Nouvelle-Ecosse et 
de |’Ontario ont recommande la creation d'organismes pro- 
vinciaux d’_inspection des foréts, dotes de pouvoirs de verifi- 
cation de la performance administrative. Certains ont pre- 
tendu que plusieurs pays du Tiers-Monde possédaient une 
meilleure connaissance de Ieurs foréts que nous (probable- 
ment acquise avec l'a,ide du Canada), et c’est plausible. 
Certains de nos inventaires provinciaux et prives actuels sont 
ar‘chal‘que's, rendant ainsi nos scenarios de possibilites reali- 
sables inadequats. On dispose dans les capitales provin- 
ciales de systemes d‘inventaires forestiers tres perfectionnes 
tandis que, dans les regions et les districts, les gestionnaires 
doivent administrer les foréts a partir de cartes d’inventaire 
desuetes, sans aucune donnée biophysique et en se basant 
sur de vagues directives concernant l’uti:lisation des terres. 

Dans les annees 1960, des programmes d'inventaire forestier 
a frais partages ont ete mis sur pied par les gouvernements 
federal et provinciaux. Apres un ralentlssement. ces pro- 
grammes ont ete relancés a une vaste echelle. L‘aide fede- 
rale est necessaire; sans inventaires utileset sans donnees 
sur la croissance et le rendement, il ne peut y avoir de reelle 
gestion des foréts. En vertu de la Loi sur/a statistique (1971 ), le 
gouvernement federal est tenu de participer aux inventaires 
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forestiers dans les provinces. Les precedents existent et il y va 
de l’interet national. Le gouvernement federal doit apporter sa 
collaboration. 

Le niveau d‘information actuel concernant l_a regeneration et 
le repeuplement des terrains deboises est deplorable. A 
l’echelle nationale. nous ne savons pas cu nous en sommes 
en matiere de regeneration des forets. Bien que la technolo- 
gie qui permettrait d'ameliorer rapidement la situation existe, 
on utilise toujours les systemes vetustes en place. 

CONCLUSION 
La surveillance actuelle des caracteristiques stables et insta- 
bles des terres forestieres du Canada est insuffisante pour 
donner aux citoyens (qui sont les veritables proprietaires des 
foréts) l‘assurance que tout va pour le mieux dans ce do- 
maine. La situation pourrait étre grandement amelioree. ll est 
important que les gouvernements federal et provinciaux col- 
laborent en we de mettre sur pied un programme national de 
surveillance des carac'terist_iques biophysiques des forets 
et des programmes modernes et permanents d‘inventaires 
forestiers. 

Gordon Weetman est professeur a la faculte de foresterie 
de /’universite de la Co/ombie-Britannique, Vancouver 
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TECHNIQUES DE PREVISION DES EFFETS DE LA 
DEGRADATION DES SOLS SUR LA PRODUCTION 

ALIMENTAIRE1 

Michael Brklacich,2 Ray McBride et Barry Smit 

APERCU DE LA RECHERCHE SUR LA 
DEGRADATION DES TERRES 

par la croyance que la dégradation aura des effets 
négatifs sur le potentiel a long terme de la production 

de fibres et d'a|iments. A l‘heure actuelle, l’agriculture occupe 
une place importante dans l’économle canadienne et tout 
indique qu'une baisse de la productivlté des terres agricoles 
du pays pourrait compromettre l‘approvisionnement futur en 
ailments, accroltrela dette nationale et menacer la viabilité de 
l‘agriculture au Canada (Bentley et Leskiw, 1985; Comlté se- 
natori_a| permanent de |‘agriculture, des péches et des fore-ts, 
1984'; Coote. 1988). 

I 
a recherche sur la dégradation des terres est motivée 

Malgré cela, les recherches traitent rarement de facon ex- 
pllcite des effets de la dégradation sur la production alimen- 
taire future. Elles comportent néanmoins des examens appro- 
fo_nd_ls de certains aspects particullers de ce vaste probleme; 
trois domalnes d'études peuvent ainsi étre cernés : mesure et 
prévision de la dégradation, effets sur |’environnement et 
repercussions sur la production. Ces rapports sont illustrés a 
la figure 1. 

Les recherches sur la dégradation des sols ont surtout porte 
sur l'exam_en des processus de dégradation, notamment 

‘Les auteurs désirent remercier de leur col_laboration le Centre de 
recherches sur les terres de la Direction générale de la recherche 
d‘Agriculture Canada, leurs collegues du Land Evaluation Group et 
l'|nstitut de pédologie de |‘Ontario, 
2Ce document a été présenté par Michael Brklacich. 
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|'érosion hydrlque (Morgan et al, 1984) ou éolienne (Bondy 
et a/, 1980; Cole et al, 1983; Lyles, 1983; Slevinsky, 1984), la 
salinisation (Campbell et Biederbeck, 1980; Henry et Bal|an- 
tyne, 1980), l’acidification (Krug et Frink, 1983; Wiklander, 
1973) et le tassement (Gupta et Larson, 1982; Raghavan et al, 
1982) ainsi que sur la mesure et la prévision du taux, de 

Figure 1 
Recherche sur la dégradation des sols 
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|’etendue et de la distribution de ces differents types de 
degradation (figure 1, rectangles 1 et 2). Depuistoujours, ces 
analyses sont faites sur des parcelles experimentales ou sur 
Ie terrain, et la degradation est mesuree en fonction des 
propriétes biophysiques des terres et de’ la capacite des 
pratiques de gestion et d’utilisation des terres aattenuer ou a 
accentuer le processus. Plus récemment, des analyses des 
ressou_rces ont commence a evaluer la degradation poten- 
tielle des solsa une plus grande echelle. Ces evaluations 
reposent soit sur la synthese des résultats de plusieurs 
études faites a petite échelle (par ex., Comite senatorial per- 
manent de l'agriculture, des peches et des forets, 1984; 
Dregne 1982; Be_ntley 1981), soit sur la modification de metho- 
des a‘ petite échelle en vue d"u‘ne application a |'echelle 
regionale (par ex., Shelton et al, 1984; Coote eta/, 1981). Ces 
recherches ont servi a evaluer la sensibilite de certains sols a 
la degradation et ont perm_is de recommander des mesures 
correctives pour freiner Ie processus. Bien que les résultats 
puissent s’averer utiles pour |'estimation des effets de la de- 
gradation sur la production alimentaire, ils ne permettent pas 
d'en evaluer directement les consequences futures. 

Les repercussions environnementales associees a la degra- 
dation des sols constituent un autre grand sujet d'etude 
(figure 1, rectangle 3). Celui-ci est relie explicitement au 
mode d‘utilisation des terres et a la reeherche sur le pro- 
cessus de degradation (figure 1, rectangles‘1\ et 2) et mesure 
l'eten,due des effets de la degradation sur‘les propriétes 
biophysiques des terres. Les recherches sont habituellement 
realisees a petite échelle, mais elles sont Amaintenant suf- 
fisamment nombreuses pour montjrer les repercuss_ions envi- 
ronnementales de la degradation dans de nombreuses re- 
gions du Canada (par ex., Bentley et Leskiw, 1985; Anderson 
et Knapik, 1984; Coote, 1983; Administration du retablisse- 
ment agricole des Pra__i_ries, 1983). Ces recherches ont 
grandement aide a comprendre les effets locaux et genéraux 
de la degradation des sols et ont nettement montre que la 
degradation est aussi un probleme d’ordre social. Prises se- 
parement. ces études donnent toutefois peu d’informations 
au sujet des effets de la degradation sur le potentiel a long 
terme des terres pou_r la production alimentaire. 

....r V ‘ ‘ ’ 
L 

’ "T “’ ."'_. f’ 

rosion, ceinture d‘argile de Cochra Sol ‘ravin 
(Ontario) 
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oie d'eau envahie par la vegetation, comte de Middlesex 
(Ontario) . 

L’evaIuation des effets de la degradation sur la production 
a,|'imentaire (figure 1, rectangle 4), le plus recent sujet d‘étude 
dans ce domaine, complete et prolonge les autres secteurs 
de la recherche sur la degradation des terres (figure 1, rec- 
tangles 2 et 3). Les incidences de la degradation anterieure 
sur la_ productivite actuelle de zones particulieres pour des 
cultures données ont ete l"objet de la plupart de ces recher- 
ches (par ex., Battiston et Miller, 1984; Langdale et Shrader. 
1981; Lyles, 1977). Plus récemment, plusieurs chercheurs ont 
essaye de modéliser les relations entre la degradation et le 
rendement des cultures (par ex., Shaffer, 1985; William et al, 
1984; Pierce et al, 1983;» Land Evaluation Group, 1983a). Des 
evaluations economiques ont porte sur les effets de la degra- 
dation sur les coats de production (par ex., Stonehouse, 
1983; Govin,da_s_amy, 1984) et sur la valeur totale de la produc- 
tion agricole (par ex., Anderso_n et Knapik, 1984; Driver et 
Wall, 1982). Dans l’ensemble, ces études ont donne une 
premiere estimation des effets de la degradation anterieure 
sur la productivite des terres et sur les niveaux actuels de la 
production agricole. 

Mais que nous reserve l'aven_i_r? On prevoit une hausse mar- 
quee de la demande de produits agricoles nord-americains, 
notamment de grains et d'oleagineux (Heady 1982; Agricul- 
ture Canada, 1981). De plus. cet accroissement de la produc- 
tion dépendra, dans une large mesure, d"une hausse de la 
productivite des terres agricoles existantes (Bentley, 1981). Si 
l‘on ne prend pas des mesures de conservation des sols et si 
l‘on poursuit l’utilisation intensive des terres, le secteur agro- 
alimentaire nord-americain risque d'exporter ses ressources 
en terres en meme temps que ses produits alimentaires. De 
toute evidence, il faut appuyer les politiques d’expansion du 
secteur agro-alimentaire par l‘adoption de’st’ra_tegies appro- 
priees visant a maintenir Ia qualite des ressources en terres 
(Dyer. 1982). 

ROLE DE LA RECHERCHE SUR LA 
DEGRADATION DES SOLS ET LA 

_ _ SURVEILLANCE DE L’ UTILISATION DES TERRES 
La recherche sur la degradation des sols et la surveillance de 
|"ut_i'l_isation des terres peut etre part_icu_l,iereme,nt utile a l’élabo- 

Coleman



ration de strategies visant la croissance du secteur agro- 
alimentaire. Ces domaines de recherche devraient fournir 
des renseignements estsentiels sur la sen_sibilite des terres a 
la degradation en fonction des differentes methodes de ges- 
tion. sur les effets de la degradation surla productivite et sur 
la possibilite de repondre aux besoins futurs en matiere de 
production alimentaire, que des mesures de conservation 
soient appliquees ou non. Sans ces renseignements, les 
decideurs peuvent difficilement determiner le genre de politi- 
ques a adopter. Par exemple, la recherche effrénée de mar- 
ches d'exportation lucratifs peut entrainer une utilisat_ion en- 
core plus inte_ns_ive des terres agricoles au detriment d’autres 
types d’utilisation. Par ailleurs, l‘impositioin de restrictions inu- 
tiles sur l'utilisation des terres agricoles peut se solder par 
une sous-utilisation des terres et donc un accroissement inu- 
tile des coats de production et une limitation de la production 
a_l_ime'ntaire. La recherche sur la degradation des sols et la 
surveillance de l’utilisation des terres devrait surtout viser a 
evaluer Ies perspectives d'une production agricole durable 
avant d'enco_urager l'expansion du secteur ag‘ro—alimeintaire, 
ainsi que determiner Ies effets de la degradation de l'environ- 
nement sur la production alimentaire. 

METHODES D’EVALUATION DES EFFETS DE LA 
DEGRADATION SUR LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE 
ll serait possible de mettre au point un systeme d’evaluation 
des effets a long terme de la degradation des sols sur les 
perspectives de la production alimentaire d'apres la methode 
en six etapes décrite ci-dessous. Chaque etape fournit des 
donnees essentielles a la suivante de sorte que le systeme 
permet d’évaluer de facon systematique Ies effets de la de- 
gradation des sols sur la production alimentaire. Le systeme 
est suffisamment souple pour s'appl'iquer a toute forme de 
degradation et tenir compte de modifications possibles dans 
d’autres conditions biophysiques ou socio—economiques. 

La premiere etape consiste a delimiter des unltés de terri- 
tolre assez homogenes quant a la productivite courante des 
principaux.modes d’utilisation a des fins agricoles, a la sen- 
sibilite a la degradation et aux effetjs de la degra__da_t_ion sur‘ la 
productivi_t_e du sol". Cette information sert de base a la 
deuxieme etape qui consiste a evaluer Ies condltlons ac- 
tuelles, y eompris Ies possibilites agricoles de chaque unite 
de territoire, la productivite de ces terres relativement aux 
prlncipales cultures, Ies modeles d‘utilisatlon des terres et les 
niveaux de production. La troisieme etape vise a estimer Ia 
degradation potentlelle 8 long terme. Les analyses at cette 
fin pourraient etre basees sur l’hypothese que les conditions 
actue|_les se maintiendront pendant la periode consideree ou 
tenir comptedes modifications possibles dans les modeles 
et les- pratiques de gestion de l'utilisation des sols. La 
quatrieme etape consiste a evaluer Ies effets de la degrada- 
tlon sur la productivite par l’examen du rendement des 
prlncipales cultures, compte tenu du degre de degradation 

. estimé a la troisieme etape. lndependamment des techni- 
ques utilisees durant cette etape, il est essentiel que ces 
analyses soient effectuees pour chaque type d’utilisation sur 
chacune des unites de territoire determinees. La cinquieme 
etape permet d’examlner d’autres modlflcatlons des con- 
ditions biophysiques et socio-economiques, notamment Ia 
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disponibilite des terres pour I'agriculture, Ies conditions cli- 
matiques et les niveaux de production alimentaire. Enfin. la 
sixieme etape consiste a integrer Ies donnees compilees de 
la deuxieme a la cinquieme etape et ainsi a mesurer Ie 
potentiel de la production allmentalre dans Ies conditions 
actuelles et a evaluer Ies effets de la degradation sur ce 
potentiel. Les techniques de programmation mathematique 
conviennent particulierement a l’evaluation du potentiel a 
long terme des terres pour la production alimentaire a parti_r 
de scenarios tres divers (Brklacich et al, 1984). 

La methode décrite ci-dessus pourrait etre utilisee par les 
analystes pour traiter d'un grand nombre de questions liees a 
la degradation et a la conservation de l'environnement. Les 
elements de l"analyse sont definis de fagon uniforme, ce qui 
facilite les evaluations faites pour de grandes regions 
geographiques. Par exemple, Ies techniques utilisees per- 
mettent d’indiquer la sensibilité d'unites de territoire particu- 
liers a differentes formes de degradation (etape 3‘) et les 
effets de la degradation sur les niveaux de productivite 
(etape 4). Avec l’integration des donnees sur la disponibilite 
des terres, Ies effets de la degradation sur le rendement des 
recoltes et les objectifs de production ali_mentjai_re, le systeme 
permet de mieux cerner le probleme general de la degrada- 
tion et ses effets sur la capacite de production d'une plus 
grands region. 

APPLICATION DU SYSTEME : L’EXEMPLE DU 
SUD-OUEST DE L’0NTARIO 
La methode a eté appliquee pour estimer Ies effets de l‘ero- 
sion du sol sur le potentiel de la production alimentaire dans Ie 
sud-ouest de l’Ontario (figure 2). Cette region a eté choisie en 
raison de la tres grande quantite d'informations que l’on pos- 
sede sur la disponibilite, la productivite et l'utilisation des 
terres qui s’y trouvent (par ex., Land Evaluation Group. 1983b). 

Figure 2 
comes du sud-ouest de I’Ontario 
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Tableau 1 
Classification des unites de territoire 

. 

CSLIMAT 

DONNEES Unites thermiques du 
male 
Preclpltatlons 
l|.W.9.fl.8fll9 des 
precipitations 

UNITE SPATIALE Po_lygo_ne cl’ur1e carts 
pedomorpholqglque 
de "generalisation 

QUALITE 
DU soL DECLIVITE 

"°‘°"“°' oL.ov.I9ubeur de is name 
Texture du sol superficial Escarpement de la pente 
Texture du materiau 
P.fi|'€|.ltfl_| 

Relation sol payeage sur cetegorle de penta dans 
une carte 
pedomorphologlque de 
generalisation 

une r9|atl.0.n soil-pavsase

Q 

En outre, plusleurs études ont ete menees sur Ie potentiel 
d’érosion des sols de la region selon diverses methodes de 
gestion (par ex_., Shelton et al. 1984) et sur les relations entre 
l’erosion et le rendement des récoltes (Battiston et Miller, 

1984; Land Evaluation Group, 19833). En choisissant le sud:- 
ouest de l'Ontario, il est possible d'év'aluer s'i| est faisable 
d'utiliser des données exivstantes pourmettre en oeuvre le 
systeme propose. Les pages qui suiventdecrivent comment 
le systeme a ete applique au sud-ouest de l'Ontario et pre- 
sentent Ies résultats. 

