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de Big Bend a été enregistrée le 15 
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PREFACE 

Le Service de la conservation de 
l'environnement et le Bureau fédéral d'examen 
des évaluations environnementales (BFEEE) 
participent activement aux efforts en vue de 
conserver et de gérer les ressources 
renouvelables, d'améliorer la qualité de 
l'environnement et de réduire les incidences 
facheuses des grands projets fédéraux sur le 
milieu. Les résultats du Processus 
d7évaluation et d'examen en matiére 
d'environnement (PEEE) indiquent que la 
collecte de données de base serait non 
seulement utile aux promoteurs de projets mais 
également aux autres participants du processus 
et, de plus, faciliterait la mise en oeuvre du 
PEEE. 

Le relevé écologique du territoire (RET) offre 
un avantage important par rapport aux autres 
types d'inventaire, soit une gamme étendue 
d'interprétations pouvant étre dérivées d'une 
seule base de données. En outre, la nature 
hiérarchique du relevé permet de collecter, 
d'analyser et d'interpréter des données 
générales et détaillées. Cette 
caractéristique s'app1ique directement 5 
l'ana1yse des incidences environnementales en 
général et aux étapes du Processus d'évalua- 
tion et d'examen en matiére d'environnement en 
particulier. 

En plus de fournir les renseignements fonda- 
mentaux requis sur l'environnement, un relevé 
écologique sert également de base de données 
sur 1'é1aboration et la gestion des projets. 
I1 représente également un élément essentiel 
de la surveillance écologique d'un projet. 
Une réduction des cofits du relevé résulte de 
1'intégration des travaux de télédétection et 
des travaux sur le terrain qui caractérise ce 
type de collecte de données par rapport aux 
relevés classiques. Ces facteurs permettent 
des Economies importantes de temps et 
d'argent. 

Les directives abordent different 
points dont l'utilité d'un relevé écologique,_ 
sa réalisation et l'utilisation des données. 

Le présent rapport est divisé en quatre 
parties: 

1. Description du Processus fédéral 
d'évaluation et d'examen en matiére 
d'environnement et d'un relevé écologique 
du territoire. 

2. Planification d'un relevé écologique. 

3. Réalisation du relevé. 

4. Utilisation de la base de données d'un 
relevé écologique du territoire. 

Les premiére, deuxiéme et quatriéme parties 
s'adressent généralement aux concepteurs; la 
troisiéme partie concerne 1e responsable des 
travaux et permet d'établir des normes 
nationales pour la collecte de données 
écologiques sur le territoire. 

Les directives préliminaires peuvent 
étre appliquées maintenant aux études d'impact 
des grands projets. Le groupe d'étude 
responsable de leur élaboration est composé de 
spécialistes du Service de la conservation de 
l'environnement du ministére de 
l'Environnement et du Bureau fédéral d'examen 
des évaluations environnementales. I1 
recueille les commentaires des utilisateurs en 
vue des prochaines révisions. 

Président exécutif 
Bureau fédéral 
d'examen évaluations 
environnementales 

Sous-ministre adjoint 
Service de la 
conservation de 
l'environnement
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PARTIE1 
RELEvé EQOLOGIQUE DU TERRITOIRE EN vus 
DE LA PREPARATION DES EVALUATIONS DES 

INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
1.1 PROCESSUS FEDERALE D’EVALUATION 

ET D’EXAMEN EN MATIERE 
D'ENV|RONNEMENT 

Le Processus fédéral d'évaluation et d'examen 
en matiére d'environnement, établi par déci- 
sion du Conseil des ministres le 20 décembre 
1973 et amendé par celui-ci en février 1977, 
contient la politique du Canada concernant 
l'éva1uation environnementale des diverses 
activités du gouvernement fédéral- 

Le Processus est une méthode qui permet de 
déterminer 5 l'avance l'impact possible 
qu'aura sur l'environnement la réalisation de 
tout projet, programe ou activité fédérale. 
La responsabilité finale de toute décision 
dans le cadre des activités du Processus 
incombe au ministre de l'Environnement et 5 
ses collégues du Conseil des ministres. 

Le but du Processus est d'assurer que les 
repercussions sur l'environnement suite 5 la 
réalisation de tout projet, programme et 
activité fédérale soient évaluées dés le stade 
préliminaire de sa conception avant qu'aucun 
engagement ou aucune décision irrévocable 
n'ait été pris. Toute activité susceptible 
d'avoir un impact important sur 
l'environnement doit étre soumise au ministre 
de l'Environnement pour étre examinée par une 
commission d'évaluation environnementale. 

Par projets fédéraux, on entend ceux proposés 
par un organisme ou un ministére fédéral, ceux 
pour lesquels des crédits fédéraux sont 
demandés et ceux pour lesquels une propriété 
fédérale est en cause. Tout projet dont 
l'origine est extérieure au gouvernement 
fédéral mais qui entraine la participation 
d'un ministére fédéral défini, soit pour le 
financement, soit pour des raisons de propriété, 
entre dans la catégorie des projets fédéraux. 

Le processus met l'accent sur la nécessité 
d'évaluer les incidences environnementales 
aussi bien économiques, techniques ou sociales 
au moment de l'élaboration et de la mise en. 
oeuvre des projets ou programmes. Le 
processus est illustré 5 la figure 1.1 et 11 
est décrit en détail dans le Nouveau guide du 
Processus fédéral d'évaluation et d'examen en 
matiére d'environnement ainsi que dans le 
Guide pour un examen environnementale 
préalable et les Directives pour la 
préparation d'une évaluation environnementale 
initiale, qui on peut se procurer au Bureau 

fédéral d'examen des évaluations 
environnementales (BFEEE), 138 étage, 
Immeuble Fontaine, Hull (Québec), KIA OH3, 
téléphone: (819) 997-1000. 

Un grand nombre de projets importants du 
gouvernement fédéral, actuellement 5 l'étude, 
ont plusieurs points communs. Ils visent 
souvent de grandes étendues de terre et d'eau. 
Ils impliquent des travaux multiples; par 
exemple, la construction d'une centrale 
hydro-électrique peut nécessiter la 
construction de barrages, l'aménagement d'un 
bassin de retenue, la dérivation d'un cours 
d'eau, la construction on 1‘amélioration de 
routes d'accés et d'emprises de lignes de 
transport, ainsi que la création de nouvelles 
collectivités. Les projets sont souvent ’ 

situés dans des régions éloignées pour 
lesquelles les données sur les ressources et 
la dynamique des terres, des étendues d'eau et 
du climat sont fragmentaires. L'expérience 
des derniéres années prouve que certains 
projets sont exécutés dans un délai trés bref 
et impliquent 1'utilisation de capitaux 
importants et d'autres ressources. 

Les promoteurs de grands projets doivent 
réunir des renseignements de base dans un 
court laps de temps. Ces renseignements 
permettent de préparer les évaluations 
environnementales. Les expériences des dix 
derniéres années indiquent que les relevés 
écologiques du territoire ont permis d'obtenir 
une base de données intégrée et équilibrée. 

Ces directives s'app1iquent aux 
- examens et évaluations en matiére d'environne- 
ment et ont pour but notamment d'aider les 
planificateurs et les chargées de projets de 
meme que les spécialistes 5 réunir et 5 
analyser les données environnementales 5 
l'aide de méthodes intégrées et rentables. 
les annexes A et B fournissent des renseigne- 
ments sur les méthodes de relevé écologique 
ainsi que les sources des cartes, des rapports 
et des publications qui peuvent étre utiles 
pour la planification préliminaire. 

1.2 RELEVE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE: 
UTILITE ET AVANTAGES 

I1 existe différentes facons de réunir des 
données écologiques de base et toutes ont leur 
propre utilité. Le relevé écologique du 
territoire (RET) permet de percevoir les 
terres d'une facon holistique, comme un
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écosystéme. Un territoire doit donc étre 
étudié en fonction de cinq éléments princi- 
paux: relief, hydrographie, climat, flore et 
faune, ainsi que des relations qui existent 
entre ces éléments. Un RET convient 
particuliérement aux projets qui nécessitent 
une vaste banque de données environnementales. 

Le relevé écologique consiste 5 examiner et 5 
évaluer l'environnement d'une région afin de 
planifier et de gérer le projet considéré 
d'une facon compatible avec cet environnement. 
Il comprend un exposé sur la raison d'étre et 
l'organisation d'un relevé, la collecte, le 
stockage et l'interprétation des données ainsi 
que des recommandations sur les mesures 5 
prendre. 

Cette méthode intégrée de classification des 
terres offre de nombreux avantages par rapport 
aux multiples études unidisciplinaires d'une 
région. Commes les relevés écologiques 
tiennent compte de l'interaction des pheno- 
ménes naturels, il est plus facile d'évaluer 
de facon précise les incidences environnemen- 
tales dans une région donnée- Cette évalua- 
tion repose d'une part, sur les cartes et la 
description des zones écologiquement impor- 
tantes d'une région (figures 1.2 et 1.3) et 
d'autre part, sur les données rassemblées par 
les chercheurs qui travaillent en étroite 
collaboration. Les relevés écologiques 
offrent également les avantages suivants: 

(i) Les données descriptives de base peuvent 
étre interprétées en fonction d'applications 
multiples; 

(ii) Une équipe intégrée permet de réduire au 
minimum les ressources et les cofits requis; 

(iii) L'utilisation d'une seule série d'unités 
cartographiques et descriptives permet 
d'extraire facilement les données, d'établir 
des comparaisons valables entre les diffé- 
rentes caractéristiques et d'avoir une marge 
de souplesse pour faire l'interprétation des 
données et la modélisation d'autres impacts ou 
plans; 

(iv) Un relevé écologique sert principalement 
5 évaluer les phénoménes écologiques stables 
associés aux processus en cours; par 
consequent, il garde son utilité pour des 
applications ultérieures (par exemple, le 
régime des crues est identique pendant 
plusieurs décennies tandis que le débit réel 
dépend de l'année ou méme du jour et de 
1'heure du relevé). Toutefois, les phénoménes 
dynamiques, tels que la couverture végétale et 
la faune, sont également inclus en vue des 
applications imédiates et de la surveillance 

5 la long terme; 

(v) Un relevé écologique fournit des données 
de base sur l'environnement, lesquelles 
constituent une référence pour les travaux de 
surveillance ultérieurs, et permet également 
de déterminer l'emplacement de stations de 
surveillance permanentes (par exemple, des 
parcelles de végétation, des stations de 
jaugeage des cours d'eau, des stations 
météorologiques, et des points 
d'échantillonnage de la faune aquatique et 
terrestre); 

(vi) Les données sont groupées en un seul 
programme; et 

(vii) Un relevé écologique utilise une 
approche hiérarchisée pour la classification 
des terres, de telle sorte que les données 
peuvent étre détaillées 5 différents degrés, 
selon les besoins. 

1.3 ETAPES PROCESSUS D’EVALUAT|ON ET 
D’EXAMEN EN MATIERE D’ENV|HONNEMENT 

Les relevés écologiques peuvent étre réalisés 
au moment de la conception et de la 
planification d'un projet, dans le cadre de 
l'examen environnemental préalable, de l'éva- 
luation environnementale initiale (EEI) et de 
l'énoncé des incidences environnementales 
(EIE) du PEEE. Chaque étape a des exigences 
différentes mais reliées en ce qui concerne le 
degré de détail, la portée, les délais et les 
cofits. 

Un relevé écologique d'exploration devrait 
étre fait au stade de la conception et de la 
planification du projet afin de tenir compte 
le plus :6: possible des considérations 
environnementales. I1 peut reposer en grande 
partie sur les données existantes et permettre 
surtout d'intégrer les différentes sources 
d'information, d'établir les relations inter- 
disciplinaires et de combler les lacunes de la 
base de données. Ainsi, les incidences 
environnementales néfastes sont évitées dés le 
début, et il ne sera peut-étre plus nécessaire 
de faire une évaluation environnementale 
initiale ou un énoncé des incidences environ- 
nementales. Ce type de relevé assez peu 
cofiteux permet d'avoir une vue d'ensemble 
rapide de la situation, fournit une base de 
données souple en vue des travaux d'interpré- 
tation et d'ana1yse et facilite les premieres 
étapes de la planification d'un projet. Grace 
5 un examen préalable efficace, i1 permet 
d'identifier rapidement les zones potentielles 
de perturbation et méme de réduire les cofits 
et la durée des relevés plus détaillés qui 
peuvent étre éventuellement requis pour la



Figure 1.2: Deux vastes zones écologiquement distinctes, chacune 
ayant ses propres caractéristiques en ce qui concerne les pentes, la 
végétation, l'écou1ement de l'eau et les matériaux et présentant 
qn intérét particulier en ce qui touche 5 la planification, 5 la 
gestion, et aux études d'impacts. 

Figure 1.3: 11 est également possible d'effectuer un relevé 
écologique du territoire lorsque 1'exigent l'uti1isation des 
ressources, la nature des impacts, et le Processus d'examen des 
évaluations environnementales. Ici, on distingue nettement one 
forét clairsemée sur un dép6t fluvioglaciaire propice E la 
croissance des lichens (1), une tourbiére_arborée egalement propice 
5 la croissance des lichens (2), une tourbiére minerotrophe couvert 
de laiches (3), et un peuplement mixte d'arbres rabougris sur un 
esker (4). Dans un relevé moins détaillé, on pourrait regrouper 
les zones 2 et 3 et les zones 1 et 4.



préparation d'un énoncé des incidences 
environnementales. 

Un relevé écologique exécuté dans le cadre de 
l'évaluation environnementale initiale, peut 
étre organisé en fonction des renseignements 
obtenus au stade de l'examen préalable pour 
déterminer le type de répercussions 
potentielles (physico-chimiques, biologiques, 
esthétiques ou sociales), et le moment ofi 
elles se feront sentir par rapport aux princi- 
pales étapes de l'élaboration du projet (par 
exemple, études de terrain, construction, 
exploitation et entretien). L'objectif du 
relevé écologique peut étre alors relié plus 
précisément au projet et 5 ses répercussions 
potentielles ainsi qu'aux zones problémes 
identifiées au cours de l'examen préalable. 
Le relevé doit étre suffisamment détaillé pour 
permettre d'établir si les incidences 
environnementales seront importantes ou 
insignifiantes, d'aprés les critéres établis 
dans le Guide pour un examen environnemental 
préalab1e- 

Dans le premier cas, une analyse détaillé des 
répercussions doit étre faite. Lorsqu'un 

projet est soumis au Bureau fédéral d'examen 
des évaluations environnementales, une commis- 
sion d'évaluation environnementale est formée. 
Cette commission établit des directives en 
vue de la rédaction d'un énoncé des incidences 
environnementales. 

Ensuite, la commission fait analyser l'énoncé 
par des experts et le public, et elle transmet 
ses recommandations au ministre de 
l'Environnement. A ce stade, le relevé 
écologique fournit des informations de base 
utiles aux planificateurs, aux membres de la 
commission et au public. 

En plus de donner une vue générale des réper- 
cussions écologiques, le relevé permet de 
proposer d'autres emplacements, différents 
plans et il identifie les zones d'impact 
éventuelles. Il met l'accent sur 
l'intégration des données environnementales, 
la description des relations écologiques, ses 
causes et ses effets. Le cadre du relevé est 
assez souple pour répondre 5 d'autres 
questions que peuvent se poser les 
planificateurs, les membres de la commission 
et le public.
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PARTIE 2 
PLANIFICATION D’UN RELEVE ECOLOGIQUE 

U TERRITOIRE 
2.1 INTRODUCTION 

Afin d'organiser un relevé écologique du 
territoire, le promoteur doit tenir compte des 
besoins, des objectifs, des délais d'app1ica- 
tion, du financement et de l'utilisation des 
données. Il doit pouvoir garantir que les 
méthodes et les capitaux utilises pendant 
le relevé profiteront 5 la planification et 
5 la mise en oeuvre de son projet. 

Tout d'abord, au cours de la phase initiale de 
planification, il faut évaluer les données 
environnementales existantes et la base de 
renseignements en vue de leur utilisation pour 
la planification du projet et éventuellement, 
pour l'évaluation environnementale initiale 
(EEI) et 1'énoncé des incidences 
environnementales (EIE). 

Il est possible d'établir les objectifs précis 
et les stipulations techniques d'un relevé une 
fois que les données 5 obtenir, les modalités 
(en termes de cofits et de temps) et les moyens 
disponibles sont connus. Un tel relevé 
intégré fournit 5 un cofit tres raisonnable des 
données pouvant étre utilisées (interprétées) 
5 des fins multiples. 