Unités de territoire 
Les donnees requises pour delimiter des unites de territoire 
-homogenes quant a la productivite actuelle, a la sensibilite a 
l'erosion et a l’effet de l'erosion sur le rendement des récoltes 
n’on_t pas ete uniformement compilées pour de vastes regions 
geographiques. ll est toutefois possible d'obtenir ces 
donnees en classant l_es terres du sud-ouest de l’Ontario en 
fonction de trois parametres : le climat, Ia qualite du sol et la 
declivlte (voir tableau 1). 

Le premier parametre, le cl'Imat, comprend des donnees sur 
les unites thermique_s du mais, le's precipitations totales et 

l’intensite des precipit_a_tion_s. Les deux premieres categories 
de donnees servent a estimer Ies niveaux de productivite 
actuels, tandis que la troisieme est utilisee pour evaluer le 
potentiel d’érosion du sol a long terme. Les variations dans 
chacune de ces categories sont faibles dans le sud-ouest de 
l’Ontario; on peut donc compiler ces donnees pour desunités 
spatiales detinies en termes generaujx, Les polygones deli- 
mites sur la carte pedomorphologiqtue‘ de generalisation du 
sud de |‘Ontario (échelle 1/500 000) constituent des unites 
spatiales appropriées pour ces donnees. De plus, il est possi- 

ble d'etablir des liens entre ces polygones et d’autres sources 

categorle de pente 

Dominante 
' ' ' ' 

s_ous—domlnante 
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d‘in_forma'tion etablissant un rapport entre la qualite et l‘utilisa— 
tion des terres. Les donnees sur Ies unites thermiques du 
mais et les precipitations totales sont tirees d'etud_es reallsees 
par» le Land Evaluation Group (1983b), tandis que les indi_c‘es 
d‘intensite des precipitations pour ces polygones sont com- 
piles par l'lnstitut de pedologie de l'Ontario (IPO) (Shelton 
et al, 1984).

‘ 

Le deuxieme parametre, la qualite du sol. est base sur tjrois 
caractéristiques des terres : le potentiel des sols pour la 
production agricole, la texture superlicielle et le materiau 
pa_renta_l (tableau 1). Le potentiel des sols sert a estimer la 
productivite actuelle, la texture superficielle constitue |"u'n des 
facteurs qui'l_nflu‘ent sur le potentiel d’érosion et la texture de la 
surface et le materiau parental sont utilises pour evaluer Ies 
effets de l'erosion sur le grenidement. Une etude comparee des 
donnees pedolo'giq_u‘es et climatiques. pour le sud-ouest de 
|"Ontario. indique que les donnees pedologiques variant plus 
rapidement et dans une plus grands mesure que les donnees 
climatiques. En raison de cette varlabilite des donnees sur la 
qualite du sol, il a fallu etablir des relations sol-paysage pour 
les polygones delimites sur la c_arle pedomorphologique de 
generalisation. Les relations sol-paysage “dominantes’-' re- 

presentent de 60 a 85 % des polygones tandis que les rela 
tions “sous-dominantes" comptent pour plus de 15 % mais 
moins de 40 % des polygones. Ces relations ne couvrent pas 
necessairement des unites spatiales contigues et, pour cette 
ralson, elles ne sont pas delim_itees sur la carte pedo- 
morphologique de generalisation (Acton et Harkes, 1984). 
Les donnees sur la qualite du sol sont compilees par l'lPO 
(1984,). 

Le troisieme parametre, la décllvltéldu terrain, donne des 
renselgnements sur la Iongueur et l’escarpeme_nt de la pente. 
lesquels sont utilises pour estimer le potentiel d’érosion du sol



(tableau 1). Dans un paysage particulier, la Iongueur et l‘es- 
carpement de la pente peuvent varier notablement; de ce fait. ‘ 

les unités spatiales pour Iesquelles sont recueillies les 
données sont établies a partir de relations sol-paysage plus 
précises. En |'abse,nce de données fiables sur la variation et 
la distribut_ion des pentes dans un paysage particulier dans le 
sud—ouest de l'Ontario, le Land Evaluation Group (1985) a 
effectué une approximation des données requises. 
Conditions actuelles 

Les estimations de la d|_spon_lblIité actuelle de chaque unité 
de territoire pour l"agriculture et des mode-les d‘utilisation des 
terres sonttirées de données fournies par l'lPO (1984). L'lPO a 
rassemblé des données sur l'uti|isation actuelle (1981) de 
chaque polygone pour certaines cultures. Comme la super- 

. ficie des terres agricoles dans le sud—ouest de l'Ontario peut 
' difficilement étre accrue (Land Evaluation Group, 1983b), les 
terres agricoles amendées représentent une estimation rai- 
sonnable de la disponibilité actuelle des terres pour la pro- 
duction agricole dans chaque polygone. Cette estimation est 
décomposée suivant l’hypothese que la relation sol-paysage 
domin_ante compte pour 60 % de chaque polygone. La dé- 
composition en categories de pentes est basée su_r l'évaIua- 
tion préliminaire de la distribution des pentes dans un 
paysage donné effectuée par le Land Evaluation Group. 

Les estimations de la productlvlté de chaque unité de terri- 
toire pour les principales cultures dansle sud—ouest de l'On- 
tario sont tirées de recherches menées par le Land Evaluation 
Group (1983b) et basées sur les conditions climatiques 
(unités thermiques du ma'is et precipitations totales). la 

qualité du sol (potentiel du sol) et les niveaux actuels de 
gestion et de technologie. Les n_iveaux actuels de production 
de chacune des grandes cultures dans le sud—ouest de l'On- 
tario sont calculés a partir de données disponibles (ministere 
de l’Agriculture et de |’Alimentation de l'Ontario, 1981). 

Potentiel d’e’rosion 

Une version modifiée de |'équation universelle de perte de 
sols est utilisée pour estimer Ie potentiel d'érosion des sols a 
long terme dans chaque unité de territoire. Aux fins de la 
présente étude, l’analyse tient compte des criteres biophysi- 
ques qui influent sur la vitesse d’érosion (soit l’intensité des 
précipitations, le potentiel d'érosion du sol superficiel et la 
Iongueur et'l‘escarpement de la pente) et de la mesure dans 
laquelle les modes actuels d’uti_l_i_sation des terres agricoles 
pourraient accentuer ou ralentir l’érosion sur une période de 
25 ans. On pourrait facilement étendre la portée de l'étude et 

évaluer le potentiel d'érosion a long terme en fonction de 
différents modes d‘utilisation des terres et pratiques de ges- 
tion, comme la conservation, la culture en bandes ou la 
culture en lignes intensive. 

Le tableau 2 resume les estimations de l’érosion a long terme 
du sol pour chaque unité de territoire. Les résu_ltats indiquent 
que l’ampleur de l’érosion varie considérablement dans |'en- 
semble du territoire et que, dans la plupart des unites, la 

vitesse d'érosion n'excede pas celle de la formation du sol, 
soit 2,5 cm par25 ans. Seule une partie relativement petite de 
la région s'érode a une vitesse plus rapide. Ces résultats 
semblent corroborer ceux d’autre's études qui révelent que le 
sol s'érode a un rythme imperceptible dans presque tous les 
secteurs, seules quelques zones étant plus durement 
touchées. 

Cette analyse pourrait étre utilisée pour évaluer la sensibilité 
de diverses terres a l’érosion et les effets des différentes 
méthodes de gestionsur l’érosion potentielle. Ces renseigne- 
ments pourraient a leur tour permettre de recommander des 
mesujres correctrices, mais ils sont inutiles en sol pour estimer 
les effets de l’érosion sur la production alimentaire future. ll 

faudrait. pour ce faire, tenir compte des réperoussions de 
l’érosion sur le rendement des cultures et les niveaux de 
production alimentaire ainsi que sur les estimations a long 
terme de l’érosion du sol. 

Ejfets de l’érosion sur le rendement des cultures 

La mesure et la prévision des effets de l’érosion sur le 
rendement des cultures font l'objet de recherches inces- 
santes. mais il n'existe actuellement aucun modele pour 
établir des coefficients liables de l'effet de l’érosion pour le 
sud—ouest de l’Ontario. Aux fins de la présente etude, l’éta— 
blissement de tels coefficients s'appuie sur la synthese des 
travaux de recherche concernant les répercussions de l’éro- 
sion sur la productivité. Ces coefficients reposent sur |'es- 
timation a long terme de l’érosion dans chaque unité de 
territoire et sur la capacité du sol superficiel a supporter une 
croissance végétale comparativement aux couches in- 

férieures du sol. La texture du sol est le principal indicateuir de 
cette capacité. Les effets de l’érosion du sol sur le rendement 
des cultures présentés ici refletent les écarts possibles du 
rendement entre aujourd’hui (1976-1981) et 25 a_ns plus tard, 
plutot que la différence entre le rendement d’un sol recem- 
ment défriché etcelui d'un sol ayant fait l'objet d’une culture 
intensive sur une longue période. 

_ 
Tableau 2 ‘ 

Estimations de l’érosion _du sol a long terme dans le sud-ouest de l'Ontario‘ 
vitesse d’éroslon du sol (cm) 

< 2.5 de 2,5 a 4,9 de 5,0 :1 7,4 > 7,5 
Nombre d’unités de territoire 459 85 49 20 
Superficie des terres 
(en milliers d’hectares) 1 109 338 169 59 
Pourcentage de terres disponibles 66 20 10 4 

1 Estimation du l’érosion sur 25 ans



Les estimations des effets de l’erosion du sol pendant 25 ans 
dans chaque unite de territoire sur le rendement des cultures 
en lignes so_nt resumées au tableau 3. Ces resultats prelimi- 
naires semblent corroborer ceux d'autres etudes qui revelent 
que les baisses importante_s de rendement seraient pro- 
bablement confinees a une portion relativement petite du 
territoire. 

La poursuite des recherches sur la productivite des terres et 
I’érosion du sol nous permettjra de mieux comprendre 
comment reagissent certaines cultures a differents taux d’éro- 
sion. Ces donnees seraient essentielles a l'evaluation des 
effets de l’erosion sur les couts de production; elles pre- 
ciseraient aussi dans quelle mes_ure l’erosion peut influer sur 
le potentiel a long ter_r'ne des ressources en terres pour la 
production alimentajire. L'analyse des consequences de 

Tableau 3 
Effet de I’érosion sur le rendement des 

cultures en lignes‘ 
Etfet de l’erosion sur le 

rendement des cultures en 
Iignes (.‘’/o) 

< -2,5 -2,55 —4,_9 g> -5,0 

Nombre d’unites de territoire 590 13 10 

Superficie des terres 
(en imilliers d’hectares) 1 603 48 21 

Pourcentage do terres 
disponibles 96 3 1 

1 Estimation de I’érosion sur 25 ans 

Tableau 4 
vE_ffet de I’érosion du sol sur la production future‘ 

Production future (tonnes) Lost Opportunities “V 

' Production Scenario Scénarlo
7 

Culture 1 2 _ 

9 "H d 
condnlons 

Tonnes en 9 

actuelles erosion 
‘ 7 

Orge 379 800 394 267 393 928 
7 

333 34 
Mafis fourrager 3 491 340 V3 624 325 3 621 217 3 107 60 
Mars grain 3 541 060 3 675 939 3 672 787 -3 152 344 
Foin 1 681 980 1 746 047 1 744 550 1 497 78 
Avoine 21,8 560 226 885 226 690 195 22. 

soya 659 380 684 496 683 909 587 141 
Haricot blanc 63 280 65 690 65 634 56 15 
Blé d’hiver 511 940 531 440 530 984 456 E- 
Total 

' 748 

l’erosion sur la production alimentaire future devra toutefois 
tenir compte d"‘autres facteurs, comme les biesoins alimen- 
taires futurs, et s’appliquer a de vastes régions plutot qua des 
unites de territoire. 

~ ~ 

Culture maraichére, region de la Capitale nationale 
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1 D’apres les prix du marche de 1981 des principales cultures en Ontario (ministere de |’Agricultur'e et de |’Alimentation de |’Ontario, 1981). 

Erosion et potentiel de production 

La derniere etape de cette etude évalue |'effet de I’érosion 
du sol sur la production allmentalre future. Un modele de 
programmation mathematique est utilise pour mesurer les 
per’spectiv‘es a long terme de la production alimentaire en 
fonction de conditions socio—economiq‘ues et ecologiques 
précises. On applique le modéle a deux contextes differents, 
puis on compare les résultats. Le premier scenario represente 
le maintien des conditions actuelles dans la region. Dans Ie 
deuxieme scenario, les rendements sont modifies de facon a 
tenir compte des effets de l’erosion du sol sur les cultures 
pendant 25 ans. L'etude permetdonc de cerncer les effets de 
l’erosion sur le potentiel de production. Toutefois, le modele 
peut evaluer les effets combines de l’erosion et de change- 
ments dans d'autres condit_ions, comme la disponibilite de 
terres sur la production alimentaire future. 

Le tableau 4 resume les effets estimes de l’erosion du sol 
pendant 25 ans sur la production alimentaire future dans le 
sud-ouest de l’Ontario. Selon le premier scenario. la produc- 
tion prevue de toutes les cultures de la region est superieure 
de 3,8 % aux niveaux de production actuels. Compte tenu de 
la vitesse d'erosion estimee precedemment et des baisses de 
rendement des cultures en lignes. on no prevoit que de faibles 
diminutions de la production future dans le s_ud—ouest de

4‘



|'Ontario. Sur le plan economique, cela represente une dimi- 
nut_ion eventuelle d'environ 748 000 $ de la valeur totale de la 
production agricole. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les recherches indiquent qu’i| est possible d‘evaluer de fa- 
con systematique les effets a grande echelle de l'erosion du 
sol et, de facon plus generale, de la degradation de l'environ- 
nement sur le potentiel de production alimentaire a long terme 
des terres. Les recherches sur la degradation de l’environne— 
ment ont toujours porte sur differents aspects du processus et 
sur les repercussions que ces changements pourraient avoir 
sur d'autres parametres environnementaux. Le recours a plu- 
sieurs techniques non compatibles pour evaluer la degrada- 
tion et la mise au point de methodes inadequates pour es- 
timer les effets de la degradation en fonction des conditions 
biophysiques et socio-economiques ont entrave la mise en 
commun des résultats de ces etudes. La présente etude 
montre qu’il est possible d'integrer ces recherches indepen- 
dantes et d’examiner ainsi les effets globaux de la degrada- 
tion sur la production alimentaire a long terme. 

L'application des methodes decrites dans le present expose 
a la question de l’e’rosion des sols et de ses effets sur la 
production alimentaire dans le sud-ouest de |'Ontario a ete 
freinee par la qualite des sources de donnees existantes. Les 
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— ATELIERS — 
METHODES ET TECHNIQUES DE SURVEILLANCE 

DES CHANGEMENTS D’UTILISATION DES TERRES ET 
DE LA DEGRADATION DES SOLS 

A. Mét_hodes et techniques de surveillance de la degradation des sols 

B. Application de la télédétection a l’analyse périodique des changements 
d'utilisation et de qualite des terres 

C. L’emploi des systemes informatisés 

D. Possibilités offertes par l’emploi des banques de données existantes pour 
fin de\ surveillance ' 

E. Normes visant la surveillance des changements d'utilisation des terres a 
|'e.chelle régionale, provinciale et nationale 

F. Y-a-t-il lieu d’intégrer les programmes de surveillance des changements 
d'utilisation des terres et de la degradation des sols? 
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A. METHODES ET TECHNIQUES DE SURVEILLANCE 
DE LA DEGRADATION DES SOLS 
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QUESTIONS TRAITEES 
- Quelles sont les méthodes et techniques (p. ex. photo- 

graphie aérienne, imagerie satellitaire, rapports sur la 
détérioration de terres agricoles/du sol, relevé sur le ter- 
rain) les plus appropriées pour surveiller des formes 
particulieres de dégradation? Sont-elles efficaces? 
Quelles autres méthodes et techniques pourraient étre 
utilisées? 

- Quels sont les types dye dégradation des sols pouvant 
étre déteotés par des techniques précises et sur quelle 
échelle? 

DISCUSSIONS EN AT ELIERS 
ll faut définir la dégradation des sols avant d‘aborder les 
méthodes et techniques de surveillance. La dégradatlondes 
sols peut résulter d‘un changement dans la couverture 
naturelle ou d‘une modification apportée par les humains a un 
processus naturel et continu. Toutefois, ces deux aspects ont 
trait a une détérioration ou a un changement par rapport a 
une situation initiale donnée. 

La dégradation des sols peut aussi étre reliée a un probleme 
de perception. Par exemple, les Ecossais aiment bien |‘as- 

A 

President I 

k -I 

‘=‘3‘ecrfét‘a?ire :’ 

‘“ ’

: 

£.»4.~a'v 

Sol salin, sud—ouest de Vegreville (Alberta)

~ ~~ 
4 : ~éDenrtis*:W‘ail?hh'*l it I i 

,;..g ~ .- wk, ;. iv»»>¥§ vi 
, as «V; . 

‘ 
e.- .3.’ 9~‘3§E as r‘«- 

« ..

~ " 

.. ,.Férné Ma 
.JacK”Mlllar*»

~ H V _.L ,.;,.» :».~*z‘r, ;, ego ; 
‘iv’ *3 ‘I 

pect de leurs collines rocailleuses. Toute tentative de reboise— 
ment dégraderait le panorama. C'est pourquoi il faut se de- 
mander a quel moment un changement est considéré comme 
une dégradation et non comme un simple changement. Les 
participants n’ont pas résolu cette question. La réponse est 
cependant fonction de l‘utilisation que l’on veut faire d‘une 
terre et elle est susceptible de varier seion les parties en 
cause. Les participants ont aussi avancé que dans certains 
cas, l’affectation des terres pouvait étre considérée comme 
une forme de dégradation, l'aliénat_ion des terres en étant la 
forme ultime. 

Dans l’ét_ude de la dégradation des sols, il faut tenir compte 
des phénomenes physlques et des techniques de gestion 
pour maintenir ou mettre en valeur la qualité d‘une ressource. 
II a été admis toutefois qu'i| est difficile d"attrib'u'er une valeur 

I économique a des utilisations de rechange a cause des 
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limites des analyses co0t—bénéfices des valeurs environne- 
mentales. L'utilisation la plus souhaitable d‘un point de vue 
environnemental peut ne pas etre la plus rentable. 

Les cycles de croissance des foréts étant plus longs, les 
systemes de surveillance de la foresterie et de l'agriculture 
different. Dans la surveillance des foréts, la télédétectlon et 
l‘Interprétatlon des phyotographles aérlennes ont donné de 
bons résultats. Les systemes d’|nform_atlon géographique 
(SIG) étant plus accessibles, plus de données peuvent étre 
traitées, manipulées et analysées. Les SIG sont aussi utiles 
pour mettre a jour et examiner les aspects temporels des 
changements. La plupart des participants ont admis qu'a 
cause de leur lenteur, les anciennes techniques de relevé ne 
fournissent pas aux gestionnaires des renseignements ade- 
quats. En disposant de renseignements de base appropriés, 
il serait possible de comparer la productivité de la forét et la 
diminution des stocks de bois sur pied et, de la, évaluer 
quelles stratégies de gestion peuvent s'appliquer. 

L'imagerie satellitaire est de plus en plus utilisée dans les 
études sur la dégradation des sols. Cependant. Ia portée des 
changements dans le temps peut rendre cette imagerie 
inadequate. Ainsi, au cours d’une etude récente sur les mi- 
lieux humides des provinces des Prairies, des photographies 
infrarouges couleurs ont été utilisées parce que les change-



ments.survenus dans certains habitats couvraient de petites 
superficies et etaient disperses. 

En plus de surveiller Ies changements dans les regions ou 
des problemes ont ete deceles, il faut aussi détecter Ies 
problemes eventuels. Etant donne que le financement de la 
recherche sur la degradation des sols‘ est insuffisant et qu'i'l 
continuera de l'étre, les statistiques administratives pour- 
raient etre utiles a defaut d’autres donnees. Ainsi, Ies ten- 
dances observees dans la vente de fertilisants et Ie rende- 
merit des cultures pourraient servir d’lndlces socio- 
économlques de la degradation des sols. En general. Ies 
participants ont constate que le manque de connaissances 
sur la degradation des sols empéche de prendre des 
decisions eclairees sur la surveillance. 

Le degre de precision des details et les échelles des cartes 
varient seion le probleme faisant |’objet d‘une surveillance. 
Par exemple, Ies apergus régionaux sont habituellement 
effectues a l'échelle 1/250 000, la cartographie du sol, a 
1/50 000. et les travaux detailles sur Ie terrain, a 1/20 000. Au 
Quebec, cependant, la cartographie des zones de dragage 
le long des lacs et rivieres se fait a l’éche||e 1/2 000 en we de 
la preparation de cartes sur les risques d'inon.dation. 
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En foresterie, la gamme des echelles est aussi tres etendue. 
Ainsi, dans la recherche sur les precipitations acides. des 
arbres individuels doivent étre etudies afin d‘analyser Ies 
effets des depéts acides sur leur croissance. Par ailleurs, la 
photographie aérienne peut étre utilisée pour la collecte de 
donnees sur le deperissement genetique des arbres resul- 
tant de la coupe selective. Enfin, une etude sur |‘effet des 
precipitations acides dans l'est du Canada se ferait a une 
macroechelle. 

RESUME’ 
L_a degradation des sols peut étre causee par des processus 
physiques naturels, |’occupation particuliere d‘une terre, les 
decisions touchant la gestion des terres, ou une combinaison 
de ces facteurs. L’i,mportance de la degradation sera cepen- 
dant percue differemment seion Ies individus ou Ies secteurs. 

Les methodes de surveillance de la degradation des sols 
varient seion Ies secteurs et les programmes de chacun des 
secteurs. Ces methodes et techniques doivent étre souples 
quant au type et a la precision des renseignements pouvant 
étre produits.
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B. APPLICAIION DE LA TELEDETECTION A 
L’ANALYSE PERIODIQUE DES CIjIANGEMENTS 
D’UTILISATION ET DE QUALITE DES TERRES 
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QUESTIONS TRAITEES 
Quelles sont les techniques de pointe de la teledétection 
applicables a la surveillance de l‘utilisation et de la 

qualité des terres (p. ex. i_magerie satellitaire, balayeur 
multispectral, radar a balayage lateral)? 

Quelles sont Ies limitations de la teledetection dans la 
surveillance de l‘utilisation et de la qualité des terres 
(p. ex. couts, qualité, efficaclte)? 

L’imagerie satellitaire peut-elle étre utilisee de pair avec 
les sources traditionnelles de données (p. ex. Ies photo- 
graphies aeriennes) pour rendre la surveillance de 
l‘utilisation et de la qualité des terres plus rentable? 
Parmi Ies nouvelles techniques disponibles et celles qui 
le seront sous peu, quelles sont celles qui devraient etre 
evaluees en regard de la surveillance de l‘utilisation et de 
la qualité des terres? 
Quels sont le_s avantages et les désavantages de l‘ana- 
lyse numerique par rapport a linterpretation visuelle 
des parametres d’utilisation et de qualité des terres, 
particuliérement dans l‘analyse sequentielle? 

- Discussion en atelier 

G. 

Greenberg 

119 

‘V 
l**v5‘=‘rS0?ftZ .. .« 

Llvlichaudiw , Q , , ,DavidaWi[lson. 
R'olaerge~Mifehaud« - 

‘ 

r s 6 L is "'
_ 

: if '5 
r ’:_ I /“,7” H . 

V 

3 , K , -an . “V . ,.,( am ,~ ,.« ,,.n . "~51: 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
Dans le domaine de lateledetection, Ies techniques de pointe 
vont des satellites meteorologiques a la photographie aero- 
portee. Les systemes de teledetection suivants ont ete ana- 
lyses et evalues en fonction de la surveillance de l’uti|isation et 
de la qualité des terres : 

Les satellites météorologlques transmettent des 
données a petite echelle couvrant de vastes regions 
et facilement reproductibles. Ces données sont utili- 
sees pour surveiller la condition de la vegetation et 
des cultures sur de vastes etendues afin de mesurer, 
par exemple, l’ampleur d‘une secheresse. Elles 
peuvent étre obtenues de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) et du Geosta- 
tionary Operational Environmental Satellite (GOES). 

Les donnees du balayeur multlspectral LANDSAT 
(MSS) sont utiles dans la surveillance globale de la 
salinite du sol, de la gestion des regions‘ monta- 
gneuses, de la régénération torestiere, des incen- 
dies, de l'expansion de l’agriculture da_ns Ies terres 
forestieres et de l"empiet‘ement urbain sur les terres 
agricoles. La resolution des données ne permet pas 
toujours d‘interpréter tous les details voulus. Ces 
données sont le plus utile dans la reconnaissance et 
la surveillance en we de detecter rapidement des 
changements. 
Les données du capteur thématique LANDSAT 
offrent de grandes possibilites dansle domaine de la 
cartographie et de la surveillance des changements. 
Ce systeme ayant une portée spectrale plus grande 
que celle du balayeur multispectral, Ies informations 
sur la couverture des terres sont plus precises. La 
grande quantite de données Ode chaque scene de 
cartographie thematique rend difficile l"'analyse nu- 
merique operationnelle. Par contre, la plus grande 
resolution spatiale rend Vinterpretation visuelleplus 
sure et plus rapide. 

Les balayeurs aéroportés en sont encore a l’etape 
de la recherche et du developpement et leurs appli- 
cations operationnelles sont encore restreintes pour



le moment. Les ba_layeurs sont pri_ncipa|ement utili- 
sés dans la mesure et la cartographie de carac'téris- 
tiques devant étre quantifiées comme les regions ou 
l’on pratique la monoculture du colza, par exemple, 
Ces appareils seront rendu_s plus operationgnelsdans 
un avenir rapproché. lls doivent souvent concurrencer 
les méthodes photographiques traditionnelles. 

- La photographle aérlenne a été et continuera d‘étr_e 
l‘un des principaux outils de surveillance visant a 
evaluer l’utilisation et la qualité des terres.. On a pu 
démontjrer que l’utilisation d'images couleurs ou in- 
frarouges couleurs était plus éconornique et plus 
rapide que celle des photos en noir et blanc. Dans 
les années a-venir, il faudrait utiliser des photogra- 
phies couleurs a plus petite échelle ou de plus petit 
format pou_r la surveil_lance. 

- La télédétectlon vidéo aéroportée est un outil relati- 
vement recent don'_t_ les possibilités sont énormes en 
ce qui a trait a la surveillance de l"ut_ilisation des terres 
et, a un degré moindre, de la qualité des terres. Les 
changements rapides dans le domaine des tech- 
niques vidéo, par exemple les vidéos infrarouges 
couleurs, donneront lieu a bon nombre de nouvelles 
applications. 

-L Les applications des systemes de détectioncomme 
la thermogéographie et le rada_r dans l'utilisation 
des terres sont, pour le moment, peu nombreuses. 
Cette situation vient peut-étre, en partie, du fait que 
l’on ne saisit pas bien les applications éventuelles 
des données provenant de ces systemes. 

Parmi les techniques a venir qui devraient étre evaluées quant 
a leur uti'l'it_é dans lasu rvei_l_l_ance de l’uti|isation et de la qualité 
des terres, on compte les nouveaux satellites SPOT (Systeme 
probatoire d'observation de la Terre) et RADARSAT (satellite 
radar canadien devantétre mis en orbite en 1990)’. ll faudra 
évaluer Ieurs possibilités avec prudence, car les nouvelles 
données risquent de créer une certaine confusion dans le 
processus de surveillance. 

La qualité de l‘information spectrale transmise par le satellite 
SPOT est inférieure a celle du capteur thématique LANDSAT. 
Les bandes sont plus larges et moins nombreuses. La resolu- 
tion spatiale du satellite SPOT est supérieure, mais peut-étre 
pas suffisante pour permettre la cartographie de l'utilisation 
des terres en milieu urbain. Pour ce qui est des, autres types 
de p_rogra_mmes de cartographie de |'utilisation des terres, Ie 
capteur thématique LANDSAT semble satisfaisant. La resolu- 
tion de 10 a 20 m obtenue grace au satellite SPOT n'est peut- 
étre pas particulierement utile, mais elle améliorera certain‘e- 
ment l’analyse visuelle des données, car celle-ci est fonction 
de la résolution spatiale.

' 

Les m_icro-ordlnateurs, qui connaissent une evolution ra- 

pide, renferment de nombreuses possibilités qui permettront 
a un plusgrand nombre d'utilisateurs de procédera lasurveil- 
lance et a la cartographie de l'u_tilisation et de la qualité des 
terres. lls se développent rapidement en systemes d"InI‘or- 
matlon géographlque (SIG) et en systemes d’analyse 
d’lmage. Leur efficacité vient de ce que des données de 
télédétection sont integrées a d"autres sources d’infor'ma_tion, 
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par exemple les cartes sur le potentiel des sols. Grace a l‘ex- 
pertise d‘un interprete des données, considéré comme par- 
tie intégrante du systeme, la manipulation et l'interprétation 
des données seront maximisées. 

Lorsque l’on compare l’analyse numérlque a l"Vlnterprétja- 
tion visuelle, il est important de faire la distinction entre ces 
deux processus. Bien qu'ils soient Compatibles, Ieurs diffe- 
rences doivent étre soulignées. L‘analyse numerique peut 
s’avérer tres efficace si les parametres d‘uti|is‘ation des terres 
sont facilement décelables et qu'ils doivent étre quantifies 
pour surveiller les changements survenant, par exemple, 
dans la culture de la pomme de terre ou dans la charge 
Iimoneuse d'un plan d'eau. Cependant, nombre de ces para- 
metres sont complexes et interreliés. Pour que la té|é,détec- 
tion puisse étjre utilisée dans la surveillance des parametres 
de l’utilisation et de la qualité des terres, les données doivent 
étre intégrées a d’autres informations et interprétées par un 
personne_l qualifié connaissant les processus d‘utilisation 
des terres. 

Au cours des années a venir, on s’attend que le volume de 
données provenarit de nouveaux capteurs sera tellement im- 
posant que l’analyse numérique deviendra tres col-“Jteuse et 
tres fastidieuse. Par contre, l’interprétation visuelle sera ame- 
liorée grace a une meilleure résolutio_n spa_ti’ale., Les parti- 
cipants ont convenu que l’analyse numérique devrait étre 
utilisée lorsqu’elle permet _d'améliorer l’interpretation des 
données, ma_is que l'i‘nt_er'prétation visuelle constituerait pro- 
bablement le processus d’extraction des données le plus 
courant pour quelque temps encore. 

Plusieurs études sur la télédétection sont menées a titre de 
projet pilote. Les résultats sont souvent interessants, mais i_|,s 

deviennent rarement opérationnels. ll faudrait mai,n_t_enant 
s’efforcer de connaitre le pourquoi de Cette situation. Ceci 
devrait constituer la prochaine initiative entreprise en marge 
de la surveillance des terres et de la telédétection. 

RESUME 
La télédétection est un important outil de surveillance. Au 
cours des dernieres décennies, la photographie aérienne a 
joué un role ole dans la surveillance de |’uti_l_i,sation des terres. 
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Aprés15 ans, nous en somvmes presqueautiliserlatélédéteo traditionnelles devraient étre utilisées conj'oi_n[tement 

tion par satellite pour la surveillance opérationnelle des avec l'imagerie satellitaire pour permettre une meilleure 
terres. II s’agit la d‘un fait important. Toutefois, les données compréhension des données transmises par satellite. 
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C. L’EMPLOI DES SYSTEMES INFORMATISES 

Ian Crain 
l Michael Dillon 

Norman Drummond 
Geotf McDonald 

QUESTIONS TRAITEES 
- Quels types d’ordinateurs sont nécessaires pour sur- 

veiller les changements d’utilisation des terres et la de- 
gradation des sols? Quels sont les Iogiciels disponibles? 
Quels types de Iogiciels sont requis? Quels sont les 
systemes d’i’nformation a_utomatisés disponibles et 
Iesquels sont utilises? 

- Quel est Ie role des micro-ordinateurs dans les pro- 
grammes de surveillance? 

- Comment peut-on utiliser Ies systemes d’information au- 
tomatisés pour fournir des données sur la surveillance et 
des renseignements de base aux personnes chargées 
de prendre des décisions en matiere de politiques’? 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
ll existe aujourd'hui une vaste gamme de systemes informati- 
ques. Le principal probleme reside dans la difticulté d’adap- 
ter le materiel et leslogiciels aux besoins des gestionnaires 
des ressources. En outre, il faut reconnaitre que les stocks de 
données sont supérieurs a notre capacité de les analyser, 
particulierement en ce qui a trait a la modélisation. A mesure 
que les personnes ayant une formation en informatique seront 
promues a_ des postes de cadres moyens, les concepts et 
systemes informatisés deviendront des outlls gestlonnels 
de base. Les modeles informatisés, qui découleront d’une 
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utilisation accrue de ces outils, permettront d’établ_ir’ des 
prévisions tout en servant de dossier historique. 

La mise au point de diverses séries de données exige des 
organismes oeuvrant dans une méme discipline q’u’ils 

établissent et utilisent des normes communes dans la col- 
lecte et l‘échange de données. En outre, comme il n’existe 
pas de base de cartes numériques appropriée, la création de 
series de données de références géographiques se trouve 
limitée. Le rapport couts-avantages de certaines bases de 
données peut ne pas étre équilibré, soit pa_rce qu’iI y a un 
probleme au niveau desdonnées. soit parce que les résultats 
ne justifient pas l’utilisation d’un systeme de cette gamme. 