2.2 ETABLISSEMENT DES OBJECTIFS 

2.2.1 Généralités 

L'objectif général d'un relevé est de fournir 
une base intégrée de données environnementales 
pour la planification du projet, ainsi que 
pour l'examen préalable et l'évaluation 
environnementale. Les objectifs particuliers 
sont déterminés en fonction de l'étape prévue 
du Processus d'évaluation et d'examen en 
matiére d'environnement (partie 1), de la 
nature et de l'étape du projet, des besoins en 
données environnementales pour la 
planification du projet, du calendrier et des 
ressources concernées. Les résultats du 
relevé écologique et leur utilité pour le 
promoteur dépendent grandement de la 
définition minutieuse des objectifs et de la 
précision des attributions (notamment lorsque 
les travaux sont exécutés par d'autres 
organismes et que les possibilités de 
modification du relevé sont limitées). 

2.2.2 Etablissement des exigences en 
matiére de renseignements 

Comme mentionne briévement au début les 
planificateurs et les directeurs de projet, ou 
leurs experts-conseils peuvent déterminer les 
répercussions potentielles et les exigences en 
matiére de renseignements grace 5 l'examen 
environnemental préalable. A l'aide du 
Guide pour un examen environnemental préalable 
du Bureau fédéral d'examen des évaluations 
environnementales (BFEEE) et, en particulier, 
du tableau 2.1 de ce rapport, il est possible 
d'associer le type de répercussions et l'étape 
du projet 5 laquelle elles se feront sentir- 
L'examen préalable permet de déterminer les 
exigences en matiére de renseignements (au 
besoin) et la date, notamment pour la 
préparation de l'évaluation environnementale 
initiale. Des directives ont été 
émises par le président du Bureau dans un 
rapport publié en 1976. Elles visent les 
points suivants: 

1) Prospection et production pétroliére et 
gaziére; 

2), Transport linéaire: routes, chemins de 
fer, lignes de transport de l'énergie 
électrique, oléoducs et gazoducs; 

3) Projets hydro-électriques et autres 
aménagements hydrauliques; 

4) Production d'énergie 5 partir de 
combustibles fossiles; 

5) Production d‘énergie nucléaire; 
6) Aéroports; 
7) Ports; 
8) Exploitation miniére; et 
9) Expansion industrielle. 

Si l'examen ou l'éva1uation environnementale 
initiale indique des répercussions impor- 
tantes, le Bureau fédéral d'examen des 
évaluations environnementales sera consulté et 
créera une commission qui déterminera des 
exigences précises en matiére d'information et 
élaborera des directives détaillées 
pour préparer u énoncé des incidences 
environnementales. 

Les besoins d'information reposent sur la 
nature du projet, le type et la complexité du 
milieu et la base de données existante. Toute 
la zone qui fera l'objet d'un relevé, la 
résolution spatiale, le niveau de détail, la 
précision des données et les zones d'étude 
intensive devront étre déterminés. La zone 
relevée peut étre trés vaste (par exemple pour 
la prospection pétroliére et gaziére et les



aménagements hydro-électriques) ou assez 
petite (par exemple pour les aéroports, les 
centrales nucléaires et les ports). Le relevé 
comprend souvent deux parties: 1) des données 
synoptiques pour les grandes zones en vue 
d'éva1uer les répercussions sur de vastes 
régions; et 2) des données détaillées pour des 
zones particuliéres afin de résoudre les 
problémes d'emplacement ou d'établir, soit des 
écosystémes types, soit les relations 
identifiées au cours du relevé général. Par 
exemple, dans les projets de construction 
routiére, les données synoptiques fournissent 
des renseignements sur le meilleur corridor, 
au départ, sur les autres possibilités ou sur 
les modifications 5 apporter, pendant les 
phases ultérieures de la planification du 
projet ou de l'évaluation des répercussions 
environnementales. Les données détaillées 
portent sur les zones écologiques vulnérables 
et les chantiers de construction dangereux. 

Pour les grandes régions (plus de 12,000 
kmz), des levés d'exploration ou de 
reconnaissance sont recommandés pour obtenir 
des cartes 5 l'échelle de 1/125,000 ou moins 
des écorégions, des écodistricts et des 
écosections- Ils permettent d'établir des 
prospectives environnementales pour la région 
et d'évaluer d'autres emplacements ou des 
plans différents- Les écosystémes 
représentatifs susceptibles d'étre modifiés 
par les travaux d'aménagement sont choisis 
au cours du relevé d'échelles de 
1/50,000 et 1/10,000 et parfois de 1/1,000. 
Les cofits augmentent en fonction de l'échelle 
choisie. Gr5ce 5 la nature hiérarchisée du 
relevé, les travaux sur le terrain peuvent se 
limiter 5 certains secteurs des écosystémes 
représentatifs et aux zones vulnérables. Par 
ailleurs, il est possible d'extrapoler les 
données recueillies aux régions non comprises 
dans 1'échantillonnage gréce 5 l'uti1isation 
des techniques de photo-interpretation et de 
télédétection. En régle générale, la collecte 
de données sur le terrain est l'une des phases 
les plus cofiteuses du relevé écologique, 
notamment dans les régions difficiles d'acc5s. 
Le promoteur d'un projet peut réaliser des 
économies importantes en utilisant les plans 
d'échantillonnage du relevé écologique 
hiérarchisé ainsi que des méthodes et des 
moyens d'organisation plus efficaces. Le 
tableau 2.1 constitue un guide d'utilisation 
des cartes du relevé écologique du territoire 
dans le cadre de l'évaluation des incidences 
environnementales.

’ 

2.2.3 Etablissement des contraintes 

L'étendue et les objectifs du relevé 
écologique du territoire sont-déterminés non 
seulement par le site natural mais aussi, par 

les contraintes financiéres et temporelles 
ainsi que par les ressources humaines 
disparilles} les contraintes temporelles 
dépendent strictement des étapes de con- 
ception, de planification et de mise en oeuvre 
du projet considéré. Si, d'une part, la 
plupart des relevés écologiques sont soumis 
aux contraintes temporelles et financiéres du 
projet, d'autre part, la mise en oeuvre des 
travaux peut étre retardée si l'éva1uation 
environnementale initiale et l'énoncé des 
incidences environnementales ne sont pas 
satisfaisants 5 cause d'un relevé incomplet. 
Lorsque les répercussions écologiques ne sont 
pas évaluées correctement ou que les con- 
traintes financiéres et temporelles sont 
excessives, la planification et la conception 
du projet peuvent en souffrir et, alors qu’une 
évaluation environnementale initiale aurait pu 
suffire, il sera peut-étre nécessaire de faire 
un énoncé complet-des incidences 
environnementales. 

I1 ressort des expériences passées que le 
promoteur a intérét de confier 5 une équipe 
pluridisciplinaire et permanente de coordina- 
tion et de gestion, l'élaboration, la surveil- 
lance et l'analyse des résultats du relevé 
écologique du territoire. Toutefois, le 
relevé lui-meme peut étre fait par une 
entreprise privée qui pourra également inter- 
venir plus tard pour assurer ue meilleure 
interprétation des'données. Certaines lignes 
directrices de la partie 3 peuvent, aprés 
avoir été adaptées au projet, servir de condi- 
tions du contrat. Les spécialistes d'Environ- 
nement Canada peuvent conseiller l'équipe 
chargée de la coordination et de la gestion et

s participer a ses travaux. 

2.3COLLECTE ET EVALUATION DES DONNEES 
ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES 

2.3.1 Sources d'information 

Avant de commencer un relevé écologique du 
territoire, il faut évaluer la base de données 
environnementales existante. Elle comprend 
les cartes, les rapports de recherche, les 
statistiques sur l'environnement, et les 
ouvrages publiés sur la région (et sur les 
régions écologiques semblables) ainsi que sur 
les incidences environnementales de projets 
similaires- Les sources d'information (les 
adresses-des organismes figurent 5 l'annexe B) 
comprennent: 

(1) Cartes topographiques 
(ii) Cartes hydrographiques 
(iii) Cartes des régions vulnérables de 

l'Inventaire des terres du Canada



Tableau 2.1 Guide de sélection des cartes en vue d'une 
évaluation des incidences environnementales 

ETAPES DU PROCESSUS D'EVALUATION ET D'EXAMEN EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT* 

ETAPE DU EXEMPLES EXAMEN EVALUATION ENONCE DES 
PROJET DES PREALABLE ENVIRONNEMENTALE INCIDENCES 

ACTIVITES INITIALE ENVIRONNEMENTALES 
CONCEPTION Etude des ressources Ecorégions** 

disponibles; étude de de vastes S/O S/O 
la conception, de régions 
l'importance et du 
potentiel des activités 

PLANIFICATION Choix des zones de Ecodistricts 
GENERALE ressources, des de la région S/O S/0 

corridors, etc. du projet 
Etudes des activités 
connexes 

PLANIFICATION Etablissement des normes Ecodistricts Ecodistricts** Ecosections** de DETAILLEE de conception; choix de de la région des zones la région du 
l'emplacement/de la du projet perturbées projet; 
route, et plan détaillé Ecoéléments des 
des lieux zones perturbées 

AMENAGEMENT Construction - par ex. Ecosections Ecosites de la 
routes, excavations de la région S/O région du projet 

- Ecoéléments des 
zones perturbées 

EXPLOITATION Exploitation miniére, Ecosites de Ecosites de la ET ENTRETIEN circulation, entreposage la région du S/O région du projet; des produits, surveil- 
lance 

projet pour 
choisir des 
écoéléments 

Ecoéléments des 
zones perturbées 

ABANDON Etapes de la fermeture, 
vente, enlévement ou 
abandon de l'équipement 

Ecodistricts 
de la région 
du projet 

Ecosections de 
la région du 
projet 

Ecosections de la 
région du projet; 
Ecoéléments des 
zones perturbées 

* Pour les étapes de planification et de gestion, des données plus détaillées et portant sur des régions plus vastes sont recommandées. 
** Niveau d'observation commandé conformément aux exigences du PEEE. 

Dans ce tableau, on suppose que le projet est évalué selon la description donnée par le BFEEE.
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(iv) Cartes de l'utilisation des terres et 
des possibilites des terres de 
l'Inventaire des terres du Canada 

(v) Releves ecologiques (biophysiques) des 
terres ~ 

(vi) Cartes geologiques et morphologiques 
(vii) Cartes pedologiques 
(viii) Photographies et mosaiques aeriennes 
(ix) Images, cartes et mosaiques obtenues 

par satellite 
(x) Cartes de l'inventaire forestier 

provincial 
(xi) Serie de cartes sur l'utilisation des 

terres dans le Nord 
(xii) Serie de cartes de l'ecologie arctique 
(xiii) Etudes des bassins fluviaux et des 

bassins versants 
(xiv) Donnees sur les oiseaux migrateurs 
*(xv) Rapports du Programme de recherche 

concernant l'utilisation des terres de 
l'Arctique 

(xvi) Atlas provinciaux et nationaux 
(xvii) Cartes des crues 
(xviii) Donnees sur les ressources en eau 
(xix) Donnees climatiques 

2.3.2 Services consultatifs 

Les differents services d'Environnement Canada 
peuvent donner des conseils pour elaborer un 
releve ecologique du territoire- Le Bureau 
federal d'examen des evaluations environ- 
nementales doit etre consulte des la phase 
initiale de la planification du projet- 
Certains experts-conseils se specialisent 
egalement dans ce domaine. Des bureaux 
regionaux d'Environnement Canada offrent des 
services consultatifs pour la realisation des 
releves ecologiques du territoire et de 
l'evaluation des incidences environnementales- 
Ils comprennent: 

a) Administration centrale 

President Executif 
Bureau federal d'examen des 

evaluations environnementales 
133 etage, Immeuble Fontaine 
Hull, Quebec 
KIA OH3 

Directeur, Region Pacifique 
BFEEE 
789 West Pender Street, Room 700 
Vancouver (C-B-) 
V6C 1H2 

Comite canadien de la classification 
ecologique du territoire 
Secretariat 
Direction generale des terres 
Environnement Canada 
Ottawa (Ont.) 
KIA OE7 

b) Comites regionaux de selection et de 
coordination 

Colombie- Secretariat - Comite regional 
Britannique de selection et de coordination 
et Yukon Region du Pacifique 

Service de la protection de 
l'environnement 
Environnement Canada 
100, Kapilano, Parc Royal 
West Vancouver (C.B.) 
V7T 1A2 

Provinces Secretariat - Comite regional 
des Prairies 
et Territoires 
du Nord-Ouest 

Ontario 

Provinces de 
l'Atlantique 

Quebec 

de selection et de coordination 
Region du Nord-Ouest 
Service de la protection de 
l'environnement 
Environnement Canada 
9942 — 108th Street 
Edmonton (Alta.) 
T5K 2J5 

Secretariat - Comite regional 
de selection et de coordination 
Region de l'0ntario 
Service de la protection de 
l'environnement 
Environnement Canada 
25 Rue St. Clair Ouest 
Toronto (Ont.) 
M4T 1M2 

Secretariat - Comite regional 
de selection et de coordination 
Region de l'Atlantique 
Service de la protection de 
l'environnement 
Environnement Canada 
45 Alderney Dr., Queen's Square 
Dartmouth, (N.E.) 
B2Y 2N6 

Secretariat - Comite regional 
de selection et de coordination 
Region du Quebec 
Service de la protection de 
l'environnement 
Environnement Canada 
1550 blvd. Maisonneuve Ouest 
Suite 410 
Montreal, Quebec 
AH3G 1N2



2.4 ELABORATION DU RELEVE ECOLOGIQUE 
INTEGRE DU TERRITOIRE 

2.4.1 Exigences du relevé 

Aprés avoir déterminé les besoins en matiére 
d'information, 1'étape visée du Processus 
d'éva1uation et d'examen en matiére d'environ- 
nement et des contraintes, il faut définir 
le type et la présentation des données 
requises ainsi que le calendrier. L'étude des 
données existantes a indiqué les renseig- 
nements disponibles. Le relevé écologique 
doit donc étre concu pour permettre de 
recueillir les autres renseignements requis. 

Les données existantes se présentent sous 
plusieurs formes, relévent de nombreux 
domaines, et leur degré de précision est 
rarement compatible. Dans la plupart de cas, 
elles ont été recueillies pour répondre 5 un 
objectif précis et ne sont donc pas completes. 
L'incompatibilité et le caractére fragmentaire 
de ces données rendent difficiles la gestion 
et la planification de 1'environnement méme 
dans les régions peup1ées*. En outre, i1 n'y 
a généralement pas de base de données valable 
pour les régions nordiques. Par conséquent, 
les répercussions environnementales, leurs 
causes et leurs effets, de méme que les 
incidences secondaires, ne peuvent étre 
évalués ou analysés de fagon satisfaisante. 
L'intégration aprés coup des bases de données 
(5 la fin des relevés) s'est toujours 
révélée trés difficile tant du point de vue 
technique que du point de vue de 1'organisa- 
tion. L'intégration des données fait donc 
partie du relevé écologique du territoire dés 
sa phase initiale. 

Dans le présent rapport, le relevé écologique 
est traité en tant qu'instrument de soutien de 
l'évaluation des incidences environnementales; 
toutefois, il peut servir 5 tous les aspects 
de la gestion de 1'environnement: 
planification, évaluation des répercussions 
environnementales, mise en oeuvre des plans, 
gestion opérationnelle et surveillance. 

Le relevé écologique du territoire vise 3: 

* Comité canadien de la classification 
écologique du territoire, 1977. Classifica- 
tion écologique (biophysique) du territoire 
dans les régions urbaines. Compte rendu d'un 
atelier, novembre 1976, Toronto. N0 de 
cat. En 73-3/3. Direction générale des 
terres, Environnement Canada, Ottawa. 
(Canada). 
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(1) 

(2) 

intégrer les données existantes (si 
possible); 
combler les lacunes relevées dans la base 
de données et fournir les renseignements 
requis pour la mise en oeuvre du projet; 
signaler les interactions entre les 
différentes disciplines et les 
composantes environnementales; 
fournir des études d'impact (en intégrant 
les composantes physiques et biologiques) 
pouvant étre utilisées 5 toutes les 
étapes de l'élaboration et de la 
planification du projet et servant de 
base a l'extrapo1ation des évaluations 
des incidences environnementales; 
réunir des renseignements complexes dans 
une seule base de données (et sous une 
forme aussi simple que possible); 
définir et localiser les zones 
vulnérables; 
fournir un cadre pour la réalisation 
d'études plus détaillées et pour les 
stations de surveillance; 
servir de canevas pour 1'éva1uation des 
plans de rechange du projet; et 
servir de base pour l'extrapo1ation de 
1'évaluation des incidences 
environnementales. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

2.4.2 Equipe du relevé écologique du 
territoire 

Le choix des membres de l'équipe chargée de la 
réalisation et de la gestion du relevé 
écologique est une étape importante. Les 
résultats du relevé doivent étre traités 
sérieusement. I1 faut donc choisir les 
membres en fonction des impératifs particu- 
liers du relevé et de 1'utilisateur. Le 
groupe doit étre en mesure de bien faire le 
relevé, de renseigner les utilisateurs et de 
participer aussi bien 5 1'évaluation et 5 
1'interprétation des phénoménes qu'§ l'é1abo- 
ration de plans de substitution. La figure 
2.1 indique schématiquement les relations 
entre les équipes de la planification et du 
relevé. 