Certains mettent en doute la fiabilité attribuée aux données 
informatisées. Les responsables de la collecte de données et 
de la documentation doivent faire‘ en sorte que cette con- 
fiance ne soit pas injustifiée. Tres souvent, les proc_édures de 
collecte et d’ana|yse de données complexes sont concues 
de facon a utiliserl le systeme informatise dans sa pleine 
mesure et pas seulement pour fournir Ia réponse souhaitée. 
Cette situation devrait s'ameliorer avec le temps, mais elle 
peut étre oouteuse sur le plan des ressources humaines et 
financieres.

' 

L’utilisation de micro-ordinateurs s’accroitra rapidement a 
l’échelon local et sur le terrain pour les raisons suivantesr 

- Ies micro—ordinateurs facilitent l’entrée et la super- 
vision des données a l’éche|on local; 

- ils peuvent recevoir des données régionales prove- 
nant d’un ordinateur central, comme les don_nées de 
LANDSAT; 

- ils peuvent faire partie d‘un réseau permettant 
d’echanger des données et d’avoi_r acces a un ordi- 
nateur central a_u besoin, assurant du meme coup 
une plus grande souplesse; 

- ils permettent de garder les données en lieu sur. 
quoiqu’il y ait danger que les données soient 
emmagasinées de telle sorte qu‘e|les deviennent 
inaccessibles; 

- ils peuvent servir a l’élaboration de modéles appli- 
cables a des études restreintes sur un probleme 
d'une région donnée; et



- les données peuvent étre transformées et inter- 
prétées par une nouvelle generation d'ordinateurs, 
Ies micro-ordinateurs facilitant ce processus. 

Un certain nombre de systemes d’information automatisés, 
comme le CANSlMl, Ie CANSISZ et le SDTC3, sont déja 
en usage. Chacun représente une forme de surveillance. 
Toutefois, la structure et le genre de données qu'iis renferment 
soulévent des preoccupations quant aux besoins des utilisa- 
teurs. ll faut se demander si Ies nouvelles données recueillies 
seront compatlbles avec celles déja informatisées. ll est 
aussi possible d’utiliser des données recueillies par d‘autres 

‘Systéme canadien d’information socio-économique, Statistique 
Canada. 
2Systéme d’information sur les sols du Canada, Agriculture Canada. 
3Systeme de données sur les terres du Canada, Direction générale 
des terres, Environnement Canada. 
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systemes a d’autres fins, comme c’est Ie cas des applications 
de plans régionaux pour surveiller Ia conversiondes terres 
agricoles a d'autres fins. 

RESUME 
Les systémes d’information automatisés peuvent fournir 
rapidement et de facon concise des données historiques, 
comparatives et a_nalytiques. lls constitueront aussi une base 
a partir de laquelle Ies changements d’ut_ilisation des terres 
pourront étre mesurés. Enfin, ces systemes peuvent étre 
adaptés a des applications comme le Télidon, qui fournissent 
aux organismes et aux individus des données utiles et peu 
couteuses. Pour ceux qui font de la recherche dans la surveiI- . 

lance des changements d'utilisation des terres et de la degra- 
dation des sols, le systeme d’information automatisé est un 
outil inestimable.



/S 
1 

j 
ID; POSSIBILITES‘ QFFERTES PAR L’EMPLOI DES 

BANQUES DE DONNEES EXISTANTES POUR FIN DE 
SURVEILLANCE ‘ 

QUESTIONS TRAITEES 
- Quelles sont les données existantes pouvant étre utiles 

dans la recherche sur les changements d’utilisation des 
terres? Quelles sont les lacunes? 

- Quelles sont Ies possibilites et les limites associees a 
l'utilisation de l’information existante dans le domaine de 
la surveillance (p. ex. l'utilisatio,n des réles d'evalua- 
tion fonciere dans la recherche sur les changements 
d'utilisa_t_ion des terres)? 

- Quels sont Ies criteres et considerations essentiels pour 
qu'une série de don_nees soit utile en surveillance? 

- Quelles sont les techniques permettant d‘integrer et 
d’utiliser les series de données existantes pour 
surmonter des problemes comme l"incoherence et 
l'incom'patibilite spatiales et temporelles? 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
Une l_iste de 22 series de données qui pourraient éventue|le- 
ment etre utiles dans les programmes de surveillance des 
changements d'utilisation des terres a été dressee (voir Ie 

Atelier sur la surveillance de l'uti|isation des terres 

‘G; 

Greenberg 
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tableau 1). Des criteres sont nécessaires pour determiner si 
ces series peuvent étre utilisees a des fins de surveillance. 
Les neuf criteres suivants sont consideres essentiels :_ 

- la reproductibllité —— les données doivent couvrir 
plus d'une periode et étre comparables, de meme 
que leurs unites de mesure temporelles; 

- les variables et les données doivent etreiappllcables 
a la surveillance; 

- le géo-codage ou un systeme de reference spatiale; 
- l"lA_n'tégral'itj<_é des données sur les parcelles étudiées; 
- l’éche|le des données doit etjre appropriee au type 

de surveillance; 
- les données doivent etre objectives; 
- Ies cofits devant étre assumes par l’utilisateur en ce 

qui a trait aux ressources financieres, au temps et a 
l’expertise nécessaires a la collecte de données; 

- la dI_spon_|bI:lité des données sur Ie plan de Ieur 
accessibilite et de leur confidentialité; et 

- la conservation des series de données pendant des 
periodes determinees. 

Les c_aractéri_stiq‘ues des 22 series de données ont été ana- 
lysées en regard de ces criteres. ll existe trois series de . 

données répondant a un nombre suffisant de criteres pour 
etre utiles dans la surveillance des changements d’ut_ll]sa- 
tlon des terres: les données du recensement, Ies photo- 
graphies aeriennes ainsi que la télédétection et les roles 
d'evaluation fonciere. L’ana|yse ci—dessous porte sur les 
problemes et les possibilites de chaque serie. 

Les données du Flecensement demographlque et agrlcole 
de Statlstlq'ue Cajnada constituent l'un des meilleurs outils 
pour déceler les tendances nationales dans l’utiIisation des 
terres. Le recensement fournit une bonne source de données 
permettant d'e_ffectuer u_ne sujrveillance etendue et globale, et 
ces données sont fiables au moins jusqu’a |'échelon regional.



Tableau 1
_ Données existantes pouvant etre utilisées a des fins de surveillance 

- Données des recensements demographiques et 
agricoles de Statistique Canada 

- inventaires forestiers 
- Roles d‘éva|uation fonciere 
- Cartes de l'lnventalre des terres du Canada (potentiel 

et utilisation des terres) 
- Releves sur les sols 
- Cartes du cadastre/titres de propriete 
~ Cartes sur les risques dinondation (rives, plaines 

inondables) 
- Stations denregistrementde donnees climatiques 
- Fichiers sur les terres de la Couronne (tenure, 
enregistrement) 

- Dossiers sur la planification régionale et locale 
- Releves sur la classification ecologique des terres 

- Serie d‘informations sur l’uti|isation des terres du 
Nord 

- Photographies aériennes/telédetection 
- Caries des zones cotieres 
- Specialistes (ressources humaines) 
- Bases de donnees des evaluations des incidences 
environnementales 

- Rapports de commissions royales 
- Dossiers d‘organismes, p. ex. Canfarm, Corporation 
du credit agricole, Commission canadienne du ble 

- Services publics (dossiers sur I‘entretien) 
- Annuaires d‘entreprises privees 
- inventaires des ressource souterraines (conserves par 

les sociétés) 
- Cartes geologiques 

Cependant, en changeant les unites et les variables dans le 
temps, certaines difficultes surgissent en ce qui a trait a la 
reproductibilite eta l’integralite des données. Les references 
spatiales ne sont pas toujours uniformes, particulierement 
pour les regions agricoles. Pour ce qui est des informations 
detaillees, certaines donnees doivent etre interpretees et l’ob- 
jectivite se trouve reduite par des imprecisions intrinseques. 
Les donnees du recensement ne peuvent etre utilisées pour 
mesurer l’ampleur de I’uti|isation des terres ou la nature des 
changements d'utilisation des terres. 

Les photographles aériennes demeurent la meilleure base 
de donnees pour su’rve'iller les changements d'utilisation des 
terres et la degradation des sols. Au cours des annees ante- 
rieures, on a procede a une bonne couverture photogra- 
phique sequentielle du pays, et les photos ont permis d‘effec- 
tuer une surveillance tant globale que detaillee. Pour Ce qui 
est de l’ana|yse temporelle, on dispose de photographies 
aeriennes historiques qui ne sont pas toujours a |’eohelle 
souhajtee. De plus, la couverture discontinue des regions 
rurales souleve un probleme. La reproductibilite des donnees 
risque aussi de presenter des difficultes, car la photographie 
aerienne porte maintenant sur des regions ou des secteurs 
precis plutot que sur des ensembles comme autrefois. Cette 
situation resulte de I’augmentation des couts des vols et des 
photographies aeriennes. Toutefois, les instruments de tele- 
detectlon, comme les satellites LANDSAT et RADARSAT, per- 
mettent d’obtenir une couverture sequentielle plus frequente, 
bien que la 'sophistica_ti_on de l'equipement et l’expertise re- 
quise accroissent les couts relies a l’analyse des images. 

Les series de don_nees provenant des roles d’evaluatlon 
fonciere et des flchiers sur les ter‘r“es de la Couronne 
renferment de nombreuses possibilites pour ce qui est de la 
surveillance des terres. Meme si ces donnees sont mises a 
jour, elles ne sont pas nécessairement coherentes sur le plan 
spatial. Le geo-codage est uniforme a l'interieur de certaines 
provinces, mais non d’une province a l’autre. Dans certaines 
regions, les donnees d'evaluation ne sont pas informati- 
sees et, par consequent, il est parfois difficile de reperer 
i’intormation rapidement et facilement. 
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Bien que les roles devaluation fonciere fournissent des 
donnees tres detaillees sur les unites geographiques, les 
variables elles-memes sont concues pour une surveillance 
generale. Si quelques questions pouvaient etre aioutees aux 
formulaires de collecte de donnees pour rendre les variables 
plus detaillees, les roles d’evaluation fonciere et les fichiers 
sur les terres de la Couronne presenteraient des possibilites 
accrues pour la surveillance. ll faut toutefois souligner que les 
donnees historiques ne sont pas conservees, particu|iere- 
ment dans le cas des terres de la Couronne, ce qui souleve 
des difficultes. Les dossiers sont souvent mis a jour et aucune 
donnee anterieure n’est conservee. Par ailleurs, l’accessibi- 
lite des donnees peut aussi poser des difficultes, car l’infor- 
mation apparaissant dans les roles d’evaluation fonciere tend 
de plus en plus a etre confidentielle. 

Les possibilites que renferment les series de donnees ont ete 
analysees brievement en regard de la surveillance de la 
degradation des sols. Les neuf criteres permettant d ’eva|uer 
|’utilite des donnees existantes dans la surveillance des 
changements d'utilisation des terres sont considerés comme 
etant essentieiiement les memes pour la surveillance de la 
degradation des sols. Les donnees provenant des sources 
suivantes pourraient servir a la surveillance de la degradation 
des sols : télédetection/photographies aeriennes; spe- 
clallstes; et cartes locales des risques d’inondation. Une 
base de donnees pour la surveillance de la degradation des 
sols doit etre constituee. Les tests sur les sols et les inven- 
taires des terres ecologlques ont ete considerés utiles dans 
letablissement d’une base de donnees pour appuyer les 
futurs programmes sur la surveillance des terres. 

RESUME 
Les organismes procedant a des inventaires des ressources 
doivent etre informes des possibilites que renferment leurs 
donnees pour la surveillance des terres. Peu d'efforts addi- 
tionnels sont requis pour changer le processus d’enregistre- 
ment des donnees ou pour ajouter quelques variables qui 
rendront les donnees plus pertinentes. A titre d‘exemp|e, 
mentionnons I‘utiIisationrepetitive des parcelles d’echanti|-



lonnage des inventaires forestiers et l'ajout de quelques va- 
riables dans les roles d’évaluation fonciere. Les series de 
données qui sont actuellement utilisées dans la surveillance 
des terres. c'est-a-dire les recensements et les photogra- 
phies aériennes, devraient continuer d'étre produites. Elles 
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fournissent un dossier permanent sur les changements d'uti- 
lisation des terres. Elles ne devraient pas étre remplacées 
mais plutot complétéespar de nouvelles tech_niques concues 
pour les programmes de surveillance.
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QUESTIONS TRAITEES 
- Quels sont les criteres a considérer dans l’instauration, a 

divers echelons, d’un programme de surveillance des 
changements d’utilisation des terres (p. ex. compatibilite 
des donnees, classifications normatives)? 

- Quel est le niveau de details requis dans la surveillance 
de l‘utilisation des terres et de la degradation des sols au 

V Canada? 
- Quelles normes faut—i| etablir pour que la surveillance 

réponde aux besoins des planificateurs et des gestion— 
naires des terres? 

- Les memes normes peuvent—elles repondre a la fois aux 
besoins nationaux, provinciaux et locaux? 

DISCUSSIONS EN AT ELIER 
Les participants ont tous convenu que la surveillance des 
changements d’utilisation des terres a l’echelon regional, pro- 
vincial et national devait étre normalisée. lls ont toutefois 
reconnu que les différents paliers de gouvernement n‘avaient 
pas besoin de la meme quantite de détails pour obtenir 
l‘information souhaitee. Les memes normes de surveillance 
ne sont donc pas appropriees dans tous les cas. Pour chacun 
des paliers, il faut mettre l’accent sur la compatibilité et la 
comparabilité des donnees. La compatibilite entre les sys- 
temes de classification a en outre éte reconnue comme l’elé- 
ment cle de la normalisation. Celle—ci ne doit cependant pas 
diminuer la qualité de l‘information a quelque niveau que ce 
soit. Les participants ont aussi suggere que les normes soient 
etablies scientifiquement plutot que selon des criteres econo- 
miques ou sociaux. On a reconnu qu‘une surveillance effi- 
cace de l’utilisation des terres et de la degradation des sols 
ne repose pas seulement sur des normes. Des méthodes et 
procedures de collecte de donnees doivent aussi étre 
élaborées et mises a jour. 

Les normes doivent étre definies en fonction de besoins pre- 
cis. Des prlorltés doivent donc étre etablies pour chaque 
palier administratif. Dans la pratique, les gens oeuvrant dans 
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la surveillance elaborent des concepts distincts qui, souvent, 
ne peuvent étre appliqués ailleurs. Ainsi, Ia productivite fores- 
tiere peut étre associée a la capacite d’une forét de produire 
du bois d’oeuvre, a la valeur du bois sur pied ou au sol ou crolt 
un peuplement forestier. En outre, la signification de la pro- 
ductivite d‘une terre forestiere peut varier d‘une province a 
l’autre. Dela meme facon, la signification et l'importance de la 
degradation des sols, de l'érosion eolienne et de l‘érosion du 
sol peuvent differer d‘une region a l’autre. Ces definitions 
doivent étre uniformisees pour que les mesures soient 
comparables. 

Pour que les normes repondent aux besoins de chaque palier 
de gouvernement, il est necessaire d‘établir des échelles 
refletant la precision de l‘information requise. L’information 
recueillie en vertu des programmes actuels de surveillance 
de l'uti|isation des terres et la degradation des sols doit étre 
mise a la disposition de tous les gestionnaires des terres de 
méme que des décideurs. C'est pourquoi ll faut instaurer une 

Region de la Capitale nationale



certaine forme de coordination entre les différents secteurs. 
Les politiciens et décideurs seront ainsi mieux informés des I 

changeerhents d'ut_ilisation des terres et des tendances dans 
la dégradation des sols. et ce, d'un océan a l‘autre, ce qui leur 
permettra d’avoir une meilleure vue d'ensemble régionale et 
nationale. 

RESUME’ 
Au cours des discqssions, les participants ont convenu qu’il 
fallait établir des normes assurant la compatibilité et la com- 

parabilité des programmes de surveillance des Change- 
ments d'uti_lisation des terres, tan't a l’intérieur des différents 
paliers de gouvernement qu'entre ceux-ci. De plus, l’informa— 
tion sur la surveillance des terres doit étre mis_e a la disposition 
des gestionnaires, des politiciens et des décideurs. Cet ob- 
jectif pourra étre at_te'int en a__méliorant les communications et 
la coordi_na_tion des activités. 

_ 
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F. Y-A-T-IL LIEU D’INTEGRER LES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DES CHANTS D’UTILISATION 
DES TERRES ET DE LA DEGRADATION DES SOLS? 

QUESTIONS TRAITEES 
- Devrait-on integrer les programmes de surveillance de la 

degradation des sols, et de l’utilisation des terres? Quels 
seraient les avantages et les inconvenients? 

- Quels sont les l_iens entre les changements d‘utilisation 
des terres et la degradation? Quel genre de recherche 
faudrait-il effectuer sur ces liens? 

- Les méthodes e_t tech_n,iqu_es de surveillance de la degra- 
dation des sols varient-elles selon les utilisations? 

- Quelle est la meilleure facon de proceder a lintegration si 
elle est jugée souhaitable? 