La planification des travaux reléve du 
promoteur du projet; toutefois, comme la 
préparation des énoncés sur les incidences 
environnementales requiert souvent la 
participation de spécialistes non disponibles 
sur place, 11 peut faire appel 5 un bureau 
d'experts-conseils pour le relevé. Dans ce 
cas, il doit s'assurer que l'équipe de plani- 
fication tient compte de tous les renseigne- 
ments obtenus. Pour les grands projets en 
particulier, le promoteur devrait charger un 
groupe central de gestion de maintenir des 
rapports avec les planificateurs. Ce groupe 
s'occupe de la conception et de la gestion du 
relevé écologique et s'assure que les données
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EQUIP: DE LA 
PLA_Nl_F|CATl0N 
DU PROJET 

EQUIP: cHARcE: 
DU R:L:vE 

GROUPE INTEARSECTORIEL
+ 

EQUIP: CHARGE: DU 
R:L:vE 

EQUIP: DU R:L:vE _ 
EcoLoGIQU: DU TERRITOIRE

' 

Figure 2.1 

répondent aux besoins des planificateurs et 
qu'elles seient utilisées par ceux-ci. Le 
groupe doit étre multidisciplinaire et composé 
de spécialistes dans un grand nombre de 
domaines. Les généralistes doivent 
habituellement recevoir une formation dans une 
discipline précise et avoir une expérience 
pertinente de fagon 5 comprendre les exigences 
et les limites de plusieurs disciplines. La 
composition de 1'équipe chargée du relevé 
refléte les objectifs du projet et du relevé 
écologique. Le nombre de participants varie 
beaucoup selon l'envergure du projet. 
Néanmoins, l'équipe doit comprendre des 
experts dans les domaines suivants: 

(1) géographie physique (sols et reliefs); 
(2) hydrologie (lacs, cours d'eau, marécages, 

etc.); 
(3) climatologie (climat régional et 

microclimat); 
(4) botanique; 
(5) biologie de la faune terrestre et 

aquatique; 
(6) intégration écologique; 
(7) occupation du sol (passée, présente et 

future); 
(8) relations avec l'utilisateur 

(interprétation des données, présentation 
et comunication); et 

(9) gestion du relevé (y compris 
planification, logistique, organisation 
intégrée et liaison avec l'uti1isateur). 

Méme s'il est essentiel que tous ces domaines 
soient représentés, cela ne signifie pas 
nécessairement qu'il y ait un spécialiste pour 
chacun d'entre eux. Ainsi, pour les petits 
relevés, une meme personne peut s'occuper de 
plusieurs domaines; par contre, les grands 

relevés peuvent nécessiter la participation de 
plusieurs spécialistes d'un seul domaine. 

En vue d'assurer 1'intégration des données 
recueillies dans chaque domaine, les membres 
de 1'équipe chargée du relevé écologique du 
territoire doivent étre engagés 3 plein temps 
et leurs bureaux doivent étre situés dans le 
méme immeuble. En effet, on a constaté que le 
travail 5 temps partiel, dans des locaux 
dispersés, entraine de sérieux problémes de 
communication, d'ana1yse et d'intégration des 
données. Pour les grands projets, on 
recommande d'avoir une équipe spéciale dont 
les membres sont 3 plein temps ou 
engagés pour une période déterminée. 

Pour la plupart des relevés, ce sont les 
études sur le terrain qui entrainent les plus 
fortes dépenses, notamment dans le Nord. Par 
consequent, 1'équipe chargée du relevé doit 
bien connaitre les techniques de télédétection 
et d'interprétation des photos aériennes. 
Celles-ci permettent de diviser la population 
échantillonée, de choisir 1'emplacement des 
stations d'échanti11onnage et de surveillance, 
de cartographier les zones écologiquement 
uniformes, d'extrapo1er les renseignements 
recueillis sur le terrain et d'éva1uer les 
incidences environnementales. 

2.4.3 Analzse des cofits 

Les cofits varient beaucoup selon la nature et 
la complexité du relevé, la facilité d'accés 3 
la région, etc. Dans la plupart des cas 
toutefois, les travaux sur le terrain sont 
difficiles et cofiteux. Dans le Nord, notam- 
ment dans les régions éloignées, les dépenses 
relatives 3 ce type de travaux peuvent repre- 
senter 70% du cofit total du relevé, soit en 
général quatre E huit dollars par kilometre 
carré. La difficulté d'accés aux régions et 
les problémes de transport (come dans 
1'Arctique) peuvent facilement doubler les 
cofits. 

Presque tous les relevés fournissent les 
données requises pour la planification du 
projet. Il est possible de prévoir certaines 
incidences environnementales, mais il faut 
généralement entreprendre des relevés plus 
détaillés pour définir les répercussions avec 
plus de précision. Ces-relevés peuvent 
entrainer des cofits de quarante E huit cents 
dollars par kilometre carré. Néanmoins, le 
systéme de références écologiques et la nature 
hiérarchisée du relevé du territoire permet de 
réduire considérablement 1e nombre et 
l'étendue des relevés détaillés. Ces 
estimations ne s'appliquent pas aux études 
spéciales dont les cofits peuvent étre beaucoup 
plus élevés.



PARTIE3 
REALISATION D’UN RELEVE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 
&1INTRODUCflON 

3.1.1 Principales étapes d'un relevé 
écologique du territoire (RET) 

Les relevés écologiques se font en trois 
étapes principales (figure 3.1). La Partie 2 
ports sur la premiere étape et la Partie 4, 
sur la troisiéme. La Partie 3 traite princi- 
palement de la collecte des données - un 
processus intégré incluant la description, la 
comparaison et la synthése des données rela- 
tives aux caractéristiques biologiques et 
physiques du territoire. A ce titre, elle 
s'adresse surtout au personnel sur le terrain 
qui s'occupe des méthodes de classification 
écologique du territoire. 

EXAMEN ozs RASSEMBLEMENT EVALUATIUNS 
aesoms ET DE LA or LA BASE 
nes CDNTRAINTES BASE DE DONNEES DE DUNNEES 

Etapes principales d'un rélevé 
écologique du territoire 

igure 3.1: 

La fagon d'effectuer un relevé écologique du 
territoire (RET) dépend en grande partie des 
conditions établies pendant la premiere étape 
de planification. Pour que le relevé soit 
mené a bonne fin, i1 faut que les besoins de 
l'utilisateur et les contraintes de 
l'enquéteur soient bien comprises, sinon on 
peut ne pas étre en mesure de fournir la gamme 
d'interprétations désirées au cours de la 
troisiéme étape. Etant donné que ces condi- 
tions varient d'un projet 3 1'autre, la fagon 
dont on effectue un RET variera aussi. Donc, 
le modéle de réalisation d'un RET ne pourra 
qu'étre général et global. Certains aspects 
appropriés peuvent étre dégagés du modéle afin 
de les adapter aux circonstances dans 
lesquelles le relevé doit avoir lieu. 

3.1.2 But de la collecte des données 

Dans un RET, la collecte des données est un 
processus intégré. Au lieu de faire ressortir 
un aspect isolé du systéme, elle s'articu1e 
autour de plusieurs composantes, en particu- 
lier la composition et les liens fondamentaux 
qui sous-tendent les écosystémes* naturels ou 
modifiés par 1'homme. Le premier objectif de 
la collecte des données est donc de délimiter 
et de décrire les zones territoriales présen- 
tant, d'un point de vue écologique, des 

similarités importantes et reconnaissables. 
De fagon générale, les caractéristiques 
utilisées pour déterminer les similarités sont 
celles qui sont les plus stables et les plus 
communes des sols, de la géomorphologie, du 
climat, de la végétation, de 1'hydrographie et 
de la faune. Cette méthode permet de normali- 
ser les caractéristiques des écosystémes 
terrestres et elle fournit des unités 
fonctionnelles qui peuvent étre évaluées en 
termes écologiques pour diverses utilisations 
des terres. 

3.1.3 Nivéaux de généralisation 

Quel degré de similarité les zones de terri- 
toire doivent-elles présenter pour constituer 
un écosystéme terrestre distinct? La réponse 
est subjective. Selon le point de vue adopté, 
1'écosystéme peut couvrir de vastes formations 
généralisées comme les prairies d'herbes 
courtes ou la toundra arctique, ou des 
formations généralisées plus restreintes comme 
les marais ou les estuaires et chacune d'entre 
elles présente des caractéristiques 
territoriales, physiques et biologiques 
distinctes. Cependant, ces formations 
different quant au degré de similarité 
globale, les écosystémes plus importants ayant 
tendance 3 étre plus variés et diversifiés en 
termes de caractéristiques. Ces différents 
niveaux de généralisation peuvent étre liés 
entre eux hiérarchiquement. Les unités 
déterminées 5 un niveau fournissent les 
composantes du niveau supérieur. A titre 
d'exemp1e, on peut citer une formation 
généralisée comme les prairies, unité qui 
englobe des formations de niveau inférieur 
come la prairie d'herbes courtes, la prairie 
d'herbes hautes et la prairie mixte. 

Etant donné que ces différences de similarité 
correspondent souvent aux besoins des divers 
degrés de gestion et de planification 
d'uti1isation des terres, le RET est structuré 
hiérarchiquement en fonction des différents 
niveaux de généralisation. Des exemples de 
planification et de gestion et les niveaux de 
généralisation y correspondant approxima- 
tivement figurent au tableau 2.1. 

nu * Le terme ecosystéme" est souvent accompagné 
du qualificatif terrestre afin d'éviter'toute 
confusion avec d'autres termes comme 
écosystéme aquatique, écosystéme animal, etc. 
"Terrestre" est utilisé dans un sens global - 
comprenant des composantes comme 1e sol, la 
roche en place, les dépéts de surface, les 
lacs, les cours d'eau, etc.



uniformes. 

ECOPROVINCE - région de la surface t 
fauniques, de végétati 

ECOSECTION - partie d'un écodistri 

Définitions des niveaux de généralisation. 

ECOSITE - partie d'une écosection, caractérisée par une relative uniformité des matériaux parentaux, 
et de la végétation. 

ECODISTRICT - partie d'une écorégion, caractérisée par des assemblages distincts en ce qui concerne le relief, 
géomorphologie, la végétation, les sols, l'eau et la faune. 

errestre caractérisée par d'importants assemblages de formes de terrain, de régions 
on et de zones hydrographiques, pédologiques et c1imatiques- 

ECOREGION - partle d'une écoprovince, caractérisée par des réactions écologiques distinctes au climat, observées dans la 

végétation, les sols, l'eau, la faune, etc- 

ct, caractérisée par des assemblages-répétés de terrains, sols et végétation. 

la géologie, la 

des sols, de l'hydrographie 

ECOELEMENT - partie d'un écosite, présentant des caractéristiques pédologiques, topographiques, végétales et hydrographiques 

NIVEAU DE GENERALISATION 
Echelle cartographique 
courante* 

EXEMPLES DE REPERES COURANTS 

Géomorphologie Sols Végétation Climat Faune 

ECOREGION 
1 3,000,000 5 141,000,000 

ECODISTRICT 
1:500,000 5 l:125,000 

ECOSECTION 
l:250,000 5 1:50,000 

ECOSITE** 
1:50,000 5 l:I0,000 

ECOELEMENT 
1:10,0oo 5 1:2,5o0 

Grandes formes de 
terrain ou assemblages 
de formes de terrain 
régionales 

Eormes de terrain 
régionales ou assemblages 
de terrain régionales 

Assemblages de formes 
de terrain locales ou 
un forme de terrain 
locale 

Forme de terrain locale 
ou portion de forme de 
terrain 

Portion d'une forme de 
terrain locale ou forme 
de terrain locale ' 

Grands groupes ou 
associations de 
groupes 

Sous-groupes ou 
associations de sous- 
groupes 

Familles ou associa- 
tions de familles 

Séries de sols ou 
associations de séries 

Phases de séries de 
sols ou sériesde sols 

Régions végétales 
ou assemblages de 
régions végétales 

Districts de plantes 
ou assemblages de 
districts de plantes 

Associations de 
plantes-ou assem- 
blages d'associa- 
tions de plantes 

Association on 
communauté de 
plantes 

Pattie d'une 
association de 
plantes ou sous- 
association 

Macroclimat ou 
macroclimat 
limité 

Macroclimat ou 
vaste microclimat 

Vaste microclimat 
5 microclimat 
limité 

Microclimat 
limité 

Microclimat 
limité 

Bassins hydro- 
graphiques 
importants 

Aire de drai- 
nage; qualité de 
l'eau 

Trongons de 
riviéres, lacs 
et rivages 

Subdivision des 
éléments susmen- 
tionnés 

Sections de 
petits cours 
d'eaux 

Assemblages de 
communautés 
fauniques 

Communautés fauni- 
ques ou certains 
habitats particuliers 

Habitats particuliers 
dans une communauté 
ou une communauté 
limitée 

Portions d'une com- 
munauté ou habitats 
de certaines petites 
espéces 

* Les échelles cartographiques ne devraient pas étre prises de fagon trop restrictive, puisqu'elles 
variant avec les objectifs du relevé 

** Plus que les autres, ce niveau est souvent subdivisé en phases pour indiquer un état actuel ou 
temporaire (par ex. 

Tableau 3.1: 
une niche écologlque) 

(biophysique) du territoire. 
Niveaux de généralisation écologique proposés par le Comité canadien de la classification écologique

VT
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Les noms des niveaux de generalisation varient 
selon la documentation; dans cette brochure, 
ce sont les termes utilises par la Division de 
l'evaluation et de la classification ecologi- 
que des terres (Direction generale des terres) 
qui ont ete adoptes. Le tableau 3.1 donne des 
definitions pour chacun des niveaux les plus 
courants. Collectivement, elles pourraient 
etre considerees comme des designations pour 
des zones de territoire de niveaux de genera- 
lisation differents, chacune possedant une 
identite commune reconnue et etablie a partir 
de leur propre modele unifie de caracteristi- 
ques biologiques et physiques. Afin de mieux 
les identifier, on trouvera an tableau 3.1 le 
critére generalement utilise pour reconnaitre 
un niveau particulier. 

La figure 3.2 donne une idee generale de ces 
niveaux. Ces niveaux de generalisation sont 
organises hierarchiquement, par exemple 
l'ecosection est une subdivision de 1'ecodis- 
trict et de ce fait, inclut aussi ses caracte- 
ristiques. Des exemples de ces niveaux de 
generalisation figurent a la fin de cette 
partie. 

3.2 METHODE A SUIVRE POUR 
EFFECTUER UN RET 

On trouvera au tableau 342 une liste de 
certaines activites de chacune des trois 
principales etapes d'un RET. 

3.2.1 Preparation 

Ces travaux sont peut-etre les plus 
importants, puisque c'est 5 ce moment-15 qu'il 
est souvent possible de faire des economies de 
temps et d'argent en ce qui concerne la 
classification. Le stade suivant du RET - 
activites sur le terrain - etant le plus 
onereux des trois, tout ce qui a pour effet de 
reduire le double emploi ou les efforts 
inutiles sur le terrain, contribue 5 une 
meilleure collecte des donnees. A ce stade, 
il faut aussi determiner le calendrier de 
collecte de certains types de donnees. La 
plus grande partie de ce travail devrait etre 
effectuee par le directeur du projet sur le 
terrain. Ce directeur doit etre une personne 
capable de coordonner et d'evaluer les etudes 
interdisciplinaires. 

(A) Determiner le type de travail desire 

Les preparatifs des travaux sur le terrain 
dependent des conditions du projet. Come 
deja mentionne dans la Partie 2, il est tres 
important de connaitre exactement ces 
conditions, 5 savoir: 

Tableau 3.2: 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Resume general de la methode 5 
suivre pour effectuer un RET 

PREPARATION 

Determiner le type de travail desire: 
- choisir le directeur du projet 
- definir clairement les buts et les 

objectifs 
determiner les besoins en main-d'oeuvre, 
temps et argent 

- elaborer un premier calendrier de 
travail 

Preparatifs pour les travaux sur le 
terrain: 
— faire en detail les recherches et les 

etudes de base 
- choisir et consulter l'equipe de travail 

sur le terrain 
- consulter des experts reconnus 
- obtenir les documents, le materiel et 

les permis de travail 
- choisir des normes de description 
- interpreter 3 l'avance les cartes des 

ecosystemes terrestres
, - planifier les travaux d'echantil1onnage 

sur le terrain (horaires, emplacements, 
etc.) 

- voir 3 l'organisation materielle pour 
1'equipe sur le terrain (avions nolises, 
logements, caches de combustible, etc.) 

ACTIVITES SUR LE TERRAIN 

Etude et analyse preliminaires: 
- avoir une idee generale de la region - evaluer les strategies d'echantil1onnage 
Echantillonnage sur le terrain: - recueillir des donnees et modifier s'il 

y a lieu les types etablis 5 1'avance 

ACTIVITES POSTERIEURES 

Analyse et compilation des donnees: 
- analyser et trier les donnees 
Classification des donnees et des 
generalisations ecologiques: 
- etablir et decrire la gamme des 
differents ecosystemes terrestres - preciser les limites des cartes 
Stockage des resultats: 
- etablir des systemes de stockage 

(rapport/carte/ordinateur) 
Evaluation de la base de donnees: 
- fournir des interpretations, etablir des 

plans et des programes de gestion 

- les objectifs et les buts du releve bases 
sur les besoins du promoteur; - le degre requis de precision; - les delais et les contraintes relatives 5 la 
main-d'oeuvre;
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1- les restrictions imposées par 
l'accessibilité, les connaissances 
actuelles, et les travaux sur le terrain, 
etc.; 

- et les besoins de la commission d'évaluation 
environnementale. 

Si ces conditions sont imprécises, elles 
devraient étre clarifiées; la meilleure 
méthode consiste habituellement en une 
discussion avec le promoteur du projet. 

(B) Préparatifs pour les travaux sur le 
terrain: 

Une fois les conditions établies clairement, 
le directeur du projet peut mettre au point un 
calendrier de travail qui réponde aux besoins 
et aux contraintes. Le calendrier doit étre 
souple afin que des modifications soient 
possibles au cours du RET. Ensuite, 1e 
directeur du projet doit établir 1e genre de 
données 5 recueillir, ainsi que la méthode, le 
lieu, la date et les responsables de la 
collecte. Il doit aussi prendre les disposie 
tions nécessaires relativement 5 l'installa- 
tion de l'équipe sur le terrain et au 
matériel. 

(i) Recherches et étude de base 

Méme si on a procédé 5 une rapide étude des 
données et des renseignements existants 
pendant les travaux d'organisation du relevé, 
il est bon, 5 ce stade, d'approfondir les 
recherches. La collecte et le résumé de la 
documentation existante, ainsi que 1'analyse 
des cartes permettent de déceler les lacunes 
dans les données de base sur l'environnement 
et de choisir l'équipe de travail pertinente. 
Des spécialistes connus doivent aussi étre 
consultés - leurs connaissances étant souvent 
une source intéressante d'information. 

Cette évaluation de base permet de déterminer 
les données qui devront étre recueillies par 
le RET. Il faut aussi mentionner les études 
sur les repéres (chronoséquence végétale, 
dynamique de 1'environnement, réaction 5 
l'uti1isation des terres, etc.). 

(ii) Choix de 1'équipe de travail sur le 
terrain . 

Le choix d'une équipe de travail dépend en 
grande partie de la base de données existante,, 
de l'importance de la région étudiée, des 
objectifs, de l'intensité des travaux et du 
type d'environnement. Cependant, dans la 
plupart des cas, l'équipe doit comprendre un 
groupe de spécialistes de toutes disciplines 
pertinentes (voir Partie 2). L'idée générale 
qui sous-tend le choix d'une équipe de travail 

sur le terrain est de s'assurer que le groupe 
est capable, de fagon collective, de respecter 
les besoins et préoccupations de plusieurs 
disciplines plut6t que d'une en particulier. 
Les membres de l'équipe devraient, dans la 
mesure du possible, rester ensemble pendant 
toute la durée des travaux pour avoir une 
perspective intégrée la plus complete 
possible. 

On ne peut trop insister sur le fait que la 
collecte des données dans un RET n'est pas 
simplement la réunion d'un certain nombre de' 
renseignements relatifs a des disciplines 
distinctes; il s'agit p1ut6t d'une approche 
intégrée qui, pour obtenir les résultats 
désirés, nécessite qu'un grand nombre de 
spécialistes travaillent en étroite 
collaboration. 

(iii) Documents de travail, organisation 
matérielle sur le terrain et permis 

Lorsque l'équipe est choisie, ou avant 
dans certains cas, il faut s'occuper des 
documents de travail et du matériel néces- 
saires. Ceci inclut l'acquisition de 
1'imagerie par télédétection (photo aérienne, 
LANDSAT, etc.), cartes de travail, matériel 
(stéréos, nécessaires pour les essais, etc.), 
et les mesures a prendre pour les caches de 
combustible, 1'installation d'un camp, le 
logement et le transport. Presque toute cette 
organisation dépend de la nature du travail 
lui-méme. Par exemple, si les travaux sur le 
terrain sont exécutés dans une banlieue, il 
faut prévoir un camion, des photos aériennes 
au 1/25,000, une carte topographique au 
1/25,000 mais pas de camp: par contre, s'i1 
s'agit de travaux d'exp1oration dans des 
régions éloignées, 11 faudra se procurer des 
images LANDSAT et des photos aériennes a 
petite échelle, du matériel de campement et 
des cartes topographiques au l/500,000 et au 
1/250,000, ainsi qu'un hélicoptére et un avion 
5 voilure fixe pour le transport. 

I1 se peut que des permis soient nécessaires 
pour effectuer des travaux sur le terrain. 
Dans le Yukon et les Territoires du Nord- 
Ouest, par example, il est nécessaire de 
détenir un permis pour toutes activités 
scientifiques. De meme, il serait bon de 
vérifier certains réglements comme celui sur 
les camps éloignés du Yukon. 

(iv) Interprétation préalable de l'imagerie 
et planification des vérifications sur 
le terrain 

L'imagerie par télédétection (par exemple, 
photos aériennes classiques et images LANDSAT) 
devrait étre interprétée 5 l'avance afin



FIGURE 3.2 

PHOTOGRAPHIES OBLIQUES 
REPRESENTATIVES 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Ecorégion PC MN 
Ecodistrict K 
Ecosection ~‘ 
Ecosite 1.1 1.2 1.3 

Ecoélément 1.2.1 1.2.2 

EXEMPLES DE FORMATS DE 
CARTE DE TRAVAIL 

C|l.ASSlFlCAT|ON 
ECOREGION 

Une petite partie de deux écorégions figure sur la 
photographie oblique ci-dessus. Au premier plan, 
figure |‘écorégion de la plaine cétiére (PC), une 
surface Iégérement inclinée qui s’étend le long des 
régions cétiéres de l’Alaska, du Yukon et des Terri- 
toires du Nord—Ouest. Dans la plus grande partie de- 
cette region, on remarquesurtout desrsols humides, 
des- communautés d‘arbustes par touffes et de 
cypéracées rampantes presque continues, ainsi 
qu'unc|imat maritime brumeux et frais-. L’écorégion 
des montagnes du Nord (MN) est au contraire 
recouverte d'une végétation éparse, avec une 
surface cahotique recouverte de matériaux collu- 
viaux. Ci-dessous, la Iimite des écorégions est 
représentée sur cette carte topographique au 
1/1,000,000. 

ECOD|STRlC'l' 
ECOLOGIQUE, pu 'l'ERRlT0lRE 
ECOSECHON ECOSl'l'E ECOELEMENT 

Chaque écorégion peut étre divisée en écodis- 
tricts. Les Iettres en caractéres gras et les Iettres 
blanches sont utilisées pour désigner les unités 
d’écodistrict (ci-dessous- sur |'image LANDSAT) le 
long d'une portion de la Iimite des écorégions de la 
plaine. cotiére et des montagnes du Nord. Ci-des- 
sus, Ie “d" en lettre blanche indique un écodis- 
trict particulier comprenant une chaine de roches 
calcaires anguleuses recouvertes de débris- de 
pierrailles et de» communautés de plantes alpines. 
La lettre “e" indique la Iimite d’un autre écodis- 
trict composé de collines arrondies et peu élevées. 
La roche en place est en grande partie écailleuse; 
la couverture végétale est assez continue et se 
compose de cypéracées et de petits arbustes. 

Les écosections sont des sous-systémes des éco- 
districts - dans ce cas-, une partie de |’écodistrict 
“d" (en Iettres blanche) aété subdivisée en écosec- 
tions. Les écosections “d.1” et “d.3” sont indi- 
quées sur la photo oblique et ci-dessous sur une 
photo aérienne. classique en noir et blanc au 
1/50,000. Dans chaque écosection se trouve un 
assemblage distinct de sol, de forme de terrain, de 
communauté de p|antes- et une hydrographie 
particuliére aux pentes des collines. L’Aassociati'on 
microclimatique est moins visible. 

Les écosections comme “d.1" peuvent étre 
encore subdivisées en écosites, désignés par la 
partie décimale du nombre entier 1. L’écosite 1.1 
est vassocié avec une ligne de faite, des sols mal 
formés dans cette colluvion calcaire trés remaniée, 
des plantes alpines formant une couverture éparse 
et discontinue. Au bas de la pente, l’écosite 1.3 
représente un milieu plus stable dans lequel se 
trouvent des especes de plantes plus variées et en 
plus grand nombre; |’altération du sol est plus 
marquée dans la colluvion. Les unités cartogra- 
phiques sont représentées ci-dessous au 1/25,000. 

L‘é‘coé’/ément est le dernier niveau du systéme de 
classification. L’écosite 1.2 a été subdivisé en 
.écoé|éments 1.2.1 et 1.2.2. La premiére unité carto- 
graphique coincide avec la communauté de lichens 
thallophytes qui couvre lest pinacles de calcaire; 
ces unités sont les vaires de nidification préférées 
des rapaces. L’unité 1.2.2 est une pente colluviale 
exposée et. balayée par les vents on‘: se trouve une 
communauté de dyras; le pergélisol est prés de la 
surface et les sols sont soumis a une cryoturbation 
active. Ces deux unités cartographiques figurent 
ci-dessous au 1/5,000.
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d'étab1ir des unités cartographiques 
préliminaires-pour les niveaux désirés de 
généralisation. A ce stade, la description 
de ces unités consiste principalement 5 noter 
des differences observables dans la 
topograpbie, 1e drainage, l'érosion, la 
couleur, la texture et le modelé du terrain. 
Ces differences permettent de déduire 
certaines caractéristiques-au sujet du 
terrain, de la couverture végétale et des 
habitats fauniques. Ces observations peuvent 
étre codifiées et inscrites sur les unités 
cartographiques individuelles, formant ainsi 
les premiers éléments pour une légende 
cartographique. I1 existe de nombreux textes 
intéressants sur 1'interprétation des photos 
aériennes at £1 serait bon de les consulter 
pour obtenir de plus amples renseignements sur 
la fagon de faire des observations 5 partir de 
ces divers types d'imagerie, par exemple: 
AManua1 of Remote-Sensing, Reeves R.G., A. 
Anson, et D. Lander, 2 volumes, American 
Society of Photogrammetry, 1975, Falls Church 
(Virginie). 

-Un unité cartographique peut comprendre un ou 
plusieurs écosystémes terrestres distincts. 
Les unités cartographiques composées sont 
utilisées principalement pour des raisons de 
commodité car le cartographe peut rencontrer 
des difficultés 1orsqu'i1 doit séparer des 
entités individuelles en régions-ofi des. 
changements ont lieu sur des distances rela- 
tivement courtes. Par exemple, au niveau 
cartographique de 1'écosection, il peut n'€tre 
pas pratique de séparer des écosections indi- 
viduelles se trouvant dans une zone d'eskers, 
de kames et de matériaux organiques. En consé- 
quence, on tend 5 inclure ce type de formation 
dans une unité cartographique, 1e symbole 
utilisé pour codifier ces unités cartographi- 
ques indique habituellement le pourcentage 
relatif de chaque formation. Les-figures 3.3 
et 3.4 donnent des exemples d'unités carto- 
graphiques composées et deux méthodes de 
codage. 

Pendant l'interprétation des photos aériennes, 
il est nécessaire de consulter les autres 
experts de l'équipe, ainsi que la documenta- 
tion disponible et les données de base 
traitant de la région étudiée. Cette inter-. 
'prétation photographique devrait étre effec- 
tuée par le personnel qui se rend sur le 
terrain: des techniciens compétents peuvent 
s'occuper de certains des aspects les plus 
répétitifs et courants de 1'interprétation- 
photographique. Aprés avoir tracé les limites 
des unités cartographiques sur l'imagerie, ces 
lignes devraient étre transcrites sur une 
carte de travail (carte topographique ou 
mosaique photographique); ainsi l‘équipe sur 
le terrain aura une meilleure idée de la 

continuité des cartes, de la diversité et de 
la game des unités. L'échelle des cartes de 
travail devrait correspondre ou étre en 
rapport avec le niveau de généralisation 
considéré. 

Dans certains cas, il peut étre impossible, 
faute de temps, de faire l'interprétation de 
toute la région; cependant, 1'imagerie devrait 
étre examinée et interprétée en partie pour 
permettre 5 l'équipe de se familiariser avec 
la région et ainsi d'élaborer une stratégie 
d'échanti1lonnage. 

Les unités cartographiques établies doivent 
étre vérifiées sur le terrain. Méme lorsque 
la plupart des données-et des renseignements 
désirés ont été recueillis au cours d'études 
unidisciplinaires antérieures, il faut 
vérifier leur exactitude et apporter des 
corrections, s'i1 y a lieu. Lorsqu'on ne 
dispose que de peu de données de base, les 
vérifications sur le terrain fournissent les 
données descriptives. 

L'interprétation préalable des cartes de la 
région relevée aide 5 déterminer une stratégie 
efficace de vérification sur le terrain. Elle 
donne une-idée de la diversité des écosystémes 
terrestres présents et des endroits 
représentatifs pour l'échantillonnage. La 
planification d‘itinéraires courts et 
pratiques entre les points d'échantillonnage 
entraine une diminution du temps passé-sur le 
terrain et des cofits de transport, et permet 
de recueillir un plus grand nombre de données 
descriptives importantes sur les écosystémes 
terrestres identifiés. 

La planification des vérifications sur le 
terrain peut avoir d'autres avantages. Les 
expériences passées de l'équipe sur le terrain 
permettent souvent de déceler des régions qui 
seront probablement trés touchées par le 
projet; des vérifications plus poussées 
devront donc étre prévues dans ces-régions. 

(v) Choix des normes de description 

On doit décrire les caractéristiques 
biologiques et physiques des terres au moins 
5 partir de 1'interprétation préalable. 
Cependant, quelles normes devraient étre 
choisies, et, surtout, pourquoi? 

La normalisation des systémes de description 
des caractéristiques du territoire facilite la 
comprehension; sans ces termes normalisés, les 
travaux des chercheurs risqueraient de n'étre 
pas tout a fait compris ou appréciés. Les 
systémes normalisés aussi sont importants pour 
produire des données de base compatibles; 
étant donné que la collecte de ces données sur
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Figure 3.3 L'unité cartographique Ta-We est une combinaison compliquée de dunes 
barkhanes couvertes de végétation et de sols organiques: il s'agit d'une 
unité cartographique composée. On remarque aussi des inscriptions indiquant 
les pourcentages relatifs (soit 80% et 20% respectivement). C'est une unité 
cartographique simple. 

Figure 3.4: Sur ces deux stéréophotographies, l'unité cartographique G1 est une 
unité simple. Les deux autres unités cartographiques sont composées. Dans 
ce cas, les composantes et les pourcentages relatifs ne sont pas indiqués 
sur la carte mais dans le rapport qui l'accompagne.
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1'environnement se fait 5 partir de la base 
existante, le travail est simplifié si les 
données sont compatibles. De plus, les réper- 
cussions des projets dépassent souvent les 
limites de juridiction et l'absence d'un 
dénominateur commun nuirait 5 la prise de 
décision conjointe.