- Quelles sont les utilisations (ou processus) contribuant le 
plus a la degradation des sols? 

DISCUSSIONS EN ATELIER 
Les participants ont preconise I'integration des programmes 
de surveillance de l’utilisation des terres et de la degradation 
des sols. ll serait prioritaire de mieux organiser et coordonner 
les activités de tous les paliers de gouvernement, de l'indus— 
trie privee et des universités, afin de maximiser l‘uti|isation 

- des ressources existantes et de partager les connaissances 
acquises, les bases de données et les techniques de surveil- 
lance. Comme cette grande question a fait l"objet d'un con- 
sensus assez rapidement, les participants se sont penches 
sur les questions un peu plus “phi|osophiques” qui suivent, 
saisissant ainsi l’ocoasion de prendre un peu de recul et 
d'envisager ce theme dans son ensemble. 

Les liens entre les changements d’utilisation des terres et la 
degradation des sols sont evidents. En outre, les terres et les 
ressources en eau ne devraient pas étre considerees separe- 
ment. ll faudrait donc intégrer les etudes sur les problemes 
affectant les terres et l'eau et la recherche de solutions. Pres- 
que toutes les formes d’utilisation des terres ont un impact 
multi-sectoriel et provoquent une degradation des autres res- 
sources. La nature de cet impact varie selon la région et Ie 
seoteur d’utilisation des terres en fonction de différents fac- 
teurs p_hysiques, politiques, sociaux et economiques. Dans 
I‘ensembIe, toutefois, les participants croient qu'il y a un lien 

direct ou symétrique entre l’utilisation des terres et leur degra- 
dation. Ainsi, dans l’ouest du Canada, la salinisation accelere 
Ies changements d‘uti|isation des terres agricoles. Certaines 
cultures ne supportent plus le sel, ce qui entraine des 
changements dans les pratiques agricoles. Mais le plus sou- 
vent, ce sont des changements d’utilisation des terres ou de 
mauvaises pratiques de gestion qui contribuent a la degrada- 
tion des sols (salinisation et erosion eolienne, par exemple). 

Les liens entre l’utilisation des terres et Ieur degradation ne 
sont pas les memes partout au Canada. Ainsi, ceux entre la 
salinisation et l’utilisation des terres dans les provinces des 
Prairies n‘existent pas dans |’est du Canada. De plus, il pour- 
rait etre risque d’appllquer les resultats d’une recherche sur 
une region ecologique donnee a une autre ou de croire que 
les liens y sont les memes. 

A cause de la complexite du milieu ecologique, de la societe, 
de |’economie et des structures gouvernementales, aucune 
perspective, qu'elle soit individuelle ou organisationnelle, ne 
peut étre entiere. Un systeme de gestion ou tribune p'erm'et— 
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tant de tenir compte de tous les points de vue pertinents doit 
etre-mis en place, car plusieurs causes et solutions peuvent 
etre trouvees dans une autre discipline. Pour aborder le plus 
adequatement possible les problemes decoulant des 
changements d’utilisation des terres ou de la degradation 
des sols et les liens existant entre eux, il faut etre en mesure de 
bien connaitre le contexte social, économique, politique et 
educationnel de ces processus. Ces facteurs sont a I’origine 
des decis_ions entrainant un changement non souhaitable ou 
une degradation des sols, et ils devraient faire l'objet de 
recherches plus poussees. En comprena_n_t mieux quelles 
sont les entraves a la mise en place de techniques de con- 
servation, il sera plus facile de les supprimer en apportant 
des changements aux programmes politiques, financiers ou 
educationnels. 

ll n’est pas facile de sa_isir dans sa totalite le contexte dans 
lequel les changements d’utilisation des terres et les pro- 
cessus de degradation se déroulent. D'un point de vue admi- 
nistratif, l'approche par secteur ut_ilisee dans la gestion des 
terres est plus facile, mais elle achoppe sur les problemes qui 
affectent actuellement les ressources et qui ne sont pas nette- 
ment cloisonnes. Les professionnels de differentes disci- 
plines sont eux—mémes compartimentes et ils doivent ap- 
prendre a mieux collaborer afin de trouver des solutions aux 
problemes et questions entourant les terres. 

ll ne faut pas oublier que les circonstances changent. Les 
terres que l'on croyait degradees de facon permanente peu— 
vent etre amendées gréce a de nouvelles techniques, a l‘irri- 
gation ou encore a un changement d’attitud,e. La degradation 
a une connotation negative; pe,ut—etre devrions-nous parler 
plutét de conservation. Dans les demandes de financement 
ou d'appui, il serait eventuellement plus astucieux d‘uti,liser 

les termes “conservation" et "rendement durable", qui sont 
plus positifs. 

Parmi les autres questions traitees par les participants, on 
note : 

- la capacite des universités de former des diplomes 
qualifies ayant les aptitudes voulues pour faire de la 
recherche‘; 

- le financement dirigé vers la recherche sur des re- 
gions prioritaires; 

- Ie changement eventuel d’orientation de la recher- 
che si |"industrie privee sfimplique davantage dans 
les travaux de recherche subventionnes; 

i la coordination des travaux sur l'etu,de des questionsl 
problemes grace au financement de la recherche 
universitaire par le gouvernement et/ou |'industrie; 

- la maximisation des travaux de surveillance menes 
‘ par differents intervenants en vue d’obtenir les 

meilleurs résultats possibles; A 

- les moyens d'ameliorer les communications entre 
ceux qui produisent des données sur la surveillance 
des terres et ceux qui les utilisent; et 

- les moyens de pression les plus efficaces pour in- 
fluencer les decideurs (tant les utilisateurs des terres 
que les hauts fonctionnaires). 
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ll existe probablement autant de techniques de surveillance 
qu’il y a de types de degradation et d'utilisation des terres. 
Dans certains cas, c'est l’echelle qui est le facteur clé. Les 
pertesde matieres organiques dela couche de sol arable ne 
sont pas surveillees de la meme facon que la salinisation. ll 

faut cependant mettre au point des techniques de surveil- 
lance suffisamment economiques pour fournir une estimation 
raisonn_ab|e et rapide de |'envergure des changements dans 
l‘utilisation des terres ou de la deterioration de la qualite des 
sols. Plus les techniques offriront u'n bon rapport coats- 
avantages, plus elles seront utilisees. Ceci permettra de 
reperer rapidement les regions prioritaires et d'orienter la 

recherche et le financement afin de m_ieu_x comprendre la 

nature et |'etendue du probleme. Un programme de surveil- 
lance qui permettrait d'orienter efficacement la recherche n’a 
pas besoin d‘etre compliqué. Les decideurs et les politiciens 
ont besoin d'indices, sinon de repo_nses, rapidement. Les 
examens permettront de centrer l"attention sur des regions ou 
il est urgent de trouver une solution. 

L‘integration de la surveillance de l‘utilisation des terres et de 
la degradation des sols constitue en fait un probleme politi- 
que ou admini,stra_tif. Le defi a relever consiste a coordonner 
les program_mes fedéraux, provinciaux et municipaux et de 
les relier ensuite a ceux de l’industrie privee et des univer- 
sités. Les cornites en place he sont pas utilises a leur pleine 
mesure pour coordonner l'e'xamen des questions, des re- 
gions soulevant des preoccupations et des methodes 
d’integra_tion des activites de surveillance. 

L’integra_ti_on des programmes pose un probleme moins aigu 
au niveau de la recherche. Cependant, les chercheurs ou les 
planificateurs doivent travai_l_ler a l’interieur cles structures po- 
litiques et sectorielles existantes. Quel que soit Ie palier de 
gouvernement, il existe des divergences d'opinion entre les 
differents ministeres s‘occupan,t des ressources, chacun 
ayant ses propres priorites. En tant que conservationistes des 
terres, nous devons toutefois devenir de meilleurs promo- 
teurs. Nous devons faire en sorte que les questions touchant 
les changements d'utilisation des terres et la degradation des 
sols deviennent prioritaires et preconiser l‘utilisation de la 
surveillance en reponse a ces questions. Nous devons aussi 
promouvoir la conservation en des termes dont Ia significa- 
tion sera comprise par les decideurs oeuvrant d_ans les orga- 
nismes s‘occu‘pant des ressources. II faudrait peut—etre 

commencer par faire connaitre la contribution des ressources 
en terres au maintien d'emp|ois et au produit national brut. A 
I’he,ure actuelle, il existe peu d'informations sur les ramifica- 
tions socio—economiques de notre incapacite a conserver les 
terres.

' 

Nous pouvons probablement tirer des lecons d‘autres pays 
comme les Etats—Unis sur la gestion de l‘utilisation des terres 
en correlation avec leur degradation. ll faut connaitre les , 

processus de degradation du sol et les facteurs socio- 

economiques et politiques qui y contribuent avant de deter- 
miner de quelle facon le comportement des utilisateurs des 
terre_s peut etre modifie. Les changements dans l‘utilisation et 
la qualite des terres sont un probleme universel. D’autres ap- 
proches ou experiences pourraient etre utiles aux Canadiens 
dans l'elaboration de nouvelles strategies.



Qui pourrait se charger de reunir les gens en vue d‘integrer 
les systemes de surveillance et, en fait, tous les intervenants? 
Que|qu'un doit mettre en rapport, la ou c‘est necessaire, les 
specialistes des sols, les sociologues, les politicologues, Ies 
experts en surveillance des terres et les decideurs afin d‘en 
arriver a une utilisation judicieuse des terres et a leur gestion 
eclairee. La faoon d'y parvenir sera abordee pendant l‘Ateiier 
au cours d’autres discussions on groupe. 

Ce ne sont pas les activités elles-memes, par exemple l’ex- 
ploitation torestiere ou l’agriculture, qui sont a I’origine des 
problemes poses par la degradation des sols. Les mauvaises 
pratiques d"uti'l'isation des terres et les activites non axées sur 
la conservation sont la resultante des changements de tech- 
niques, des lignes directrices et des programmes de finance- 
ment gouvernementaux, du marché boursier des produits de 
base et des polltiques afferentes et d'autres pressions. Ainsi, 
dans les provinces des Prairies, la superficie des terres a ble 
a augmenté a cause des systemes de quotas de la Commis- 
sion canadienne du blé. Certaines de ces terres sont im- 
propres a la production de ble, ce qui a donne lieu au drain- 
age des milieux humides et a la degradation du sol; cet 
impact negatif n‘etait toutefois pas intentionnel. 

ll est important de se rappeler qu’une bonne gestion des 
terres peut étre difficile a mettre en oeuvre si les utilisateurs 
des terres sont dans une situation economique precaire. 
Toute approche devra donc mettre |'accent sur l’elaboration 
de pratiques de conservation économiquement rentables et 
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de techniques de surveillance pouvant etre instaurees en 
meme temps que des programmes de sensibilisation. 
Ul"i changement n’est pas nécessairement m_auvais. ll existe 
des techniques, des utilisation modifiees des terres et des 
politiques de rechange permettant d’eviter une mauvaise 
utilisation des terres et d’attenuer la degradation des sols. 
ll faut donc etre prudent et ne pas . affirmer que tout 
changement est negatif. 

RESUME‘ 
En resume, il est evident qu’il n’existe pas de solution unique 
aux questions portant sur les phenomenes physiques et les 
aspects polit_iques, economiques et sociaux fort complexes 
entourant les changements d‘utilisation des terres et la de- 
gradation des sols. L’important est de sensibiliser les gens 
aux problemes, de determiner les regions prioritaires, de 
chercher des appuis, 'de focaliser Ies programmes sur les 
ressources et de mettre en oeuvre les strategies appropriees. 
ll faut egalement maintenir le reseau essentiel de commu- 
nications entre tous les utilisateurs des terres, y compris les 
chercheurs, les analystes de politiques, les po|_iticiens, 
l’industrie privee, les universites, les fonctionnaires, etc. Les 
"programmes integres de surveillance de l’utilisation et de la 
qualite des terres constituent |’un des maillons de la con- 
servation des ressources et cette integration pourra se faire 
rapidement et efficacement grace a une collaboration 
accrue.
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L’IMPORTANCE DE LA COOPERATION DANS LE REGLEMENT DES PROBLEMES RELATIFS A LA DEGRADATION DES SOLS AU CANADA 
John Girt 

INTRODUCTION 
e present document porte davantage sur les besoins 
en matiere de surveillance que sur l’aspect theorique 
de |'intervention des secteurs public et prive face au 

defi que pose la degradation des terres. Ce dernier sujet sera 
abordé de fagon precise dans l’enonce des conditions re- 
quises pour Vétablissement d'un systeme de surveillance. Ce 
theme tres vaste, qui touche egalement aux questions de la 
recherche et des besoins en information, des modifications a 
apporter aux politiques existantes, etc.. sera discute a d’au— 
tres conferences, comme celle sur les problemes agricoles, 
qui s’e,st tenue at Ottawa en decembre 1985. 

La degradation des terres est une notion nébuleuse, subjec- 
tive. Lecosysteme. avec ou sans Ia presence de l’homme. 
n‘est jamais statique ou stable, bien qu‘i| puisse connaitre 
une certaine forme d‘equilibre. La degradation implique un 
changement dans un sens autre que celui dans lequel nous 
voudrions qu’i| se fasse. mais quelle direction vou|ons—nouS 
donner a ce changement? On peut effectivement mesurer 
certains changements dans les caracteristiques des terres, 
des sols et-des eaux, mais lesquels sont importants? Quand 
un changement devient-il une crise? Quand peut-on rester 
indifferent ou étre satisfait? Comment determinerons-nous si 
une action qui degrade une ressource naturelle d’un point de 
vue, mais l’améliore d'un autre, constitue un probleme ou une 
solution? 

On pourrait citer ici Pogo qui, au milieu de l’étang, disait 2 

“Pourquoi restons—nous ici confrontes a des opportunites in- 
surmontable‘s?” Nous sommes tres doués pour nous mettre 
nous-memes des bétons dans les roues en etant incapables 
de travagiller de facon coherente au sein de la multitude des 
interdependances d’un systeme. Cela est do au fait que nous 
ne concevons jamais de systemes qui puissent nous y aider. 
Ce qui, pour un groupe dintérét, constitue une degradation 
des ressources represente, pour d'autres. une amelioration. 
Nous trebuchons de crise en crise. Ainsi. apres des annees 
d’utilisation non des ressources, que|qu‘un, un 
jour, qui s’apprete a faire de meme, est pointé du doigt par des 
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organisations et des personnes dont on n‘avait jamais en- 
tendu parler auparavant. On Ie tient pour socialement irres- 
ponsable parce qu'i'l veut apporter un changement au 
mauvais endroit et au mauvais moment. Par consequent. il 

nous faut non seulement construire un systeme qui nous 
permette d’examiner les problemes sectoriels. mais aussi de 
les prevoir. i 

Souvent, nous n’avons qu’une idee tres vague de ce qui est 
important. Nos systemes d’information semblent en outre 
concus de facon a transformer des conflits hautement mor- 
aux en des problemes theoriques de disponibilite plutot que 
d'aborder les problemes de la gestion des conditions sec- 
torielles des ressources en terres en fonction de I‘offre et de la 
demande. Chaque secteur de la societe, par exemple, |'agri- 
culture, l‘exploitation miniere, les loisirs, tente d‘utiliser les 
ressources naturelles selon une orientation qui, quelle" soit ou 
non a la fois economiquement et environnementalement ac- 
ceptable. est basee sur les connaissances que nous avons, 
le prix des intrants et des extrants, les reglements et la con- 
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currencje avec les autres secteurs pour l’acces aux res- 
sources. En theorie, |a_disponibi|ite en terres et la degradation 
des terres sont des problemes semblables relies a l’offre; tous 
deux concernent Ie mouvement des terres ou en sont des 
elements importants decoulant des divers interets sectoriels 
ou d‘interets plus vastes. 

Voici ci-dessous des recommendations au sujet de la surveil- 
lance de la degradation des terres : 

- la surveillance doit etre concentree sur les inci- 

dences environnementales et Ies repercussions 
économiques des diverses orientations de develop- 
pement sectoriel; 

- elle doit se fonder sur des mesures qui sont perti- 
nentes pour plus d'un secteur ou groupe d‘interet, de 
facon que le systeme tavorise une analyse eclairee 
des options et des strategies, en vue de prévenir 
toute degradation dans un contexte economique 
axe sur le marche et d’eviter l‘opposition entre les 
objectifs de la conservation et du developpement; 

- elle doit fournir des informations sur |‘eftet cum’ula'tif 
reel et potentiel des activites sectorielles limitees et 
individuelles, tant pour le present que pour l’avenir; 
et 

- elle doit étre peu couteuse et efficace. 

ll n’existe.aucun systeme de surveillance qui reponde a ces 
exigences pour un meme uti|is_ateur, et encore moins pour Ies 
nombreux autres que la degradation des sols devrait preoc- 
cuper. 

ANALYSE SEC TORIELLE 
On se sert de deux paradigmes pour aborder les questions 
environnementales. L’un est bien connu, mais ne fonctionne 
pas tres efticacement; |’autre pourrait fonctionner si les de- 
cideurs l’adoptaient unanimement. 