K 

I1 existe de nombreux systémes pour décrire 
les terrains, les sols, la végétation, les 
caractéristiques climatiques et 
hydrographiques. Les normes proposées ici ont 
été mises au point grace aux efforts de 
spécialistes canadiens et semblent étre, pour 
le moment, les plus appropriées. Chaque 
systéme est assez souple et ne devrait pas 
étre considéré come une contrainte. Ces 
normes sont analysées briévement ici; pour 
plus de détails sur ces systémes, il convient 
de consulter la documentation mentionnée 
ci-dessous. 

(a) Terrain 

Par terrain, on entend habituellement les 
caractéristiques physiques du sol. I1 s'agit 
de la composante la plus permanente et durable 
de la terre.‘ Dans beaucoup de cas, terrain 
est synonyme de "forme de terrain". Etant 
donné que la plupart des levés effectués au 
Canada l'ont été 5 des échelles carto- 
graphiques allant de l/50,000 5 1/250,000, le 
systéme actuel de classification porte plus 
particuliérement sur les "formes de terrain" 
locales. Ce systéme a été établi par la 
Commission géologique du Canada de concert 
avec la Commission canadienne de pédologie. 
Les termes utilisés donnent les origines 
géomorphologiques des matériaux, les 
principaux phénoménes qui ont eu lieu ainsi 
que la forme, l'épaisseur et la texture des 
matériaux. Le premier document mentionné 
ci-dessous traite des éléments de base des 
systémes, tandis que les deuxiéme et troisiéme 
donnent plus de détails. Le quatriéme traite 
plus particuliérement des sols organiques. 

Commission canadienne de pédologie. 1978. 
Classification des formes de terrain, 
Chapitre 17, dans: Le systéme canadien de 
classification des sols, Publication N° 1646 
du ministére de l'Agriculture du Canada, 
Approvisionnements et Services, Hull 
(Québec) KlA OS9, N° de Cat. 
A53-1646/1977 F, $9.00. 

ELUC Secretariat. 1976. Terrain 
Classification System, 55 p., 
Publications, Resource Analysis Branch, 
Ministry of the Environment, Parliament 
Bldgs., Victoria (B.C.), V8V 1X4. 

Fulton, R.J. et N.F. Alley. 1974. Terrain 
Analysis Legend Used in British Columbia, 
dans la série N° 0 de la CET, pp. 15-21, 
Direction générale des terres, Ottawa, 
KlA OE7. 

Zoltai, S.C., F.C. Pollett, K.K. Jeglum et 
G.D. Adams. 1973. Developing a Wetland 
Classification_for Canada, compte rendu de 
la 4th North American For. Soil Conf., 
pp. 497-511. 

On ne dispose pas au Canada d'une documenta- 
tion aussi détaillée sur le systéme décrivant 
les formes de terrain "régionales" (représen- 
tées sur des cartes aux échelles de 1/500,000 
5 1/1,000,000) ou ce qu'on appelle habituelle- 
ment les "divisions physiographiques". 

Ces formes régionales comprennent des phéno- 
ménes tels que des plaines d'argi1e 5 blocaux 
drumlinoides, des plateaux et bassins inté— 
rieurs, etc. - formes de terrain qui 
correspondent aux quatriéme et cinquiéme 
ordres de sol. Pour plus de détails, consulter 
la documentation suivante: 

Hammond, E.H. 1954. Small-Scale Continental 
Landform Maps, Ann. Assoc. Amer. Geog., 
Volume 44, pp. 33-42. 

Fairbridge, R.W. (dir. de publ.) 1968, The 
Encyclopedia of Geomorphology, Reinhold 
Book Corp., New York7(N.Y.), 1295 p. 

»(b) Sols 

D'aprés le Systéme canadien de classification 
des sols, les sols sont des masses naturelles 
qui reflétent les processus de genése du sol 
et les facteurs environnementaux. Ce systéme 
hiérarchique est composé de cinq niveaux: 
ordre, grand groupe, sous-groupe, famille et 
série. L'ordre est le niveau le plus 
abstrait. 

Les sols sont d'abord décrits 5 partir des 
horizons diagnostiques et d'aprés leurs 
propriétés. Les données recueillies compren- 
nent généralement la profondeur et l'épaisseur 
des horizons, la texture, la couleur, la 
température, la pierrosité, 1e réseau hydro- 
graphique, la structure du sol, le pH, etc. 
Le systéme de classification des formes de 
terrain mentionné plus t6t a aussi été adopté 
pour les sols. Les deux documents ci-dessous 
traitent de la classification des sols: 

Commission canadienne de pédologie. 1978. 
Manuel de description des sols sur le terrain. 
Agriculture Canada. Ottawa.



Commission canadienne de pédologie. 1978. L3 systéme canadien de classification des sols, 
Publication N° 1646 du ministére de 
l'Agriculture du Canada, 164 p., 
Approvisionnements et Services, Hull 
(Québec), KIA OS9, N° de Cat. A53-1646/1978, 
$9.00. 

(c) Végétation 

Au Canada, plusieurs systémes de classifica- 
tion de la végétation ont leurs partisans. 
Aucun systéme n'est entiérement satisfaisant, 
étant donné les différences existant d'une 
région a l'autre. Les données sur la végéta- 
tion, quelque soit le systéme adopté 
devraient tenir compte des groupements de 
plantes* en fonction de leurs physionomie, 
distribution, arrangement et successions 
probables. I1 faudrait établir un systéme 
similaire 5 celui des niveaux de généra1isa- 
tion de l'écosystéme terrestre. Bien que les 
termes puissent varier, ces données pourraient 
inclure des groupements de généraux plantes, 
comme des "régions de plantes" (par ex.: la 
tundra arctique), ou des groupements plus 
précis comme des associations de plantes (par 
ex.: associations de pins ponderosa et de 
chiendent). Pour plus de détails, consulter 
la documentation ci-dessous. 

Oosting, H.J. 1956. The Study of Plant 
Communities, W.H. Freeman and Co., San 
Francisco, 440 p. 

Daubenmire, R. 1968. Plant Communities: A Textbook of Plant Synecology, Harper and Row 
Pub1., New York, 300 p. 

Jurdant, M. et al. 1977. Analyse de la 
Végétation, Chapitre 6 dans: l'Inventaire 
du Capital-Nature. Série N° 2 de la 
classification écologique du territoire, 
Approvisionnements et Services, Hull 
(Québec), KIA OS9, $7.00. 

Les fiches des données descriptives sur la 
végétation comprennent normalement: 
- des données sur l'emplacement (le numéro de 

la photo aérienne, les coordonnées de 
Mercator, le numéro d'échanti1lon, la date, 
l'altitude, l'aspect, etc.) 

- la couverture végétale - les espéces dominantes et co-dominantes, 
etc. 

- le degré de variabilité ou de diversité - le stade de développement et la succession 
probable 

* "Groupement" de plantes est utilisé ici dans 
un sens général. 
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- les formes de vie et les structures 
- saisons des plantes dominantes 
- age, hauteur et productivité des peuplements - catégories de couverture végétale 
- perturbation et intensité 

(d) Climat 

Etant donné le manque de stations climatolo- 
giques dans certaines régions du Canada, les 
classifications climatiques sont habituel1e- 
ment effectuées par déduction 5 partir des 
caractéristiques de la végétation ou du sol, 
ou 5 partir de phénoménes comme 1e pergélisol. 
C'est particuliérement 1e cas dans le Nord et 
dans les régions montagneuses trés élevées. 
Dans d'autres cas, ces classifications peuvent 
étre dérivées en extrapolant les données 5 
partir des stations climatologiques provi- 
soires et permanentes. Qu'il s'agisse de 
données provenant de déduction ou d'extrapola- 
tion, les classifications climatiques sont 
généralement appelées "écoclimats" dans les 
travaux du RET. Les catégories macro, meso, 
et micro des écoclimats devraient étre 
décrites lorsque c'est nécessaire, afin 
d'obtenir les détails recherchés. Des données 
comme les précipitations, la radiation, et la 
température peuvent étre extrémement utiles. 
Grace aux travaux du Comité canadien de la 
classification écologique du territoire, un 
systéme de classification des écoclimats est 
en voie de réalisation. En attendant, la 
documentation suivante sera utile: 

Hare, F.K. et M.K. Thomas. 
Canada. 
256 p. 

1974. Climate 
Wiley Pub. of Can. Ltd., Toronto, 

Oliver, J.E. 1973. Climate and Man's 
Environment, John Wiley and Sons Ltd., 
Toronto, 517 p. 

Tosi, J.A. 1964. Climatic control of 
terrestrial ecosystems: a report on the 
Holdridge model, Econ. Geog. 40, pp. 173-181. 

(e) Hydrologie 

L'hydrologie est l'étude des propriétés des 
eaux de surface, souterraines, et présentes 
sous les roches et dans l'atmosphére, et elle 
permet de décrire la distribution et la circu- 
lation de ces eaux. Ce sujet a été traité 
dans plusieurs études écologiques du terri- 
toire. Ces différentes approches sont résu- 
mées et analysées dans le document suivant: 

Welch, D.M. 1978. Land/Water Classification, 
Série N° 5 de la Classification écologique 
du territoire, Approvisionnements et 
Services, Ottawa (Ontario), K1A OS9, $4.50.



(f) Faune 

Il est nécessaire de recueillir des données 
sur la faune et les poissons. Normalement, 
les dénombrements ne se font pas au cours de 
la collecte des données d'un RET. Les 
statistiques de rencensement sont établies en 
grands partie au cours d'études complemen- 
taires ou supplémentaires. Cependant, la 
variété, la distribution, et les habitats des 
espéces peuvent souvent étre déduits a partir 
d'autres données de base (les sols, la végéta- 
tion, l'eau, 1e climat, etc.). Ces renseigne- 
ments peuvent eux-mémes servir 5 indiquer des 
facteurs comme la diversité écologique, la 
productivité, la dynamique et les interac- 
tions, etc. des différents écosystémes 
terrestres. 

Comité canadien de la classification écologi- 
que du territoire. 1980. Land/Wildlife 
Integration, N° 11 de la Série 
Classification écologique du territoire, 
Direction générale des terres, Environnement 
Canada. 

3.2.2 Activités sur le terrain 

Dans cette deuxiéme partie principale du 
processus du RET, la région étudiée est 
observée et les données nécessaires réunies. 

(A) Observation préliminaire 

Avant de procéder 3 un échantillonnage, il est 
bon d'avoir une perspective générale de la 
région qui doit étre relevée. Lorsque la 
région est peu importante, on peut utiliser un 
véhicule automobile; dans des régions plus 
grandes, il peut étre nécessaire d'uti1iser un 
avion. Cette observation peut permettre 
d'atteindre plusieurs objectifs: 

- elle permet 5 l'équipe sur le terrain de se 
familiariser avec le milieu naturel; 

- elle permet d'évaluer le plan d'échanti11on- 
nage sur le terrain et de le rectifier au 
besoin; et 

- elle permet 3 l'équipe sur le terrain de 
vérifier l'interprétation préalable. 

(B) Echantillonnage sur le terrain 

Le nombre et 1'emp1acement des échantillons 
sur le terrain varient d'un projet 3 1'autre. 
Ils sont déterminés par des facteurs comme les 
données désirées, les ressources disponibles 
pour le relevé (temps, argent, années- 
personnes), les données de base existantes, 
1'éche1le cartographique et le niveau de 
généralisation requis, et la complexité du 
milieu naturel. La plupart de ces facteurs 
sont pris en considération au cours de la 
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premiere étape de planification d'un RET. 

L'échanti1lonnage sur le terrain permet E 
1'équipe de décrire les différents écosystémes 
terrestres identifies, en étudiant soit un 
site particulier, soit un transect. Etant 
donné que 1'échantillonnage est un travail 
interdisciplinaire, il faut qu'un groupe 
représentatif des principales disciplines soit 

- présent pour décrire et analyser les régions 
choisies pour l'étude sur le terrain. On 
insiste sur la présence du "groupe" car 
souvent le temps et le transport empéchent 
toute 1'équipe de se rendre sur les lieux 
d'échanti11onnage choisis. I1 est bon de 
préparer 5 1'avance les fiches de données sur 
le terrain, afin d'étre certain que l'on 
disposera des données désirées sur chacun des 
lieux d'échanti11onnage. Une fois l'échanti1- 
lonnage effectué, les coordonnées doivent étre 
notées ou 1'emplacement précis indiqué sur les 
photos aériennes. I1 sera utile de mentionner 
une donnée géographique avec les renseigne- 
ments recueillis. 

3.2.3 Activités postérieures 

Au cours de cette phase finale du processus 
dfun RET, les données sur le terrain doivent 
étre réunies, analysées, mises en forme et 
ordonnées. Les niveaux de généralisation 
écologiques (écorégion, écodistrict, etc.) 
doivent aussi étre analysés et ordonnées. La 
présentation choisie pour les données et les 
généralisations doit étre compatible 5 la fois 
pour l'utilisation et les interpretations. 
Bien que les interprétations soient considé- 
rées comme faisant partie des activités posté- 
rieures, elles seront analysées séparément 
dans la partie 4. 

(A) Compilation des données 

Certains aspects de la collecte des données se 
font difficilement sur le terrain. Les 
analyses des échantillons de sol et d'eau 
ainsi que 1’identification de certaines 
espéces de plantes en sont un exemple. Ces 
données brutes doivent habituellement étre 
analysées au cours de 1'étape des activités 
postérieures. 

Les données recueillies au cours de relevés 
complémentaires peuvent aussi étre intégrées A 
ce stade. En général, les phénoménes dynami- 
ques saisonniers comme les régimes climatiques 
et hydrologiques doivent étre déduits, étant 
donné la briéveté de la période d'étude sur le 
terrain. Dans certains cas, l'uti1isateur 
peut vouloir des renseignements plus précis 
sur ces régimes, d'ofi la nécessité de faire un 
relevé complémentaire pour obtenir des données 
supplémentaires. La section 3.3 traite de
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facon plus détaillée de la collecte des 
données complémentaires. 

(B) Classification des données et des 
généralisations écologiques 

La classification ne commence pas brusquement 
3 ce stade. Au contraire, elle s'élabore 
progressivement au cours des trois phases 
précédentes pour prendre toute son importance 
au moment du travail. V 

La classification de séries de données brutes 
en une hiérarchie de généralisations écologi- 
ques est un signe de dichotomie des écoles de 
pensée. Pour certains, "classification" 
signifie que les écosystémes terrestres d'un 
niveau de généralisation sont dérivés de la 
division logique de niveaux plus généralisés; d'autres pensent qu'e1les sont dérivées de 
l'assemb1age de niveaux plus détaillés. Par 
exemple, un écodistrict pourrait étre formé 
soit en divisant les écorégions, soit en 
assemblant des écosections. En pratique, 11 y a souvent un peu des deux, étant donné que 
chaque fagon de procéder tend 5 appuyer ou 5 
modifier les résultats de l'autre. 

Les définitions sont nombreuses, mais on peut 
dire que la classification est au départ la 
reconnaissance des similarités, puis le 
groupement des phénoménes selon leur ressem- 
blance. Dans le cas du RET, les phénoménes en question sont des "écosystémes terrestres", 
c'est-5-dire des régions qui présentent une 
unité écologique. Ces régions sont 
reconnaissables par leurs caractéristiques 
observables ou supposées (les données sur les 
sols, les formes de terrain, la végétation, 1'hydrographie, la faune, le climat, etc.), appartenant collectivement 5 une bande de 
terrain. L5 ofi ces caractéristiques collec- 
tives différent de facon significative, on trace des limites. Ces lignes délimitent des formations continues d'une unité 5 une autre, plut6t que des changements absolus. Cette transition peut étre une zone relativement 
étroite (comme dans de nombreuses régions 
montagneuses) ou assez vaste (comme dans les régions de plaines). 

Lorsque les données de base sont réunies ou sur le point de l'étre, il est possible de 
procéder aux descriptions appropriées et 
dlétablir les cartes. Cette phase descriptive sera basée sur les résultats de l'étude sur le terrain et sur les données recueillies au cours d'autres enquétes menées dans le cadre du projet. 

Pour les fins de la description, on doit d'abord identifier et caractériser les divers 
écosystémes terrestres qui se trouvent dans la 

région du projet. Les écosystémes terrestres 
peuvent étre identifiés par leurs noms (Eco- 
région de la riviére Beaver ou Ecodistrict du lac Gull); par des nombres ou lettres, seuls 
ou combinés (Ecorégion 1, Ecorégion D, Ecoré- gion D1 ou Ecorégion Peak Mountain D1); ou par d'autres moyens. Le systéme choisi devrait étre compris facilement par l'utilisateur. 
Lorsque le projet nécessite de cartographier 
plusieurs niveaux de généralisation, Ie 
systéme devrait aussi permettre de voir 
facilement les relations existantes entre les niveaux. 

Lorsque les écosystémes terrestres sont iden- 
tifiés selon leurs caractéristiques biologi- 
ques et physiques, les résumés gt les textes détaillés sont utiles; cela donne aux lecteurs 
le choix entre une description rapide et générale ou une description plus détaillée. 
Les résumés peuvent étre sous forme de photo- 
graphies représentatives de la région, d'un 
tableau des caractéristiques dominantes, ou d'un diagramme. Dans le texte, les compo- 
santes individuelles et les relations devraient étre analysées. 

Aprés ou pendant la description des écosys- 
témes terrestres, les lignes établies 5 l'avance devraient étre précisées et la carte de travail sur laquelle ces lignes ont été 
tracées, devrait étre mise au point. Chaque unité cartographique devrait étre ensuite 
accompagnée d'un symbole afin d'indiquer 
1'écosystéme terrestre, chacun devrait étre indiqué. Les symboles des unités carto- 
graphiques peuvent étre représentés par un code simple (un chiffre) ou un code complexe 
donnant une description abrégée de l'unité. 

(C) Stockage des résultats 

Les résultats des travaux sur le terrain et les généralisations écologiques peuvent étre enregistrés sur des cartes, dans des rapports, sur des bandes d'ordinateur, ou une combinai- son de ces supports, selon la nature du 
relevé. Pour des projets peu importants, 
une carte accompagnée d'une légende détaillée peut suffire; pour un projet plus important, comme l'étude du pipeline du Mackenzie, il peut étre nécessaire, pour faciliter la recherche et la manipulation de données, de faire appel au stockage sur ordinateur. Le 
type de stockage des données devrait étre choisi avant tout en fonction de l'utilisa- 
teur. Il devrait permettre de retrouver 
facilement les données ou renseignements 
pertinents, 5 la fois pour des informations 
générales et pour des évaluations 
particuliéres.



(D) Evaluation des données 

Dans la partie suivante, les interprétations 
des informations de base pour diverses utili- 
sations de terres sont étudiées de facon plus 
détaillée. De plus, on trouvera dans la 
Partie 4, la facon d'uti1iser les données de 
base pour effectuer des plans et des projets 
satisfaire les besoins des planificateurs et 
des administrateurs et de choisir une présen- 
tation des renseignements de base que les 
personnes intéressés pourront facilement 
comprendre.

V 

3.3 RELEVES COMPLEMENTAIRES 
SUB LE TERRAIN 

I1 se peut que les données recueillies au 
cours d'un RET soient insuffisantes et qu'il 
faille faire d'autres relevés de zones 
déterminées. Etant donné que ces relevés ne 
sont pas normalement considérés comme une des 
activités sur le terrain d'un RET, ils sont 
traités séparément ici. Néanmoins, les 
relevés complémentaires devraient étre prévus 
au moment de la planification d'un RET et 
faire partie, lorsque c'est possible, des 
activités d'un RET. 

Ces relevés ont pour but de recueillir des 
renseignements sur les composantes environme- 
'menta1es, lesquelles varient souvent considé- 
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rablement en peu de temps; ces variations ne 
peuvent pas étre facilement décrites en détail 
a partir d'un étude limitée sur le terrain. 

Par exemple, les conditions météorologiques, 
les régimes hydrologiques, les caractéristi- 
ques de la qualité des eaux, et les conditions 
limnologiques suivent des cycles quotidiens ou 
annuels; de plus, les populations de poissons 
et la faune varient 5 cause des mouvements et 
migrations quotidiens ou saisonniers, des 
conditions climatiques ou hydrologiques, des 
conditions changeantes des habitats, des 
facteurs biologiques intrinséques, etc. 
que ces variations rendent difficiles la 
collecte des données, 1'uti1isateur a souvent 
besoin de renseignements sur ces composantes 
environnementales. C'est particuliérement 
vrai lorsque des projets risquent d'avoir des 
répercussions sur les regimes hydrologiques, 
la qualité de l'eau, le climat et les popula- 
tions de poissons et la faune ou lorsque ces 
derniers peuvent influer sur le projet. 

Bien 

Les méthodes du relevé complémentaire sur le 
terrain doivent tenit compte des saisons; Si 
l'on veut obtenir des chiffres exacts de 
population, il faut recenser les poissons et 
la faune aux époques de l'année oi les 
habitats sont utilisés. De méme, les données 
climatiques et hydrologiques extremes ne 
peuvent étre obtenues que pendant les saisons 
appropriées et sur plusieurs années.



PARTIE 4 ' 

UTILISATION E LA BASE DE DONNEES D’UN RELEVE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 
4.1 INTRODUCTION 

4.1.1 Etapes du projet et activités 
corresgondantes 

En régle générale, les projets comportent 
plusieurs étapes ayant des répercussions 
environnementales plus ou moins importantes 
selon le cas. Les activités responsables de 
ces incidences (décrites dans le Guide pour un 
examen environnemental préalable du Bureau 
fédéral d'examen des évaluations environne- 
mentales) sont indiquées pour chaque étape du 
projet. Tous ces termes sont utilisés dans la 
présente partie. 

Activités ayant des réper- 
cussions environnementales 

Etapes du projet 

Conception‘ ----- -- Sans objet 
Planification---- Enquéte 
Aménagement ----- -- Construction 
Exploitation ---- -- Exploitation et entretien 
Abandon--‘----F--- Démontage, abandon et 

enlévement de 
l'équipement 

Projets satellites- Activités futures et 
connexes 

4.1.2 Critéres d'évaluation et besoins en 
matiére de données environnementales 

Le Guide pour un examen environnemental 
préalable énumére les six critéres suivants 
utilisés lorsqu'il s'agit de prendre une 
décision concernant les repercussions d'une 
activité sur l'environnement. 

Critéres Explication 

Importance------n- gravité 
Facteur cumulatif-- impact final possible sur 

le plan spatial 
Durée et fréquence- facteur cumulatif (temps) 
Risques——- ———-- probabilité de répercus- 

sions importantes 
Valeur --------- --- appréciation en fonction 

de l'uti1ité de la région

~ 
Atténuation ------ -- solutions de rechange 

disponibles 

Ces critéres ne sont pas limités 5 l'examen 
environnemental préalable; ils s'appliquent 5 
toutes les étapes de l'étude d'impact. Pour 
les cinq premiers critéres, on ne peut évaluer 
les incidences qu'en analysant les activités 
connexes reliées notamment 5 la terre, 3 

l'écologie et aux ressources. Pour le sixiéme 
critére, la collecte de données écologiques 
peut se révéler nécessaire notamment lorsqu'il 
faut dériver des cours d'eau ou enlever le 
sable et le gravier. 

4.2 EVALUATION DE LA BASE DE DONNEES ECOLOGIQUES 
4.2.1 Introduction 

Lorsqu'il faut utiliser une base de données 
écologiques, les planificateurs doivent 
toujours déterminer si elle répond aux 
objectifs du projet. Cette Evaluation 
s'applique aux trois cas suivants: 
- 1orsqu'un relevé a été fait pour un projet 
précis et ses répercussions; - lorsqu'un relevé a été fait dans le cadre 
des étapes de conception et de planification 
du projet; et 

- lorsque les planificateurs du projet peuvent 
utiliser les résultats d'un relevé 
précédent. 

Dans le deuxiéme et troisiéme cas, le plani- 
ficateur peut également utiliser les données 
écologiques pour les différentes étapes du 
Processus d'examen et d'évaluation en matiére 
d'environnement. Lorsque ces données sont 
disponibles dés la phase initiale, elles 
permettent de faire d'importantes économies de 
temps et d'argent car elles indiquent les 
effets nuisibles et rendent possible l'élabo- 
ration de solutions de rechange au cours de la 
conception et de la planification du projet. 
Les sources de données sont indiquées dans la 
Pattie 2. Dans les trois cas, le promoteur 
doit évaluer les résultats du relevé 
écologique du territoire en fonction des 
paramétres suivants: 
- la région visée 
- le niveau de généralisation 
- la game de renseignements pour chaque unité 
cartographiée 

- la fiabilité des cartes et des 
renseignements fournis. 

4.2.2 Région 

Les répercussions environnementales directes 
et indirectes résultent de l'interact1on entre 
certaines activités (voir le Guide pour un 
examen environnemental préalable du Bureau 
fédéral d'examen des évaluations environnemen- 
tales) et certains éléments terrestres-et
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humains (voir les Directives pour la 
preparation d'une évaluation environnementale 
initiale). L'évaluation des répercussions 
potentielles ne s'applique pas seulement aux 
chantiers de construction mais également 5 
l'exploitation des ressources (exploitation 
miniére et forestiére), aux charges (résidus 
miniers ou déchets thermiques de centrales 
électriques) et aux routes d'accés 5 la région 
(poussiére et bruit associés 5 l'utilisation 
des rouges). les répercussions peuvent étre 
indirectes, par exemple lorsque la 
construction d'un corridor routier entraine 
l'ouverture de terrains de chasse et de péche 
sur de nombreux kilometres le long de la route 
ou lorsque la construction d'un barrage réduit 
le niveau de l'eau en aval et nuit ainsi 5 
l'écologie et 5 la productivité des plaines 
d'innondation, des marais et des lacs. 

4.2.3 Niveau de généralisation 

Les niveaux de généralisation du relevé 
écologique du territoire peuvent varier de 
l'écorégion 5 l'écoélément. On choisit un 
niveau plus détaillé pour évaluer les inci- 
dences environnementales lorsque les critéres 
suivants sont particuliérement concernés: (a) 
l'importance des répercussions, (b) les 
risques et (c) la valeur de la région. Par 
contre, on choisit un niveau plus général 
lorsque les critéres suivants; (a) facteur 
cumulatif et (b) la durée et la fréquence des 
répercussions, sont plus particuliérement 
concernés. 

L'étape du projet et les activités connexes 
peuvent également influencer le choix du 
niveau de généralisation. Le promoteur 
du projet peut vouloir évaluer les 
répercussions méme au moment de la conception 
du projet. Pour ce faire, les données 
générales recueillies au niveau de l'écorégion 
seront utiles. Tbutefois, pour les phases 
d'aménagement, d'exploitation et d‘abandon, 
l'analyse des répercussions devra'étre assez 
détaillée (par exemple, au niveau de 
l'écosite). Pour la planification et les 
activités ultérieures, un niveau inter- 
médiaire, comme l'écodistrict, sera 
suffisant. 

Que l'on utilise des données déji recueillies 
ou que l'on établisse une nouvelle base, 11 
faut tenir compte de plusieurs facteurs pour 
choisir un niveau de généralisation pour 
l'évaluation des répercussions environnemen- 
tales. L'élaboration de lignes directrices 
rigides n'est pas possible. Le promoteur doit 
évaluer ces facteurs et faire un choix judi- 
cieux; aprés tout, il n'y a pas plus de quatre 
niveaux d'observation possibles et méme 
souvent, seulement deux ou trois- Lorsqu'il 

n'y a qu'un relevé écologique assez général, 
il faut utiliser les mémes critéres pour 
décider s'il faut compléter la base de données 
existante en faisant un autre relevé. Le 
choix du niveau de généralisation pour 
l‘ana1yse des répercussions peut étre fait en 
se basant sur le tableau 2,1. Le Bureau 
fédéral d'examen des évaluations environne- 
mentales peut également donner des conseils, 
compte tenu de la nature du projet et des 
nombreux facteurs énumérés dans le présent 
-chapitre. 

4.2.4 Gamme des renseignements 

La base de données existante contient-elle 
suffisamment de renseignements pour permettre 
d'évaluer les répercussions? Bien que la 
notion de classification écologique intégrée 
soit clairement définie, la science est encore 
récente. Jusqu'§ maintenant, presque tous les 
relevés ont porté sur les formes de terrain, 
les sols et la végétation, tandis que les 
données sur les ressources en eau, la faune, 
l'utilisation des terres et le climat, étaient 
généralement absentes. ll se peut que le 
promoteur doivent recueillir lui-méme ces 
informations. C'est notamment le cas pour 
le relevé de la faune aquatique et terrestre 
et des ressources en eau qui portent beaucoup 
plus sur des phénoménes dynamiques observés 5 
certains endroits. Le relevé écologique ne 
peut 5 lui seul fournir tous ces 
renseignements, mais 11 peut servir de base 
pour en planifier la collecte. 

L'intégration de nouvelles données thématiques 
5 la base de données existante n'est pas 
toujours facile. En effet, la classification 
écologique intégrée et l'établissement de 
cartes dépendent en partie des différentes 
disciplines associées au projet. Par exemple, 
11 se peut que les données supplémentaires, 
comme celles sur les ressources en eau et la 
faune terrestre, ne puissent étre intégrées 
aux umités cartographiques existantes et aux 
légendes. Le promoteur doit envisager cette 
éventualité et peut trouver une solution 5 ce 
probléme en consultant l'équipe responsable du 
relevé et une équipe unidisciplinaire 
complémentaire. 

4.2.5 Fiabilité 

La fiabilité d'un relevé écologique parti- 
culier désigne sa capacité de fournir les 
données et les réponses nécessaires au promo- 
teur ou au planificateur du projet. Plusieurs 
facteurs interviennent ici. Par exemple, le 
relevé permet-il de combler les lacunes 
observées au moment de l'organisation? Les 
données sont-elles recueillies de facon 5 
réduire au minimum les risques d'erreur? La



méthode utilisée pour recueillir les données 
répond-elle aux normes établies pour chaque 
discipline? Le relevé a-t-11 été fait au bon 
moment et au bon endroit, etc-? Bref, 
- s'agit-il des bonnes données et - les données sont-elles valables? 

Le promoteur ou le planificateur doit s'en 
remettre aux spécialistes pour évaluer le 
relevé en fonction des conditions fixées au 
moment de l'organisation. 

Si un relevé écologique a déja été fait, il 
faut vérifier un autre aspect de la fiabilité 
avant d'uti1iser les données. I1 peut s'agir 
d'un relevé d'exploration ou de reconnais- 
sance, ou encore, d'un relevé détaillé 
correspondant 5 un des niveaux de 
généralisation. Le choix du degré de 
fiabilité est généralement en fonction des 
facteurs suivants: l'élaboration de projets 
précis dans une région donnée, la superficie 
de la région et la nécessité d'une classifi- 
cation plus détaillée du territoire. Dans ce 
contexte, le degré de fiabilité des données 
écologiques dépend du type et de 1'importance 
des travaux réalisés sur le terrain, de la 
compétence de l'équipe et de la spécialité de 
chaque membre. 

Le promoteur doit s'assurer que le niveau de 
généralisation et le degré de fiabilité pour 
lesquels les données ont été recueillies 
correspondent 5 ceux requis par le projet. 
Par exemple, pour la conception et la 
planification régionale de projets récréatifs 
ou de conservation des ressources, il faut 
souvent des données d'inventa1res de 
reconnaissance ou d'exp1oration. Par contre, 
l'uti1isation plus directe des ressources 
nécessite généralement des renseignements plus détaillés. Ainsi, pgur les aménagements 
hydroélectriques, l§“relevé doit porter sur 
une écosection tandis que pour l'exploitation 
forestiére, 11 doit étre fait au niveau de 
l'écosite. Les essais effectués dans ce 
domaine indiquent que le simple agrandissement d'une carte ne permet pas de fournir des 
données précises et pertinentes 5 de plus 
grandes échelles. 

4.3 RELATIONS ENTRE LE PROMOTEUR 
ET L’EQU|PE DU RELEVE 

4.3.1 Responsabilités du promoteur 
Une équipe de spécialistes peut donner de 
multiples interprétations des données. 
Toutefois, le promoteur doit spécifier les 
activités pour lesquelles les répercussions 
devront étre évaluées et, en fonction de ces 
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instructions, les membres de 1'équipe ou le 
promoteur et ses propres spécialistes 
choisiront les données appropriées, feront les 
comparaisons pertinentes et estimeront la 
nature, le lieu et 1'importance des 
répercussions. 

I1 arrive parfois que les données semblent 
peu pertinentes aux membres de l'équipe et 
ceux-ci décident de ne pas les consigner. La 
raison est fort simple: les planificateurs et 
les membres n'ont pas les mémes antécédents ni 
les mémes expériences; ils ont de la 
difficulté 5 évaluer correctement les besoins 
de chacun. L'auteur doit donc définir 
clairement les renseignements qu'il désire et 
le type d'activité prévue. 