Paradigme 1 : etudier separement les questions environne- 
mentales et le developpement economique. 

Paradigme 2 : orienter toutes les politiques et_ les activites en 
fonction d'un developpement economique viable et non pre- 
judiciable a l’e_nvironnement. 

Peu de gens diraient preferer le premier paradigme au se- 
cond, mais peu également mettent en pratique le second 
plutét que le premier. Une des raisons de cette incoherence 
vient du fait que l’on tend a analyser Ies problemes et non 
leurs causes. On constate egalement. une tendance a sur- 
veiller l’aspect physique des problemes, en oubliant leur 
effets économiques et, par consequent, leurs repercussions 
directes sur le developpement. Le reductionnisme scientifi- 
que fait obstacle au progres. Les scientifiques soutiennent 
sans demordre que l'etat physique des ressou_rces n‘est pas 
encore bien connu. Bien que cette aftirmation.soit fondee, il 

faut dire que, la plupart du temps, nous en savons encore 
moins sur les implications de ce que nous connaissons. l_l 

faut dohc surveiller Ies effets de pratlques precises sur 
l’envi_ronnement sur Ie plan tant physique qu’économi- 
que si l’on desire ameliorer l’efflcacite de la surveillance. Cela 

Drainage agricole, pres de Stratford (Ontario) 

peut vouloir dire, par exemple, qu’il faut surveiller Ies inci- 

dences environnementales de la production de ma'i's en te- 
nant compte a la fois de |‘aspe.ct economique et physique, 
c’est-a—dire de facon pertinente pour les personries interes- 
sees par la production de mais. 
De toute evidence, un systeme de surveillance ne peut re- 
pondre a toutes les questions qui peuvent étre soulevees au 
sujet de la degradation. ll doit toutefois etre capable de fournir 
asse_z rapidement des estimations precises sur la degrada- 
tion en fonction d'activites particulieres et a des echelles 
geographiques diverses, ldealement, il devrait egalement 
permettre de repondre a des questions comme celle-ci : a 
quel changement devrait—on s‘attendre selon que l’on prenne 

» des mesures precises ou que l’on n‘int_ervie‘nne pas du tout? 

C OMPARABILI TE IN TERSEC TORIELLE 
La comparabilite intersectorielle doit repondre aux criteres 
suivants, en plus de ceux que nous venons d’enumerer : 

- il faut assurer la mise en place de systemes de sur- 
veillance pour les utilisations concurrentielles, par 
exemple, |’agriculture et la faune; d'un point de vue 
agricole, toutes Ies autres questions, y compris la 
concurrence qui oppose l’urbanisation et l’agricu|- 
ture pour l’utilisation des terres, semblent insigni- 
fiantes sur le plan national. 

- Ies resultats obtenus des systemes de surveillance 
pour divers secteurs doivent étre exprimes en termes 
pertinents permettant de trouver des compromis val- 
ables et de prendre des decisions eclairees qui 
favoriseront une utilisation plus efficace des res- 
sources naturelles;' 

- etant donne que les divers secteurs ou groupes ont 
besoin de resultats a des niveaux ditferents. tout 

systeme de surveillance doit pouvoir produire 
rapidement et a peu de frais des resultats en fonction 
des besoins de ces differents clients; et 

- tout systeme doit fourni_r ces informations selon une 
perspective a la foils economique et environne- 
mentale, sans quoi il ne favorisera pas une veritable 
resolution des conflits environnementaux. 
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SOLUTIONS 
Nous venons de mettre en lumiere un defi de taille, qu'aucun 
organisme ne peut relever a lui seul, etant donne l’app_ort 
technique considerable et la connaissance des priorites de 
developpement dont on a besoin pour chaque secteur. La 
solution semble consister a définir clairement ce qu’il faut 
coojrdonneif et les responsabil_i_tés de chaque groupe. 
Voici quelques suggestions d'activites qui pourraient étre 
coordonnees par un organisme rnultisectoriel : 

- Mesures — un controle de la qualite visant a deter- 
miner les differences entre les divers systemes de 
surveillance et, par consequent, qui permette de 
determiner les cas ou des comparaisons intersec- 
torielles satisfaisantes ne peuvent étre faites; et 

- Flapports sjur l’état de I’en’vi,ron_nem_ent — en fenc- 
tion de la mise en valeur des ressources naturelles, 
c'est-a-dire un resume de ce qui est realise ou cause 
par tous les secteurs. Cette suggestion n’implique 
pas la mise au point d‘un systeme de s_urvei|lance 
centralise, mais seulement la publication reguliere 
de rapports de chaque systeme de surveillance sec- 
toriel. Pour assurer une certaine rigueur, il faudrait 
toutefois étre en mesure de detecter les conflits inter- 
sectoriels. 

La nature des systemes de surveillance intersectoriels peut 
varler en raison des differentes respcnsabilites assume-es par 
les divers paliers de gouvernement. Le secteur agricole dis- 
pose d‘un systéme bien developpe. Les instituts tederaux et 
provinciaux de pedologie et le Comite de coordination des 
s_ervices‘agrico|e,s canadiens constituent chacun des cadres 
d‘applica_tion et de consultation efficaces. Parmi les 
faiblesses du systems (auxquelles on s‘atta_que a l'heure ac- 
tuelle), mentionnons l’accent exagére mis sur la surveillance 
des caracteristiques pedologiques et la faible participation 
des spécialistes de la production et du developpement agri- 
coles. ll faut mettre au point un meilleur systeme de consulta- 
tion des utilisateurs potentiels et reels et s’assurer Ia participa- 
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tion de tous les gouvernementsrde meme que du secteur 
prive. Toutetois, malgre cette critique, Ie systeme a permis 
recemment de produire une evaluation economique detaillee 
des effets de la degradation des sols due a l'agriculture dans 
I’Est du Canada et en Colombie-Britannique ainsi que cer- 
taines evaluations plutét generales des incidences extrasec- 
torielles. 

CONCLUSION 
En guise de conclusion, j‘airnerais soulever certains autres 
points. D’abord, il faut examiner le réle des divers ministeres 
en matiere de surveillance. Cette activite e,st—elle une fonction 
legitime d‘un ministere dont la haute direction assume la 
responsabilite du processus decisionnel ou dev'ra,it-elle rele- 
ver d‘un autre type d‘organisme public comptable au premier 
ministre? Deuxiemement, jusqu’a quel point la surveillance 
peut-elle etre privatisee? Pour étre efficaces, les systemes de 
surveillance doive_nt avoir des cibles. Cela implique qu'il faut 
changer les priorités a mesure qu‘evoluent les situations, 
exercice tres rarement entrepris dans les bureaucraties. 
Troisiemement, jusqu’a quel point peut—on se fier a la collabo- 
rat_ion des proprietaires fonciers et des group_es privés? Par 
exemple, pourquoi ne pas utiliser u_n echantillon d'agricul— 
teurs comme base d‘un systeme de su'rveilla_nce genera_l de 
la degradation des sols axe sur des indicateurs? Ce genre de 
systeme pourrait servir a deux fins. D’abord, il aiderait le 

producteur, dont depend ultimement l'app|ication de metho- 
des de production saines ou nuisibles, a évaluer les reper- 
cussions de ses propres activites. Ensuite, il permettrait de 

, 
réduire le cout de la surveillance. La question n‘est pas de 
savoir si la cooperation est essentielle a la surveillance de la 
degradation des terres, mais, d’a,bord et avant tout, de mettre 
au point un mecanisme utile, renta_b|e et applicable. On 
pourra alors presumer sans risque que la cooperation suivra. 

John Girt est directeur de la Direction de la coordination 
des programmes de /a Direction genera/e du 
deve/oppement agricole d'Agricu/ture Canada, a Ottawa. 
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STRATEGIES DE COOPERATION RELATIVES A 
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CHANGEMENTS DANS L’UTILISATION DES TERRES 
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INTRODUCTION 
e principal agent du changement dans l’utilisation des 

I 
terres est évidemment |‘homme. L’expression utilisa- 
tion desterres implique elle-meme l’i'n'terv'ention d‘un 

agent. Les terres sont définies en fonction de leur utllité pour 
l‘homme. Leur valeur depend de leur utilité, et plus Ies reve- 
nus possibles sont élevés, plus la valeur augmente. ll faut 
donc tenir compte des trois éléments suivants dans la recher- 
che sur les changements d‘utilisation des terres: Ies facteurs 
physlques, sociaux, et économiques. 

Les principales recherches ont été axées sur l’environne- 
merit physique. Bien qu‘il reste beaucoup de données a 

Contreforts des Ftocheuses, Pincher Creek (Alberta) 

recueillir et a analyser. |’aspect physique ne constitue pas 
. l’obstacle majeur a l‘amélioration des pratiques d’utilis'ation 
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des terres. Les conditions visant a assurer l’exp|oitation dura- 
ble des terres sont assez bien connues. A l’heure actuelle, 
l‘amélioration des pratiques d'utilis_ation des terres est freinée 
par des facteurs économ_iques et sociaux, dont notre con- 
naissance est déficiente. 

Les considerations d’ordre social représentent un element 
important de la question de |'utilisation des terres. On peut 
supposer, par exemple, que si l’agrlculture constituait un 
mode de subsistence encore soclalement acceptable pour 
les Canadiens, une grande partie des terres agricoles aban- 
donnees dans les Maritimes, dans le nord et lest de l’Ontario 
et au Quebec serait utilisée. Les terres sont cependant 
laissées en friche. Les Canadiens ne veulent pas de ce mode 
de vie, qui pourtant satisferait pleinement les deux tiers de 

. 
I'humanité. 

Les facteurs sociaux comportent des aspects politiques e_t 
iurldlques. La recherche sur l‘utilisation des terres a fait un 
pas de géant lorsque Charlie Raymond etal (1963) a combine 
des données sur les sols, l'utilisation des terres et la propriété 
fonciere dans |’lle—du—Prince—Edouard. La synthese de l’uti|i— 
sation agricole. forestiére et récréative, de meme que l’inté— 
gration de la notion de conservation, ont permis d’acquérir 
une meilleure connaissance du processus des changements 
d'utilisation des terres. Toutefois. cette percée ne s’est ni 

répétée ni poursuivie. D’importantes questions restent en 
suspens concernant les modes d’utilisation des terres dans 
certains contextes: a) l'oppo'sition entre les entreprises agri- 
coles et les agriculteurs débutants; b) la speculation fonciere



a la peripherie des villes; et C) la location a court et a long 
terme des terres. Bien qu‘on puisse evaluer subjectivement 
les repercussions de ces facteurs sur I‘utilisation des terres, 
on posséde peu dye donnees analytiques pertinentes reliant 
les caracteristiques physiques, I‘utilisation des terres et les 
leves cadastraux. 

Les parametres soclaux et écon_o'm_iques sont etroitement 
lies entre eu_x. ll est impossible d"essayer de comprendre ou 
d’ex'pliq‘uer les modes d‘utilisation des terres sans tenir 
compte de la valeur économique des ressources et des 
terres. Par ailleurs, la base de donnees ecohomiques est 
insuffisante. Les effets du zonage sur la valeur des terres, la 
degradation des sols et la rotation des cultures de luzerne sur 
une periode de quinze ans est un exemple des domaines qui 
necessiteraient la coI_lecte de donnees pertinentes et des 
analyses serieuses. 

La valeur économique des ressources est un autre element 
essentiel. ll est inutile de recommander la culture de greml- 
nees ou de fourrages sur les terres erodees a moins qu‘il 
n’existe un marche pour le betail. De meme, la conservation 
d"un boise constitue un probleme si la demande de bois est 
insuffisante. La recherche fondamentale sur la valeur écono- 
mique des ressources est necessaire si |’on veutcouvrir tous 
les aspects de I‘utilisation des terres. et ce, dans toutes les 

parties du Canada. ll s‘agit d’u_n creneau que le gouverne- 
ment federal pourrait manifestement occuper. 

DONNEES D’EVALUATIONS MUNICIPALES 
Les donnees recueillies par les municipalites constituent la 
meilleu_re source de renseignements sur les relations entre 
l’utl|isation des terres et les facteurs sociaux, juridslques. 
économiques et physiques. Les evaluateurs municipaux, ' 

plus queaquiconque, ca_rtographient I‘utilisation des terres. En 
outre, les cartes ainsi dressees sont detaillees et soumises a 
un severe controle de la qualité, car l’i_nformation qu’elles 
fournissent peut étre contestee chaque annee par les pro- 
prietaires fonciers devant une cour revision. Normalement. 
les evaluations municipales sont mises a jour régulierement 
et. tres souvent, les archives sont accessibles. Ce sont evi- 
demment les series de donnees chronologiques qui sont 
essentielles a l’elaboratio'n des modeles de changement. En 
Alberta, on procede a une reevaluation tous les cinq ans. 

On peut avoir une idée du type de donnees accessibles en 
c'o'nsultant'le formulaire devaluation des terres agricoles (voir 
Figure 1) prepare pour chaque quartier de section utilise a 
des fins agricoles en Alberta. Chaqiue carre de la carte repre- 
sente 10 acres. On y trouve des details a une echelle d’environ 
un acre. L’evaluation des terres agricoles an Alberta vise a 

Figure 1 

Formulaire des roles d’évaluation des fermes en Alberta 
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determiner la valeur des terres agricoles productives; non 
pas la valeur marchande, mais la valeur de rendement de la 
production agricole nette que |'on peut tirer de chaque 
champ. Le quartier de section represente ici appartient a une 
compagnie de produits chimiques, mais comme il est utilise a 
des fins agricoles, il est evalue comme tel. 

En Alberta, la valeur maxima_|e d‘une terre agricole est de 
425 $ l'acre. L’evaluation fonciere_ represente 65 % de ce 
maximum, qui est ajusté periodiquement. Au moment de 
levalutation de la parcel_le montree a la f_igure1 (1982), la va- 
leur maximatle des terres agricoles de la province etait de 
365 $ |'acre. Toutefois, bien que cette valeur varie, l’evalua- 
tion vise surtout a determiner la valeur relative de chaque terre 
en Alberta. A cette fin, chaque champ est cote par rapport 
aujx meilleurs champs de la province en fonction de qualites 
jugees importantes sur le plan des revenus agricoles poten- 
tiels. On evalue donc le groupe de sol, le sol superficiel, Ie 

sous-sol,'la texture du sol. la topographie, la pierrosite, la 

quantite de broussailles et divers autres facteurs. Ces. 
qualites, evaluees en pourcentage en fonction du meilleur 
champ, sont multipliées de facon a obtenir une evaluation 
globale par rapport a la production de ce meil_leur champ. 
Dans l'exemple cite, on a estime a 73 % la production du 
champ considere par rapport au meilleur champ. 
Le processus d’evaluation fonciere permet de recueillir des 
données tres detaillées. Lemplacement des marecages, des 
paturages en foret, des bati_rnent_'s et des terres cultivees par 
rapport aux elements physiques est determine. Ce qu’il im- 
porte de noter, c‘est que ces données existent pour chacun 
des 312 O00 quartiers de section agricoles de l'Alberta, 

REC OMMANDAT IONS 
Bien que chaque province recueille des données devalua- 
tion legerement dvifferentes, les evaluat_ions relevent du minis- 
tere des Affaires municipales dans la plupart des provinces. 
De plus, des données normalisees sont recueillies par Statis- 
tique Canada aupres de chaque municipalite canadie_nne. A 
la lumiere de ces faits, il est propose que les ministeres 
federaux concernes (Environnement Canada, Agriculture 
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Canada, Statistique Canada), de concert avec les ministeres 
provinciaux des Affaires municipales, effectuent une revision 
des méthodes devaluation rurale de toutes les provinces. 
Cette revision permettrait de coter les méthodes d’evaluation 
rurale et agricole selon les possibilités qu‘elles offrent pour la 
cueillette de données sur |'utilisation des terres. 

Chaque annee, les responsables de Ievaluation fonciere des 
provinces et des territoires se reunissent pendant trois jours 
pour discuter des politiques d'eva|uation. ll est propose que 
la question de la surveillance des changements d'utilisation 
des terres par l‘utilisation des données d‘evaluation munici- 
pale soit inscrite a l’ord,re du jour. On réussira peut-etre, en 
offrant une a_ide technique ou des ressources, a mettre au 
point un outil de surveillance normalise, conforme aux metho- 
des devaluation de la province la mieux c_otee a cet egard. ll 

taut toutefois faire preuve de prudence. Les chercheurs ne 
doivent pas s‘attendr'e que les évaluateurs recueillent des 
données particulierement pertinentes a l'etude des change- 
ments d’utilisation des terres. 