Dans la section traitant de 1'organisation 
d'un relevé écologique du territoire, il était 
question de charger un groupe intersectionel, 
(ou une seule personne dans le cas de petits 
projets,) d'assurer la liaison entre le 
promoteur et les spécialistes qui travaillent 
sur le terrain. Ce groupe collabore étroite- 
ment avec l'équipe responsable du relevé afin 
d'interpréter la base de données écologiques. 
Ses fonctions se situent dans le prolongement 
de l'examen environnemental préalable et de 
l'évaluation environnementale initiale déja 
entrepris par l'auteur. 

4.3.2 Responsabilités de 1'équipe chargée 
du relevé 

Les données recueillies au cours du relevé 
écologique semblent souvent complexes 5 
premiere vue. A chaque unité cartographique 
peuvent correspondre quinze ou vingt chiffres 
ou lettres plus des cartes-index et des 
descriptions écrites qui résument_les 
différents points de vue des spécialistes sur l'unité relevée. Cette masse de données peut 
intimider um planificateur, spécialement si 
celui-ci n'est pas familier avec la nature 
multidisciplinaire des données écologiques des 
terres. Alors, c'est la responsabilité du 
practicien d'exp1iquer clairement ses méthodes et les résultats de ses recherches au 
planificateur. Le mécanisme de fonctionnement 
en rapport avec le group intersectionel est 
décrit le seconde partie de cette étude. 

Au cours du relevé écologique, l'équipe peut 
découvrir certaines particularités telles que 
des paysages uniques, une végétation ou une 
faune aquatique ou terrestre inhabituelle, des écosystémes vulnérables, etc. Elle doit les signaler au promoteur, méme s'il n'a pas fait 
de demande expresse 5 ce sujet, par lettre ou dans u rapport spécial, une annexe, etc.



4.3.3 Communication 

Des ateliers ou des sessions de formation 
devront parfois étre organises pour assurer 
une bonne communication entre le planificateur 
et les membres de l'équipe du relevé. Les 
rencontres sont essentielles, que ce soit sur 
le terrain ou ailleurs. S'il s'agit de 
spécialistes d'une entreprise privée ou d'un 
organisme gouvernemental auto-financé, le 
promoteur devra probablement prendre les frais 
de ces rencontres 5 sa charge. Ces dépenses 
constituent toutefois un élément trés impor- 
tant du succés et de l'application adéquate 
d'un relevé écologique. 

4.4 ANALYSE DES DONNEES 

4.4.1 Introduction 

L'analyse des données comprend l'extraction et 
l'interprétation des données 5 partir d'une 
base de données écologiques compléte en vue 
d'obtenir une ou plusieurs séries de données 
décrivant les possibilités, les limites et 
d'autres caractéristiques particuliéres des 
terres situées dans une region relevée. 

Jusqu'5 maintenant, presque tous les relevés 
écologiques ont permis de dresser une série de 
cartes d'unités contigués et d'étab1ir une 
légende détaillée, dix 5 vingt _ 

caractéristiques par unité et une description 
des écorégions, des écodistricts, des 
processus, des particularités, de la 
population, etc. Ces cartes servent de 
référence spatiale et peuvent étre comparées 5 
d'autres données spatiales comme les cartes 
géologiques et climatologiques. Pour les 
grandes bases de données, de telles analyses 
peuvent étre facilitées gr5ce 5 l'utilisation 
de systémes de renseignements géographiques 
informatisés. On peut obtenir de plus amples 
renseignements en s'adressant 5 la: 

Division des systémes de données sur les 
terres du Canada 
Direction générale des terres 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) KIA OE7 
Té1.: (819) 997-2510 

Les légendes, les caractéristiques et les 
classes constituent les données de base 
requises pour comparer les unites carto- 
graphiques en fonction de différents éléments 
observés ou interprétés. Par ailleurs, les 
descriptions et les légendes permettent de 
définir les différentes utilisations des 
données. Une connaissance approfondie de la 
region 5 l'étude, de son écologie, de la 
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dynamique des plantes, du régime des eaux, 
etc. favorise l'uniformité et la qualité des 
interpretations. Il est souvent préférable 
que ce soient les spécialistes qui ont réalisé 
le relevé écologique qui fassent les inter- 
prétations; en effet, gr5ce 5 leur polyva- 
lence, ils peuvent facilement imaginer 
plusieurs plans d'analyse des répercussions. 
Dans certains cas toutefois, le groupe chargé 
d'assurer la liaison est le plus apte 5 
interpréter les données. ' 

4.4.2 Extraction des données de base 

Le relevé écologique du territoire est une 
méthode interdisciplinaire intégrée utilisée 
pour cartographier et décrire des parcelles de 
terre. Le résultat holistique donne souvent 
l'impress1on que les unités sont copliquées 
et quelque peu difficiles 5 Visualiser et 5 
décrire. Ce n‘est toutefois pas le cas. Meme 
si chaque unité représente une entité écologi- 
que, sa description contient des données de 
base réparties selon les différentes disci- 
plines. L'analyse des données écologiques sur 
les terres commence par 1'extraction de 
certaines de ces données. L'entité des uités 
cartographiques devient évidente. C'est 1'un 
des avantages de la classification écologique; 
il n'y a pas de cartes-transparentes 
contradictoires et il est facile de déterminer 
les relations écologiques entre les 
composantes environnementales. 

Certaines caractéristiques sont identifiées 
directement 5 partir de photos aériennes ou de 
cartes topographiques et elles sont 
enregistrées pour chaque unité cartographiée. 

comprennent: En régle générale, elles 

physiographie 
(collines, plaines, 

, ontagnes, etc.) 
-§§ titude 
- relief local 
- pente 
- épaisseur des 

matériaux de surface 
- manifestations en 

surface (pentes, 
formes locales, 
etc.) 

Formes de terrain - (1) 

type générale de la 
végétation (par 
exemple, tundra 
arctique, forét 
mélangée de feuillus, 
etc.) 

- couverture 
- incendies et autres 

perturbations 

(ii) Végétation -



dimensions et forme 
du lac 

- superficie du lac 
- écosystémes 

terrestres riverains 
- insularité 
- condition de drainage 

(c'est-5-dire lacs 
ouverts, restreints 
ou fermés) 

- pente de la plage 
supérieure 

- matériaux du rivage 
- modelé du rivage 
- phénoménes observés 

sur les rives 
- pente de l'avant- 

plage 

(iii) Lacs - 

(iv) Cours d'eau - chenaux 
- rapides, 

etc. 
- longueur 

d'eau et 
riviéres 

- formes d'érosion et 
de sédimentation 

- nombre de petits 
cours d'eau 

obstacles, 

des cours 
des 

utilisation des 
ressources 

- ouvrages, immeubles, 
etc. 

(v) Occupation du sol - 

La répartition détaillée de ces caractéristi- 
ques peut varier selon le nombre de membres de 
l'équipe chargée du relevé, la nature de la 
region 5 l'étude et le type de projet. C'est 
poutquoi aucune série rigide de catégories 
n'est proposée ici. Quelques exemples de 
légendes utilisées pour la classification 
écologique figurent dans la Partie 3. 

La liste de caractéristiques susmentionnées 
n'est pas exhaustive. D'autres données 
fournissent des renseignements recueillis 
directement sur le terrain 5 différentes 
stations de référence, ils peuvent étre 
incorporés aux caractéristiques observées au 
cours de l'interprétation des photos aériennes 
et extrapolés pour chaque unité cartogra- 
phique. I1 s'agit par exemple de données sur 
les divers climats d'une écorégion, l'alti- 
tude, les matériaux de surface et le type de 
végétation qui peuvent permettre de déterminer 
l'association de sols et la chronoséquence 
végétale. Ces caractéristiques dériviées 
comprennent: 

(i) Formes de terrain - genése des matériaux 
de surface 
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- texture des matériaux 
de surface 

(ii) Sols - profondeur 
- pédogénése, 

association 
- pierrosité, texture 
- pH, fertilité 
- pergélisol, turbation 
- régime des eaux 

souterraines 

(iii) Végétation - espéces, phytosocio- 
logie 

- abondance, réparti- 
tion en pourcentage 

- structure, dominance 
- chronoséquence 
- régénération 

(iv) Faune aquatique - 
et terrestre 

habitats (potentiels, 
vulnérables ou spé- 
cialisés) 

- espéces possibles 

(v) l'eau 
lac 

Lacs - qualité de 
- origine du 
- profondeur 
- phénoménes observés 

sur les rives 

(vi) Cours d'eau - régime hydrique 
- teneur en sédiments 

et formes du lit 
- type de chenal (mate- 

riaux du substrat) 

(vii) Ecoclimat - conditions du sol et 
des plantes 

La disponibilité de ces deux listes de données 
écologiques de base dépend du budget, des 
années-personnes, des délais et du nombre de 
spécialistes qui participent au relevé. 
Toutefois,'ces contraintes sont plus fortes 
pour la deuxiéme liste qui requiert des études 
sur le terrain et des services de soutien, 
éléments les plus cofiteux du relevé 
écologique. Néanmoins, la longueur des listes 
témoigne de la souplesse et de la rentabilité 
de la classification écologique, comparative- 
ment aux relevés indépendants. 

L'extraction de données de base permet non 
seulement d'avoir une vue générale de la 
région visée par le projet, mais peut parfois 
servir directement 5 l'évaluation des réper- 
cussions. Il est ainsi possible de prévoir 
que certaines activités auront des effets 
néfastes sur certaines propriétés des sols; 
par exemple, le passage de lourds véhicules 
sur des pentes abruptes, l'aménagement de 
fosses septiques dans des sols peu profonds,



la construction de digues dans les plaines 
d'inondation et 1'enlévement du sable ou du 
gravier sur des plages. Il est rarement 
nécessaire de considérer plus de deux caracté- 
ristiques de la légende et de faire des 
pondérations ou des comparaisons comme c'est 
le cas pour certaines interpretations, dont 
les risques d'érosion, etc. Les relevés 
écologiques constituent donc un moyen facile 
d'évaluer le facteur cumulatif, les risques et 
l'importance de nombreux types de répercus- 
sions environnementales. 

4.4.3 Interprétations 

Comme mentionné aux paragraphes précédents 
on peut extraire des données de base 
pour prévoir certaines répercussions 
notament celles qui ont trait 5 certaines 
conditions naturelles'du territoire. Ces 
prévisions sont généralement faites en 
fonction d'un seuil bien défini au-dessus ou 
au dessous duquel les activités ont des 
répercussions sur l'environnement. Mentionnons 
par exemple les angles critiques provoquant 
une rupture de talus, la texture des matériaux 
de surface provoquant le ruissellement en 
surface et l'érosion, les types de végétation 
augmentant les risques d'incendie, etc. Ces 
prévisions correspondent surtout au critére 
"facteur cumulatif" du Guide pour un examen 
environnemental préalable du Bureau fédéral 
d'examen des Evaluations environnementales, 
car elles sont utilisées pour dresser des 
cartes indiquant la répartition et la 
superficie des unités dans lesquelles ces 
caractéristiques ont été observées. 

Dans de nombreux cas, il faut évaluer non 
seulement le type de répercussions, mais aussi 
l'ampleur. Ces prévisions correspondent aux 
critéres "importance" et "valeur" du Guide, et 
fournissent des renseignements sur plusieurs 
types de repercussions, dont les suivantes: 

(i) Répercussions directes — mesurées en 
fonction de l'ampleur (importance), de 
la vulnérabilité, de la traficabilité, 
etc., ou de la probabilité (risques), 
etc- 

(ii) Répercussions indirectes - soit: 
positives, telles que les activités 
non prévues, comme la chasse rendue 
possible par la construction de routes 
dans une région auparavant inaccessi- 
ble; ou négatives, telles que 
l'impossibilité d'utiliser les terres 
5 des fins multiples lorsqu'un 
réservoir innonde des terres agricoles 
ou forestiéres potentiellement 
productives- 
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De ce point de vue, une bonne étude d'impact 
ressemble 5 la planification intégrée des 
ressources, car les projets connexes ou 
satellites peuvent stimuler la mise en valeur 
des richesses naturelles, influer sur l'utili- 
sation actuelle des terres ou exclure um mode 
d'occupation futur. Les relevés écologiques 
peuvent étre interprétés de facon 5 prévoir 
ces répercussions et 5 prendre les mesures 
nécessaires pour un bon nombre de ces 
facteurs. La liste suivante refléte cette 
souplesse d'interprétation: 

(1) Agriculture 
- possibilités des sols en fonction de 

facteurs limitatifs; 
- possibilités des sols pour les 

cultures diversifiées 
- risques d'érosion du sol 
- problémes de gestion, par exemple 

irrigation, drainage, risques 
d'inondation, etc. 

(ii) Exploitation forestiére 
- productivité potentielle, par example 

par m3/ha/année 
- potentiel pour différentes espéces 
- espéces préférées pour le repeuplement 
- cofit de repeuplement 
- cofits de production des plantations, 

rentablité 
- traficabilité pour les véhicules 

lourds . 

- risques de déracinement par le vent 
- risque d'incendie 
- possibilité de régénération naturelle 
- régénération naturelle aprés la coupe 

rase, espéces concernées 
- régénération naturelle aprés un feu de 

forét 
- possibilité d'accroissement de la 

teneur en sédiments 

(iii) Loisirs extérieurs 
- attrait du paysage 
- points de vue, etc. 
* particularités exceptionnelles 
- navigabilité des cours d'eau pour les 

canots 
- potentiel pour la péche sportive, 

espéces, contingentement des prises 

(iv) Faune terrestre 
- possibilités des terres pour la faune 

ongulée, par exemple Orignauxs 
caribous, etc. 

- possibilités des terres pour les 
animaux 5 fourrure, par exemple 
castors, loutres, martres 

- possibilités des terres pour les 
plantes dont se nourissent les animaux



Cours d'eau et fleuves 
- risque d'erosion ou de sedimentation 

des berges, affouillement du lit, etc. 
- presence de gues 
- aire de ponte et de migration des 

poissons 
- risque, importance et probabilite de 

crues 
- tolerance 5 un accroissement du debit 
- tolerance 5 la regularisation du 
niveau de l'eau et 5 une diminution de 
la teneur en sediments 

- tolerance aux decharges thermiques 

(V) 

(vi) Lacs 
- productivite potentielle 
'- tolerance aux nitrates, aux phosphates 

et aux decharges thermiques 
- risque d'erosion du rivage - profondeur relative de la couche de 

glace 

(vii) Construction d‘ouvrages 
- potentiel pour les agregats 
- type de sol requis pour les 

fondations, les piliers, etc. - risque de deperdition calorifique - traficabilite en fonction de la 
surface du sol - traficabilite_en fonction des pentes 
et du relief local 

- epaisseur des morts-terrains 

4.4.4 Reduction des donnees 

Pour toutes ces interpretations, il faut 
comparer et combiner une ou plusieurs 
caracteristiques en fonction de leur 
importance relative pour une activite 
particuliere et ses repercussions. La 
selection, la ponderation relative et la 
combinaison doivent etre faites en tenant 
compte des donnees de reference recueillies 
sur le terrain par 1'equipe chargee du releve, 
des methodes de mesure du potentiel et des 
limites, comme celles de l'Inventaire des 
terres du Canada, ou des directives 
elaborees pour plusieurs releves ecologiques- 
Ces derniers classent les terres d'apres les 
caracteristiques des unites cartographiques, 
ou combinent plusieurs caracteristiques apres 
ponderation et totalisent les valeurs 
pondérees pour produire une echelle numerique 
du potentiel, des risques, de la 
vulnerabilite, etc. Quelle que soit la 
methode utilisee, 1'interpr5te (le propre 
groupe du promoteur ou l'equipe chargee 
du releve) doit la definir clairement en indiquant: 

- les caracteristiques utilisees et la raison 
pour laquelle elles sont utilisees 
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- les relations entre ces caracteristiques 
(importance et interaction) - 1'inf1uence des intervalles de classes sur 
l'interpretation 

La qualite de l'interpretation peut dependre 
des renseignements recueillis en consultant 
les membres des collectivites locales; en 
effet, ces donnees observees sur le terrain 
pendant de nombreuses annees constituent un 
outil precieux de verification. Les resultats 
de l'etude d'impact doivent étre repartis en 
un nombre limite de categories, generalement 
de trois 5 sept (par exemple, risques eleves, 
importance moderee, etc.). Les interpreta- 
tions finales peuvent etre utilisees par un 
grand nombre de specialistes de differentes 
discip1ines.et par le grand public, notamment 
si ce dernier a participe 5 1'elaboration de 
la methode d'interpretation. 