L‘evaluation represente une source de données qui intégre 
des renseignements d'ordre physique, social, juridique et 
economique. Ces données recueillies a des fins de taxation 
municipale sont consignees, verifiees, puis stockees par des 
m_illiers d‘eva,|uateu,rs dans des milliers de municipalites. 
Toutefois, comme elles ne sont pas recueillies de la facon 
dont le souhaitent les analystes des changements d’utilisa- 
tion des terres, ceux-ci ont tendancea ne pas sen servir ou a 
les rejeter, ce qui est ma|_heureux. Il est possible de rattacher 
lelement physique a l'un‘ite de prise de decisions, la ferme. 
Les données devaluation constituent peut-etre un moyen 
pour mieux comprendre la situation et d'en arriver a de_s 
prevision_s plus justes. Grace a la cooperation et a la coordi- 
nation, letude et lutilisation de cette source de données 
pourraient faire progresser sensiblement la recherche sur 
l‘utilisation des terres. 

Alistair Crerar est president du Conseil de l'environnement 
de l'AIberta (Environment Council of Alberta).
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STRATEGIES DE COOPERATION 

QUESTIONS TRAITEES 
- ‘Comment peut—on améliorer les liens entre ceux qui pro- 

duisent et ceux qui utilisent des informations sur les 
changements d’utilisation des terres et la degradation 
des sols? 

- Une meilleure coordination des activites des organismes 
menant des recherches sur l‘utilisatiOn des terres et la 
degradation des sols est-elle s_ouhaitable? Est-elle 
possible? Si oui, quels sont les moyens d'y arriver? 

- Comment peut-on attenuer Ie probleme de l'incom- 
patibilite des données des divers projets, programmes 
et organismes? 

- Les programmes gouvernementaux de surveillance 
sont-ills complementaires, conflictuels, font-ils double 
emploi? Comment peut-on s’assurer que ces pro- 
grammes soient le plus efficaces et le plus complets 
possible? 

- Existe-t-il une tribune permettant d'echanger des infor- 
mations sur les progres, les developpements et les re- 
sultats de la surveillance de l’utilisation des terres et de la 
degradation des sols? Sinon, taut-il en c_reer une et sous 
quelle forme? 

- Comment les gouvernements federal et provinciaux 
pourraient-ils encourager et favoriser, dans le futur, la 
collaboration entre les organismes et la coordination des 
activités de surveillance? 

Au cours de la session reservee aux Strategies de coopera- 
tion, au moins deux des questions ci-dessus ont ete traitees 
en atelier par chacun des groupes de travail. Le compte 
rendu qui suit est donc une compilation des rapports des 
secrétaires des cinq ateliers. Les principaux points traites ont 
ete regroupes sous quatre themes : communications. coordi- 
nation, compatibilite des données et processus de surveil- 
lance et visibilité accrue des programmes de surveillance. 

COMMUNICATIONS 
Dans l‘ensemble, il a ete convenu que les approches de la 
surveillance pourraient étre ameliorees grace a des pro- 
grammes de sensibilisation, a une meilleure communication 
entre ceux qui produisent des données et ceux qui les utili- 
sent et a une meilleure coordination des activités a tous les 
pa_liers. 

La sensibilisation a pour but d‘informer'les utilisateurs de 
données sur le travail et les besoins de ceux qui les produi- 
sent, et vice versa. Elle suppose aussi que le public et les 
politiciens sont conscients de l’i_mportance de la s_urveillance 
de l‘utilisation des terres et de la degradat_ion des sols. Le 
premier defi a relever consiste a informer ceux qui travaillent 
sur le terrain au sujet de la recherche en cours. Divers moyens 
permettant de promouvoir l‘échange d’informations ont été 
analyses. 

Les participants ont suggére la creation d‘un groupe de travail 
par le truchement du Cornlté lntergouvernemental sur la 
recherche urbalne et régiona_Ie (CIRUR). Ce groupe aurait 
pour mandat de créer des canaux de communication inter- 
sectoriels, de constituer un dossier ‘central de renseigne- 
ments sur‘ les changements d’utilisation des terres et sur la 
degradation des sols et de sensibiliser a ces questions ceux 
qui produisent ces intormations et ceux qui les utilisent. 
L’a_n_i_1ual_re ou dossier central portant sur les organismes de 
surveillance et sur la nature de Ieurs programmes devrait 
aussi indiquer le genre de renseignements pouvant etre ob- 
tenus s_e|on les organismes et les programmes et les me- 
thodes util_isees dans chaque programme. Ce document 
pourrait etre a la base d’un réseau d'organismes effectuant 
de la surveillance et servirait a accroitre leur sensibilisation. 
tout en les renselgnant. 

Champs de ceea_les et de tabac, Kingsport (Nouvelle 
Ecosse) 

E. 

W. 

Manning
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A l'heure actuelle, il n'existe pas d'organisme s’occupant de 
promouvoir l’echange d’informations sur les programmes 
de surveillance. II a ete suggere d’organiser des atellers 
annuels a l’écheIon national pour que les chercheurs 
oeuvrant dans le domaine des changements d’utilisation des 
terres et de la degradation des sols puissent echanger des 
informations. Pour atteindre ce but, il faut toutefois prendre 
des mesures a l‘echelon regional et provincial. En fait, on 
a mis l"accent sur la necessite d'organiser des colloques 
reglonaux sur les changements d’utilisation des terres et la 
degradation des sols. Ces colloques s‘adresseraient aux utili- 
sateurs de données. par exemple Ies associations d’ur— 

banistes, d'ingénieurs municipaux et de geographes et les 
universites. Les participants ont aussi indiqué qu'il serait utile 
de diffuser un bulletin portant, par exemple, sur les systemes 
d’information géographique (SIG) utilises en surveillance. Le 
bulletin Land/Terre pourrait eventuellement servir a diffuser 
ce genre de renseignements. 

En ce qui a traita la diffusion d‘in’formations aupres du public, 
des feulllets d’Information pourraient servir a senslbiliser 
Ies gens a la degradation des sols et aux repercussions de 
l'utilisation des terres sur la ressource. On a cite, a titre 
d’exemple de campagne efficace de sensibilisation du pu- 
blic, Ies feuillets publies par le Conseil desproducteurs agri- 
coles du Quebec (comite qui releve du ministere quebecoi_s 
de l‘Agricu|ture, des Pécheries et de l‘Alimentat,ion) sur la 
degradation des sols. 

COORDINATION 
Certains programmes gouvernementaux de surveillance sont 
effectivement complementaires, alors que d’aut’res sont con- 
flictuels et/ou font double emploi. Cependant, le chevauche- 
ment des donnees est parfois justifie. Ainsi, des programmes 
similaires peuvent etre instaures par des organismes poursui- 
vant des buts differents. Un programme peut servir a trouver 
une reponse rapidement, alors qu’un autre exige plus de 
precision, peu importent Ies délais. Le besoin de coordonner 
Ies activites de surveillance a fait l’unanimite chez les partici- 
pants. Ce,ux—ci ont reconnu que les recommandations formu- 
lees dans la communication de John Girt seraient appli- 
cables. Au depart, il faudrait déflnir clalrefment ce qui doit 
étre coordonné et determiner Ies responsabilites de groupes 
donnes. 

Chaque secteur s’occupant d‘une ressource particuliere, par 
exemple la foresterie ou l'agriculture, semble trouver plus 
efficace de mener ses propres programmes de surveillance. 
Chacun de ces secteurs eftectue de la surveillance pour des 
raisons precises, pour résoudre des problemes qui lui sont 
propres et pour formuler Ies resultats en des termes répon- 
dant a ses besoins. Ces resultats ne sont pas necessairement 
utiles pour d‘autres secteurs ou pour resoudre des conflits 
lors.qu’ils surgissent. ll est toutefois probable que cette 
surveillance sectorielle sera malntenue. 

La necessite d'integrer differents secteurs dans un meme 
programme de surveillance devient evidente dans les regions 
on ces secteurs sont en concurrence pour les mémes terres. 
La surveillance de l'utilisation des terres, c'est-a-dire le 
Programme de surveillance de l'utilisation des terres au 
Canada, doit étre centree sur les interfaces sectorielles. Par 
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contre, dans la surveillance de la degradation des sols, il 

faut procéder a une Integration lnterne de secteurs donnes, 
par exemple l'agriculture. Dans le cas de la degradation des 
sols, les differents paliers de gouvernement devra_ient mettre 
sur pied des programmes complémentaires a l'interieur d'un 
meme secteur. Au cours de la discussion, on a souligne la 
necessite d'integrer les-facteurs physiques, sooiaux et eco- 
nomiques a la surveillance des terres. ll faut maximiser l'utili- 
sation des informations sur la surveillance dans les processus 
d’e|aboration de politiques et de prise de decisions. 

John Girt a suggere qu’un organisme multisectoriel pourrait 
se charger de faire ressortir Ies differences entre les systemes 
de surveillance. determinant du meme coup Ies cas ou des 
comparaisons intersectorielles ne peuvent étre effectuees de 
facon satisfaisante. Un tel organisme n'existe pas encore, 
blen que la Direction genérale des terres et divers comites du 
secteur prive, par exemple le Comite de l'industrie forestiere, 
puissent eventuellement jouer un réle de coordination. ll 

existe cependant plusieurs activites qui, de facon informelle 
et indirecte, Comportent un voletde cooperation et de coordi- 
nation, par exemplerau nIve_au du projet. Les participants ont 
reagi favor'a_blement a cette suggestion. Si une question est 
soulevee au sujet d’un programme anterieur, au palier natio- 
nal ou a |'eche|on local, il faudra pouvoir compter sur une 
certaine forme de collaboration et de coordination pour que 
les ressources financieres et humaines soient reparties 
efficacement. 

Les participants ont convenu qu’un comité ou un organisme 
central de surveillance devait étre charge de voir a cette 
collaboration eta cette coordination. ll aurait la responsabilité 
de constituer le dossier d'information mentionne precedem- 
ment et de dresser la liste des intervenants. Les participants 
ont reconnu que certains groupes et comites déja en place 
pourraient, une fois leur mandat elargi, servir de tribune ou la 
surveillance des changements d’utilisation des terres et de la 
degradation des sols serait discutee. On a suggere la crea- 
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tion de comites techniques qui releveraient, par exemple, du . 

Comite interministériel sur les terres (CIT) ou du Conseil cana- 
dien des ministres des ressources et de l'environnement 
(CCMRE). Le Comite canadien de |'inventaire forestier (CClF) 
et le Comite d’experts de la prospection pedologique (CEPP)



constituent des exemples de tribunes d’echa,nge d’informa- 
tions. Les participants ont indique que le comite de surveil- 
lance devrait etre compose de representants d'universites, 
du secteur privé et de groupes d'interets prives, de meme 
que de tous les echelons des organismes gouvernementaux 
interesses. Au cours des discussions, on a suggere de cons- 
‘tituer un nouveau comite plutet que d‘ajouter le dossier de 
l‘utilisation des terres et de la degradation des sols au mandat 
de comites existants. Encore une fois, le CCIF a ete cite en 
tant que modele a suivre dans la creation du comite. En outre, 
il a ete convenu qu’Environnement Canada pourrait evaluer la 
proposition touchant le comite de coordination de la su_rvei|— 
lance des terres et suggerer la meilleure facon de proceder. ll 

faudrait toutefois faire preuve de prudence dans la structura- 
tion de ce comite, car si son administration est inadequate, 
surtout au depart, on risque de perdre des gens et des idees. 

COMPATIBILITE DES DONNEES ET 
PROCESSUS DE SURVEILLANCE 
La necessite de coordonner les activites decoule de l'in- 

quietude que soulevent |’incompatibilite des donnees et la 
normalisation des procedures. Les diverses echelles spa- 
tiales des i_nformations existantes semblent constituer un 
obstacle majeur a l’integration des donnees. Cette situation 
s’ob'serve meme lorsque des attributs semblables sont repre- 
sentes a chacune des echelles. Par consequent, on a recom- 
mande Ia anormalisatlon des_ echelles spatiales des les 
premieres etapes d’un projet cooperatif. 

Bien que l‘on reconnaisse que les donnees sont souvent 
incompatibles, de nombreux participants sont d'avis que le 
probleme est exageré dans plusieurs cas. ll n‘est pas pos- 
sible d'elaborer un systeme de surveillance qui reponde a 
tous les besoins de tous les utilisateurs. Toutefois, pour que le 
plus grand nombre possible de systemes soient convertis en 
un systeme universel de surveillance, des normes doivent 
etre etablies et respectees. Ainsi, des procedures de col- 
lecte de données doivent etre elaborees pour la surveillance 
de l‘utilisation des terres. Ces donnees seront peut-etre 
incompatibles, mais on pourra du moins proceder a des 
analyses qualitatives et a_ des comparaisons si les pro- 
cedures et les definitions sont clairement decrites. Pour que 
les organismes federaux, provinciaux. universitaires et autres 
utilisateurssinteressent a la normalisation de la collecte, de la 
manipulation et de l’e'n'treposage des donnees, une stratégie 
de mise en marche doit etre adoptee a cet effet. ll faut pro- 
mouvoir l’idee, aupres de tous ceux qui travaillent dans la 
surveillance de |'uti|isation des terres, que les bases de 
donnees peuvent etre utilisees par d’autres que ceux qui Ies 
alimentent. Au cours de rencontres personnelles avec les 
differents utilisateurs, on pourra découvrir le genre de 
donnees requises. Des strategies permettjant de n'_ian_ipuler 
des donnees recueillies de fagon a satisfaire les besoins des 
utilisateurs pourraient etre elaborées simultanément. On a 
sou_l_igne encore une fois qu’il fallait constituer un groupe de 
coordination, peut-etre un comite federal-provincial, pour sur- 
veiller ces activites. Comme premiere etape devant mener a 
l’elaboration des normes, on a recommande que le gouverne- 
ment federal se charge de soumettre a l‘approbation des 
parties interessees des normes qui pourraient eventuelle- 
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Mine de potasse, Esterhazy» (Saskatchewan) 
ment etre adoptees. Les provinces, reconnaissant que le 

nombre d'utilisateurs de donnees sur les te_rres est éleve, 
emboiteront le pas. 

Les participants ont suggere que les normes actuelles, 
par exemple les normes geographiques utilisees dans le. 

Systeme national de reference cartographique (SNRC), 
servent de base a l’elaboration des normes de surveillance 
des terres. ll serait probablement plus pratique d'elaborer 
d'abord des normes pour les donnees biophysiques et de les 
integrer ensuite aux parametres socio-economiques. On a 
aussi recommande que ces normes soient structurées de 
fagon a inclure des changements probables et qu‘elles 
soient assez souples pour se preter a des changements 
imprevisibles. 

Dans le cas de la surveillance sectorielle, l‘utilisation de para- 
metres complementaires permettra d'assurer ufne certaine 
base commune dans les regions ou une surveillance multi- 
sectorielle sera nécessaire. II a été convenu qu’il faudrait 
s‘entendre sur une serie de parametres de base pour un 
certain nombre de secteurs mais que ces parametres ne 
devaient pas limiter le nombre de variables a surveiller pour 
un secteur donné. Des sources generates de donnees 
comme la telédétection et les s_ta_tistiques de recensement 
peuvent servir de base a la determination des points com- 
muns, Des organismes comme le Centre canadien de tele- 
detection (CCT) et Statistique Canada, qui produisent ces 
donnees, peuvent compléter le travail d'autres organismes et 
individus sintéressant a la surveillance des terres. Ainsi, le 
tormulaire du recensement du Canada pourrait comporter 
des questions ou les activites humaines seraient reliées aux 
ressources, ce qui permettrait d’integrer plusieurs sources 
d’informations relatives aux terres. 

Les techniques de télédétectlon par satellite permettent 
d'acc'roitre l'efficacite, la compa_tibi_l_ite et la comprehension 
des programmes et des secteurs. Dans l’ensem_ble, les par- 
ticipants ont ete d‘avis qu'en tant que chercheurs surveillant 
les changements d’utilisation des terres, ils doivent faire un 
plus grand usage des donnees de teledetection. Toutefois, il 

fa_ut a_nalyser les coats et les avantages de l‘application de 
ces nouvelles techniques ’av'a'nt qu‘elles ne soient incor- 
porees aux programmes opérationnels de surveillance des 
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terres. Par consequent, Ies programmes de mise en va_le'ur 
et de transfert des techniques, comme ceux menes par les 
centres fédéraux et provinciaux de teledetection, devraient 
faire partie d‘une.strategie globale de surveillance des-terres. 
Des etudes pilotes ont ete menees, mais leur duree est limitee 
et elles ne comportent pas souvent le developpement de 
nouvelles applications. Dans la communication presentee 
par Lawrence Peters, on trouve des exemples ou le Pro- 
gramme de mise en valeur des techniques de teledetection 
du Nouveau—Brunswick a permis de promouvoir l'utiIisation 
de la teledétection dans les projets de surveillance des 
changements dans la province. 

Les participants ont insiste sur la necessite d’e|argir les pro- 
grammes de surveillance des terres afin de tenir compte des 
changements a venir. lls ont reconnu que des donneessur les 
tendances des changements d‘hier a aujourd’hui sont neces- 
saires pour que la gestion actuelle des richesses naturelles 
s’i,nsere dans un contexte precis. Toutefois, pour que la sur- 
veillance des terres puisse exercer une influence accrue sur 
les politiques et les decisions, elle doit pouvoi_r fournir des 
indices sur les tendances a venir. Les participants ont appuye 
les propositions de Chris Bryant au sujet des regions repre- 
sentatives et des stations d'observation des changements. 
En outre, les changements dans les titres de propriete pour- 
raient servir d'indic‘es des tendances futures. Ces informa- 
tions peuvent etre tirees des roles d‘eva|uation fonciere et on 
pourrait peut-étre procéder a un e_chanti|lonnage. 

VISIBILITE ACCRUE DES PROGRAMMES 
DE SURVEILLANCE 
La necessite d‘accroitre Ia visibilite des programmes de 
sufirveillanoe, tant aupres des politiciens que du public, a fait 
l'objet d’u‘n consensus. Pour attei_ndre ce but, les avantages 
que procure la surveillance des terres doivent etre evidents 
pour des groupes comme le CCMRE lorsque les resultats des 
programmes de surveillance doivent servir a trouver une solu- 
tion positive a la question “qui se passe-t-il si?" ou encore a 
prouver que les changements d’utilisation des terres pour- 
raient avoir des consequences desastreuses. Pour le mo- 
ment, les liens entre les changements d’utilisation des terres 
et la degradation des sols d'une part, et les valeurs sociales et 
economiques des terres d’autre part, n‘ont pas encore éte 
definis assez clairernent pour soulever l’i_nterét des politiciens 
a l’egard de la surveillance. Des efforts doivent etre faits pour 
etablir un rapport entre les changements d’utilisation des 
terres et la degradation des sols, et leurs repercussions 
sur l‘economie et l'emp|oi. Les resultats des progra_mrries de 
surveillance doivent etre exprimes en termes socio- 
economiques qui seront utiles aux decideurs. 

ll faudrait attirer l‘attention sur la rareté de certaines res- 

sources, par exemple les terres fruitieres du Niagara. Les 
participants ont convenu qu’il fallait procéder a une surveil- 
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la_nce a l'echelon national et provincial pour replacer la rareté 
relative des ressources et les données locales dans leur 
contexte. De cette facon, Ies programmes pourront etre 
complementaires. 

Les programmes de surveillance doivent etre presentes de 
facon a soulever linterét du public et des politicians. Le terme 
“surveillance" n’est peut-etre pas le plus approprie a cet 
egard, car il a trait a des programmes techniques a long 
terme dont les delais d’application des resultats excedent les. 
mandats electoraux des politiciens. L‘expr'ession “sante 
environnementale" pourrait eventuellement mieux exprimer 
l‘utilite du processus et mieux c.erner l’essence meme des 
objectifs de la surveillance. Dans toute presentation sur la 
surveillance des terres, il faudrait faire etat de la “sante" a long 
terme de l‘environnement et de I’economie du pays. La 
surveillance devrait étre‘ reliee aux mecanismes entourant 
|'obtention de resultats et viser des groupes dinterets precis. 

Les participants ont suggere de soumettre au CCMRE un 
memoire sur I‘importan‘ce que revet la surveillance des 
changements d’utilisation des-terres et de la degradation des 
sols. Ce document devrait etre prepare par un organisme 
representant divers interéts (le gouvernement, lindustrie, les 
universites. etc.). Dans ce contexte, on a souligne la neces- 
site de creer un organisme de surveillance qui informerait les 
politiciens des questions touchant |'utilisation et la degrada- 
tion des terres. La structure la plus appropriee a cet egard 
consisterait en un conseil consultatif sur les terres ou siege- 
raient des representants des producteurs agricoles, des 
proprietaires fonciers, des groupes d'intéréts publics, des 
administrations locales et des gouvernements fédéraux, et 
provinciaux. La degradation des sols devrait apparaitre en 
téte de liste des priorites de ce conseil. En visant la degrada- 
tion des sols plutpt que le sujet plus general de. l’utilisati.0n 
des terres, les pressions exercees aupres du public et des 
politiciens gagneraient en efficacite. On a recommande, pour 
assumer ce role, la mise sur pied d’un autre type d‘orga- 
nisme, soit u'n institut national de |'environ_nement, dont le 
financement serait assure par le secteur privé plutot que par 
le gouvernement. 

Certains participants ont recommande d’inclure la surveil- 
lance des terres dans les strategies provinciales de conser- 
vation. Ces strategies engloberaient une vaste gamame d‘inte- 
rets. allant de ceux» des gens d’affaires a ceux des adeptes de 
la nature, et s'insereraient dans un contexte national plus 
vaste comme celui de la Strategie rnondiale de la conserva- 
tion. On pourrait ainsi constituer une grande base servant 
d'appui a lasurveillance de la qualite environnementale des 
terres du pays et combler les fosses entre les différents 
groupes d’interets afin qu’ils poursuivent des buts communs. 
Grace 21 cet appui, tous les groupes d’interets ser'a,i,ent mieux 
sensibilises aux questions touchant les programmes en 
cours sur l"uti'l'isation des terres.
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ANNEXE C 
GLOSSAIRE 

Analyse numérique Technique intormatisée pour la manipulation de données mathématiques, le tri statistique et la classification 

Arc/Info 

ARDA 

ARIES H 

CANSIM 

CANSIS 

CARIS 

CCIF 

CCMRE 

CCSAC 

CCT 

CCUT 
ca 
CGSP 

CIRUR 

CIT 

Classificateur 
parallélépipéde 

Comaro 

COT 

CT (TM) 

CUM 
oios 

de données numériques 

Marque de commerce d'un type de SIG de l’Environmental System Research Institute (ESRI), Redlands, 
Californie 

Loi sur /’ame’nagement rural et le développement agr/cole (1966); auparavant appelée la Loi sur/a remise en 
va/eu_r et /'ame'nagement des terres agr/"co/es (1961) 

Systeme d‘anaIyse numérique de I’image, disponibie auprés de Dipix Systems Ltd., Ottawa. Ontario 

Systeme canadien dintormation socio-économique, Statistique Canada 

Systeme d‘information sur les sols du Canada, Agriculture Canada 

Marque de commerce d’un type de SlG, disponibie aupres de Universal Systems, Fredericton. 
Nouveau-Brunswick 

Comité canadien de |‘inventaire forestier 

Comité canadien des ministres des ressources et de l'environnement 

Comité coordonnateur des services agricoles du Canada 

Centre canadien de télédétection, Energie, Mines et Ressources Canada. Ottawa, Ontario 

Comité canadien sur l‘utilisation des terres 

Conseil economique du Canada 

Carte généralisée sol-paysage 

Comité intergouvernemental de recherches urbaines et régionales; effectue des échanges d’information 
entre les organismes fédéraux, provinciaux et municipaux qui en sont membres 

Com_ité intermin_istériel des terres 

Moyen permettant de séparer par classes les valeurs des images de pixels selon une simple regle de 
gamme. Un pixel sera inclu dans une classe s'i| tombe dans une gamme donnée; il en sera exclu dans le cas 
contraire 

Marque de commerce d‘un type de SIG, disponibie aupres de Comarc Systems de San Francisco. 
Californie 

Centre ontarien de téledétection, Toronto, Ontario 

Capteur thématique LANDSAT (LANDSAT Thematic Mapper); systeme de capteurs utilise’ pour observer la 
Terre, améliorant la résolution spatiale (30 m), la separation spectrale (7 bandes). la fidélité geométrique et 
la precision radiométrique 

Communaute urbaine de Montreal 

Systeme de correction dimage numérique (Digital Image Correction System); méthode permettant de 
corriger geométriquement les données du balayeur multispectral LANDSAT (distorsion, etc.) 
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Disquette 

EDER 

EIE 

EOSAT 

EUPS 

GOES 

ha 

IBM PC 

Image numerique 

IPO 

IR 

IRT 

ITC 

ITCB 

km 

LANDSAT 

LEG 

Logiciel AutoCAD 

Logiciel SPSS—PC 

L_0i 90

m 
MEIS 

Micro—ordinateur 

Mini-ordinateur 

Disque magnetique souple servant a emmagasiner et a manipuler des donnees; la disquette est inseree de 
facon permanente dans une enveloppe protectrice semi-rigide 

Entente de developpement economique et regional 

Evaluation des incidences environnementales 

Earth Observation Satellite (Corporation); societe creee pour s‘occuper de la mise en marche du Systeme 
de teledetection des terres, qui fournissent une imagerie de haute resolution et des produits informatises 
provenant d’observations multispectfrales globales 

Equation universelle de perte de sols 

Geostationary Operational Environmental Satellite (NOAA/NASA); satellite metéorologique géostationnaire 

Hectare; unite metrique de mesure de superficie égale a 10 000 metres carres et equivalent a 2.471 acres 

International Business Machines Personal Computers 

Representation d'une image par un nombre fini de points discrets 

lnstitut de pedologie de |’Ontario, Guelph, Ontario 

lnfrarouge 

lnstitut de recherche sur les terres, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario 

lnventaire des terres du Canada; relevé détaille sur la capacite et l’uti|lsation des terres, concu pour servir de 
base a la planification des ressources et de l'utilisation des terres (mene en vertu de l'AR_DA) 

lnventaire des terres de la Colombie—Britan'nique — l’|TC modifie pour tenir compte des conditions particu- 
lieres de sol et de climat de la Colombie-Britannique 

Kilometre; unite’ de longueur ou de distance égale a 1000 metres et equivalent a 0,625 mille 

Satellite inhabite (NASA) gravitant autour de la Terre et transmettant des images aux stations receptrices 
terrestres (appelé au paravant ERTS — Earth Resources Technology Satellite); concu principalement pou_r l_a 
collecte de donnees sur les ressources terrestres 

Land Eva_luation Group, University School of Rural Planning and Development, Universite de Guelph, 
Guelph, Ontario 

Auto Computer-Aided Design; logiciel utilise sur IBM PC; les programmes servent a creer, reviser et produire 
sur papier des dessins plutét que des textes 

Statistical Package for the Social Sciences — Personal Computer Software; systeme complet d’analyse ayant 
des fonctions statistiques avancees, traitant des fichiers de données et produisant des rapports sous leur 
forme finale; utilise sur IBM PC 

Lo/‘ sur la protection du territo/"re agr/co/e (1978), Gouvernement du Quebec, R.S.Q. 1978, C.P—4l—1 

Metre; unite de base de longueur du systeme metrique equivalent a 39,37 pouces 

Capteur multispectral a ba_rrettes (Multi—detec_tor Electro—optica| Imaging Scanner/System); capteur concu 
par le CCT, Ottawa 

Systeme informatlsé dont l'unite‘ de traitement est un microprocesseur; comprend un microprocesseur et 
des fonctions d’entreposage, d’entree et de sortie des donnees 

Ordinateur de prix et de taille moyens; ne requiert pas de conditions ambiantes definies comme dans le cas 
de l‘ordinateur central; il a un plus grand nombre de fonctions et est plus puissant qu'un mlcroprocesseur 

1 57



MR 

MRC 
MRNNB 

MSS 

NASA 

NESS 

Ordinateur 
central 

PATR 

PATT 

PIB 

Planix 7 

PNA 

PNB 

PNGOAM 

Procom-2 

PSUTG 

Quartier de section 

Radar 

RADARSAT 

RMR 

RSP 

RTA 

Municipalite rurale 

Municipalite regionale de comte (province de Quebec) 

Ministere des Richesses naturelles du Nou'veau—Brunswick-, Fredericton. Nouveau—Brunswick (devenu re- 
cemment le ministere des Forets. des Mines et de l’Energie du Nouveau-Brunswick) 

Balayeur multispectral (Multispectral Scanner); capte la radiation electromagnetique de la surface de la 
Terre sur quatre bandes etroites du spectre electromagnetique, numerotees de 4 a 7 

National Aeronautics and Space Administration, Etats-Unis 

National Environmental Satellite Service, Washington, DC, Etats-Unis 

Unite centrale puissante multi-utilisateur pouvant traiter a haute vitesse des logiciels complexes. Un 
appareil de cette taille peut comprendre plusieurs elements comme des supports a disquette, des supports 
a bandes et des imprimantes. et requiert habituellement des conditions ambiantes bien definies. L‘entretien 
et l‘exploitation cles ordinateurs centraux necessitent un personnel qualifie en systemes informatiques. 

Programme d'ana|yse des terres rurales; comporte u_ne base de données visant a relier les variables 
economiques aux ressources foncieres; sert a repérer les regions ou les changements d'uti|isation des 
terres rurales sont importants, a determiner la nature et l‘etendue de ces changements de meme que Ieur 
signification par rapport aux tendances observees dans d‘autres regions ou provinces. et a produi_re 
rapidement des statistiques pour appuyer |’elaboration de poiitiques (maintenant appele LANDBASE) 

Programme damelioration des techniques de teledetection; cree en 1983 par le CCT pour aider les 
organismes provinciaux dans l~’adoption de techniques de teledetection 

Produit interieur brut 

Planimetre numerique 

Phototheque nationale de l'air, Ottawa, Ontario 

Produit national brut 

Plan nord-americain de gestion des oiseaux aquatiques migrateurs; entente comportant des lignes direc- 
trices sur les buts a atteindre quanta la gestion des populations d’oiseaux aquatiques et de leurs habitats au 
Canada et aux Etats-Unis

' 

instrument de transfert optique permettant a un interprete d’exp|orer et d’agrandir une serie de données et 
de l'integrer a une deuxieme serie . 

Programme de surveillance de l‘uti|isation des terres au Canada; concu poursurveiller l‘amp|eur, le rythme, 
la nature et Vemplacement des changements d‘utilisati,on des terres au Canada a l’echelon national et 
regional. et pour evaluer |‘impo,rtance des changements d‘utilisation des terres dans une perspective 
nationale et sur le plan du rendernent durable de la ressource 

0.25 mi? ou 160 acres (un quart d‘une parcelle de terre) 

Detection et telemetrie par radio-electricite (Radio Detecting and Ranging) 

Satellite radar canadien mis au point par le CCT et devant etre lance en 1990 

Region metjropolitaine de recensement; renferme la population active d‘un noyau uribanise (ou region 
construite sur une base continue) de 100 000 individus ou plus: entite creee par Statistique Canada et 
habituellement connue sous le nom de la ville la plus importante; englobe des municipalites entieres 
(subdivisions de recensement) 

Relation sol-paysage 

Reserves de terres agricoles; zonage provincial visant a proteger les terres agricoles en Colombia- 
Britannique 
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RU 

Satellite NOAA 

SCF 

SCGI 

SDTC 

SEA 

SGI 

SIDMAP 

SIG 

SIGC 

SIGCB 

SIUTN 

SNRC 

SPANS 

SPOT 

Systems LMS 

TiROS 

Traitement en 
temps reel 

UTCM 

ZTS 

Region urbaine; composante du Programme de surveillance de l’utilisation des terres au Canada (PSUTC), 
Direction generale des terres, Environnement Canada 

Satellite meteorologique de la National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of 
Commerce 

Service canadien des foréts 

Systeme de conception graphique interactif 

Systeme de donnees sur les terres du Canada, Direction generale des terres. Environnement Canada; 
systeme d'entreposage et d'extraction de cartes geographiques informatisees 

Service de l‘environnement atmospherique, Environnement Canada 

Sous—systeme graphique interactit 

(Soil inventory Database for Management and Planning); Base de donnees sur l'inventai‘r‘e des sols 
constituée a des fins de gestion et de planitication ' 

Systeme d’information geographique; systeme concu pour entreposer et man_lpuler des données sur des 
emplacements a la surface de la Terre 

Systeme d’information geographique du Canada 

Systeme dinformation geographique de la Colombie—Britannique 

Serie dinformations sur l’utilisation des terres dans le Nord; serie de cartes fournissant des informations 
tirées de releves de reconnaissance sur des sujets socio—environnementaux comme la faune, les ressources 
halieutiques, l’utiIisation des terres par les autochtones et la classification ecologique des terres, et des 
données socio—econ'omiques et culturelles 

Systeme national de reference cartographique; quadriilage hiérarch_ique couvrant tout le Canada, utilise 
pour la numerotation des cartes 

Marque de commerce d'un type de SIG, disponible aupres de TYDAC Technologies Inc, Ottawa, Ontario 
«Systeme probatoire d‘observation de la Terre, Centre national d’études spatiaies (CNES), France; satellite 
lance en tevrier 1986 

Systeme de mesure lineaire; appareil electronique analogue au processeur d‘images numeriques 

Satellite d‘observatlon infrarouge pour television (Television Infrared Observation Satellite); le satellite de la 
série NOAA actuellement en usage est le TIROS-N dont le capteur principal est un radiometre de tres haute 
resolution (Advanced Very High Resolution Radiometer — AVHRR) 

Mode de traitement de données ou toutes les operat_ions d’analyse sont effectuées simultanement a la 
collecte de donnees 

Unite thermique de croissance du mal's (ou degre-jour) 

Systeme optique pour le transfert de donnees (Zoom Transfer Scope); appareil permettant a un opérateur de voir deux elements. par exemple une photo et une carte, en surimpression 
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