4.4.5 Examples d'analyse des donnees 
ecologiques sur les terres 

4.4.5.1 Introduction 

Il existe plusieurs methodes d'analyse des 
donnees ecologiques. En voici quelques unes: 
- Analyse unifactorielle: utilisation d'une 

seule caracteristi- 
QUE; 

- Analyse plurifactorielle: addition progres- 
sive de caracteris- 
tiques en fonction 
de l'accro1ssement 
des risques, des 
limites et du 
potentiel, etc. 

- Analyse selective: utilisation de plu- 
sieurs caracteris- 
tiques traitees par 
etapes, un peu comme 
un systéme binaire, 
bien que les deci- 
sions ne soient pas 
restreintes 5 u oui 
ou 5 un non; et 

combinaison arithme- 
tique de plusieurs 
caracteristiques de 
facon 5 indiquer 
l'importance rela- 
tive de chacune. 

- Analyse ponderee: 

4.4.5.2 Analyse unifactorielle 

Des quatre methodes, c'est la plus simple. 
Elle n'utilise qu'une seule caracteristique et 
consiste essentiellement 5 extraire des
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TABLEAU 4.1a: 

Résultatz 
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Facteur...........présence d'aufeis dans 1'unité 
Variable..........type de drainage 
Catégorie.........re1iée 5 la présence d'aufeis 

chaque écodistrict est évalué en fonction de la présence ou de 1'absence d'aufeis 

ANALYSE UNIFACTORIELLE: VULNERABILITE DE L'HABITAT DES POISSONS EN HIVER 

FACTEUR 
Relief 
Moskeg 
Instabilité des pentes 

TABLEAU 4.1b: 

Humidité du sol 
Lacs 
Passages sur les cours d'eau 
Vallées étroites 

VARIABLE 
Relief local 

ANALYSE PLURIFACTORIELLE: 
A LA CONSTRUCTION D'UN PIPELINE 

Matériaux génétiques 

Eau libre 
Processus modificateur 

Superficie du lac 
Densité du drainage 
Type de drainage et relief 
local 

DIFFICULTES ASSOCIEES 

CLASSE 
>500 metres 
Organique 
Mouvement de masse 
Saturé pour de trés longues durées 
>302 
>0.5/km 
Cours d'eau 5 lit et de gravier de 
moins de 300 metres 

CLASSES DE DIFFICULTE SELON L'INCIDENCE PRINCIPALE 0U SECONDAIRE DES CLASSES DANS LA REGION 
Classe 1: Aucune limite sérieuse.-.. Aucune limite due au relief, 5 l'1nstabil1té des pentes ou aux vallées étroites, et aucune limite ou une seule due aux autres facteurs. 
Classe 2: Quelques limites.......... limites dues seulement 5 deux des facteurs suivants: moskegs, humidité du sol, lacs et passages sur les cours d'eau. 

Classe.3: Limites modérées.......... Limites dues 5 trois ou quatre des facteurs suivants: moskegs, humidité du sol, lacs et passages sur les cours d'eau. 

Classe 4: Nombreuses lim1tes........ Difficultés dues au grand nombre de vallées encaissées. 
Classe 5: Grandes difficu1tés....... Vallées encaissées et moskegs, humidité du sol, des lacs ou passages sur les cours d'eau. 
Classe 6: Tree grandes difficultés.. Vallées encaissées et haute altitude. 
Classe 7: Difficultés extrémes...... Vallées encaissées et pentes instables, ou vallées encaissées et altitude élevée et d'autres facteurs. 

TABLEAU 4.1:: ANALYSE SELECTIVE: Rlsobss D'ERos1oN PENDANT LES TABLEAU 4.14: ANALYSE PONDEREE: aEPERcuss1oNs n'uu: xoura rous TRAVAUX DE CONSTRUCTION TEMPS SUR IA FAUNE AQUATIQUE 

Pente Matériaux Humidité du sol Couche active FACTEUR VARIABLE PONDERATION ECHELLE MODELEE TEXTURE EAU LIBRE PROFONDEUR RISQUES
Z JUSQU'AU 

PERGELISOL 
Altitude Altitude moyenne 20 1-10 

Argileux et Fréquemment Forme du terrain Matériaux génétiques 25 1-10 linioneux saturé <39 gm 2 Diamiction >30 cm 7 Végétation Districts végétaux 25 0-10 Abrupt Fibreux Généralement sans >J0 cm 6 Glissement Mésigue ea“ 30 cm 5 Lacs Superficie du lac 30 0-10 Eventail En bloc Fréquemment <30 cm 6 Tablier Rocailleux s'aturé >30 cm 5
_ 

Graveleux cénétalemeng sang <30 cm I. Chaque classe de chaque variable est répartie sur une échelle standard de 0 5 10, cu eau >30 cm 5 de l 5 10 lorsque la classe "absence" ne s'applique pas; ensuite, elle est multipliée par le coefficient de pondération, puis additionnée pour cheque unité. Argileux at Fréquemmen: L'échelle de 0 5 100 Z est ensuite divisée également en sept classes (classe 1, limoneux saturé <3Q gm 7 probabilité élevée, 3 classe 7, faible probabilité de répercusslons). Diamictlon >30 cm 6 7.~“°“-"5 FUWEW‘ Généralement sans <30 Cm 5 Vallonné Mésigue P," 30 cm A 'l‘e'rras'se En bloc Fréquemment <30 cm 5 Rocailleux saturé >30 cm A Graveleux Généralement sans <30 cm 3 eau >30 cm 2 

Argileux et Fréquemment 
limoneux saturé <30 cm 5 Diamiction > 0 cm 5 “BC Fibtéux Généralemem: sans < 0 cm 4 Mésigue eau >.0 cm 3 Horizontal En bloc Fréquemment <.D cm lo Rocailleux ssturé >30 cm 3 Graveleux Génétalement sans <30 cm 2 

>30 in l
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donnees de base comme mentionne precedemment 
(4.4.2). La caracteristique peut etre divisee 
en plusieurs categories, selon les besoins de 
1'uti1isateur. Par exemple, la presence d'un 
sol organique elimine toute activite reliee 5 
la construction; de simples categories comme 
oui/non, presence/absence, suffisent 
amplement. 

L'analyse unifactorielle est illustree 5 la 
figure 4, la qui fournit des donnees recueil- 
lies au cours d'un releve ecologique dans 
le nord du Yukon (Wiken et al, 1978). Ici, la 
presence d'hydrolaco1lytes est importante pour 
les poissons qui passent l'hiver dans l'unite 
de terre consideree (tableau 4.a et figure 
4.1a). Toutefois, certaines evaluations 
peuvent etre reliees 5 une echelle de valeurs. 
Par exemple, les possibilites d'atterrissage 
d'hydravions pour combattre les feux de forets 
peuvent etre determinees en fonction des 
differentes categories de taille des lacs. Le 
nombre de categories d'evaluation depend 
directement de celui des donnees de base. 
Cette methode est particulierement utile pour 
permettre 5 1'utilisateur de connaitre la 
souplesse des donnees recueillies dans un 
releve ecologique ou lorsque les possibilites 
et les limites sont.bien definies. 

4.4.5.3 Analyse plurifactorielle 

Cette methode d'eva1uation des terres a ete 
utilisee par l'equipe de l'Inventaire des 
terres du Canada. Elle convient particu- 
lierement lorsque les limites et les possibi- 
lites varient selon la presence on 1'absence 
d'un nombre croissant de caracteristiques. 
Elle est egalement utile lorsque quelques 
unites seulement sont etudiees (par exemple 
moins de 200), et que l'utilisation d'une 
installation de calcul n'est pas justifiee. 
Enfin, elle offre des avantages importants 
lorsque les utilisateurs connaissent bien 
l'Inventaire des terres du Canada, car les 
resultats et les_recommandations-sont plus 
acceptes lorsque l'uti1isateur (le public ou 
le promoteur) comprend la facon dont les 
conclusions sont tirees. 

L‘evaluation des possibilites d'erosion 
eolienne consecutive 5 l'abattage des arbres 
dans une region est un bon exemple du type 
d'evaluation auquel la methode d'analyse 
plurifactorielle convient. les risques 
d'erosion peuvent augmenter proportionnelle- 
ment au nombre de facteurs reunis dans une 
region, tels que la presence de sols argileux 
ou limoneux, d'un terrain plat, de sols secs 
et de vents forts. Dans un autre exemple 
(tableau 4.1b et figure 4.1c), la presence de 
montagnes, de moskegs, de entes instables, de 
sols humides, de nombreux lacs, de nombreux 

cours d‘eau et l'absence de plaines peuvent 
entraver la construction d'un pipeline. Plus 
ces elements sont nombreux, plus les difficul- 
tes augmentent. Il est 5 noter toutefois que 
certaines caracteristiques ont plus d'in- 
fluence que plusieurs autres reunies. Dans 
cet exemple, l'absence de plaines est 
consideree comme plus restrictive que les 
autres caracteristiques. Ainsi, bien que 
l'echel1e soit graduelle, elle n'est pas 
uniformement progressive. 

v4.4.5.4 Analyse selective 

Cette methode ressemble aux legendes utilisees 
pour identifier les plantes, les roches ou les 
mineraux. Comme l'indique le tableau 4.1c, 
chaque unite est classee dans une categorie 
precise selon la valeur de chaque 
caracteristique. Dans cet exemple, on tient 
compte de quatre caracteristiques, dont une 
comprend trois divisions et les autres, deux. 
L'ordre des facteurs n'a pas d'importance; 
c'est l'evaluation finale de chaque element 
qui compte. Il s'agit d'une decision 
arbitraire qui requiert une bonne connaissance 
de 1'environnement pour obtenir des 
interpretations valables. 

Par ailleurs, cette methode produit de 
nombreuses series de facteurs, mais bon nombre 
d'entre elles devraient etre groupees dans la 
meme categorie, car certains facteurs‘ 
s'annulent suivant la rubrique consideree: 
possibilite des terres, vulnerabilite, etc. 
Dans 1'exemple sur les risques d'erosion 
pendant la construction d'un pipeline, 
vingt-quatre series sont reparties en sept 
categories seulement. 

Compte tenu de ces considerations, cette 
methode selective est recommandee lorsqu'il 
faut analyser ue grande matrice de donnees de 
base (avec un grand nombre de caracteristiques 
et d'unites) sans installation de calcul. On 
peut alors obtenir des solutions bien precises 
sans qu‘il soit necessaire de memoriser de 
nombreuses donnees. 

4.4.5.5 Analyse ponderee 

Cette derniere methode ne devrait etre 
utilisee que pour les travaux detailles 
effectues sur le terrain, sur lesquels sont 
fondees la selection et la ponderation des 
variables, et pour les grandes series de 
donnees traitees par ordinateur. C'est le 
cas, par exemple, des releves regionaux 
executes en vue de la mise en valeur des 
ressources, de la planification et du choix 
d'un corridor, ou des etudes nationales sur 
les repercussions d'une politique ou d'un 
programe, par exemple l'Inventaire des terres



Atlas régional: (a) Bas Saint-Laurent, 
(b) Gaspé, (c) Iles de la Madeleine, 1966 
Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. 

Resource Atlas: Island of Newfoundland, 1974, 
ministére des Foréts et de 1'Agriculture et 
Inventaire des terres du Canada, St-Jean 
(Terre-Neuve). 

Atlas of the Northwest Territories, Canada, 
1966, Advisory Commission on the Development 
of Government in the Northwest Territories, 
Ottawa. - 

Environmental Atlas: Environmental Impact 
Assessment, Vol. III: Mackenzie Gas Pipeline 
Route, 1974, Environmental Protection Board. 

An Arctic Atlas: Background Information for 
Developing Marine Oilspill Countermeasures, 
1978, Direction générale du contr6le des 
incidences environnementales, rapport 
d'Environnement Canada n° EPS-9-EC-78-1. 

(xvii) Données sur les crues 

Les renseignements sur les études en cours ou 
terminées se présentent sous forme de cartes 
et de brochures disponibles 5 l'adresse 
suivante: Directeur, Direction générale des 
eaux intérieures, Environnement Canada, Ottawa 
(Ontario), KIA 0E7. 

(xviii) Données sur les ressources en eau 

La Direction des ressources en eau de la 
Direction générale des eaux intérieures 
publie périodiquement des cartes et des 
données sur différents paramétres des eaux de 
surface et sur les teneurs en sédiments des 
bassins versants au Canada. Les demandes de 
renseignements doivent étre adressées au 
directeur, Direction des ressources en eau,‘ 
Environnement Canada, Ottawa (Ontario), 
K1A OE7. Tél.: (819) 997-2098. 

11 y a également les services WATDOC. I1 
s'agit d'une base de données contenant des 
citations bibliographiques completes, des 
mots-clés et des résumés de rapports publiés 
ou inédits, rédigés vers 1970 sur les res- 
sources en eau et d'autres sujets connexes. 
Les demandes de renseignements sont adressées 
5: 

WATDOC 
Direction générale des terres 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
KIA OE7 Tél.: (819) 997-2324 

ou 997-1238 
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Au Québec, la gestion des ressources en eau 
reléve du gouvernement provincial depuis 1964. 
Les demandes de renseignements doivent étre 
adressées au: 

Service de l'hydrométrie 
Direction de l'hydrologie 
Ministére des Richesses naturelles 
Québec (Québec) Tél.: (418) 643-4553 

(xix) Données climatigues 

On peut obtenir des renseignements sur les 
données climatiques, les rapports et les 
résumés 5 l'adresse suivante: 

Section de l'information 
Service de l'environnement atmosphérique 
4905, rue Dufferin 
Downsview (Ontario) 
M3H 5T4 Tél.: (416) 667-4723 

Région du Pacifigue 
Service de l'environnement atmosphérique 
Suite 700 
1200 West 73rd Avenue 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6P 6H6 Tél.: (604) 732-4673 

Région de l'Ouest 
Service de l'environnement 
Argyll Centre 
6325-103rd Street 
Edmonton (Alberta) 
T6H 5H6 

atmosphérique 

Tél.: (403) 437-1250 

Region du Centre 
Service de l'environnement 
Room 1000 
266 Graham Avenue 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 3V4 

atmosphérique 

Tél.: (209) 949-4380 

Région de l'Ontario 
Service de l'environnement 
23, St-Clair Avenue East 
Toronto (Ontario) 
M4T 1M2 

Région du guébec 
Service de l'environnement 
39 étage 
100, boul. Alexis Nihon 
Ville Saint-Laurent (Québec) 
H4M 2N6 Tél.: (514) 333-3000 

atmosphérique 

Tél.: (416) 966-5624 

atmosphérique 

Région de l'Atlantigue 
Service de l'environnement atmosphérique 
C.P. 5000 
Bedford (Nouvelle-Ecosse) 
BON 1B0 Télo: (902) 835-9328



(xiv) Information sur les oiseaux migrateurs 

Les demandes de renseignements doivent étre 
adressées soit 5 l'Administration centrale du 
Service canadien de la faune, soit aux bureaux 
régionaux. 

Administration centrale 
Service canadien de la faune 
Ottawa (Ontario) 
KIA OE7 

Bureaux régionaux 

Région de l'Atlantigue 
Service canadien de la faune 
Environnement Canada 
C.P. 1590 
Sackville (Nouveau-Brunswick) 
EOA 3C0 Tél.: (506) 536-3025 

Région du Québec 
Service canadien de la faune 
Environnement Canada 
1700 boulevard Laurier 
C.P. 10100 
Ste-Foy (Québec) 
G1V 4H5 Tél.: (418) 694-3685 

Région de 1'0ntario 
Service canadien de la faune 
Environnement Canada 
53 étage 
Immeuble Aselford-Martin 
1725 promenade Woodward 
Ottawa (Ontario) 
K1G 3Z7 Tél.: (613) 998-4693 

Région de l'0uest et du Nord 
Service canadien de la faune 
Environnement Canada 
1000, 9942-108 Street 
Edmonton (Alberta) 
T5K 2J5 '1‘él.: (403) 425-5889 

§§gion du Pacifique et du Yukon 
Service canadien de la faune 
Environnement Canada 
5421 Robertson Road 
Box 340 
Delta (Colombie-Britannique) 
V4K 3Y3 Tél.: (604) 946-8546 

(xv) Rapports de Recherche sur l'utilisation 
des terres dans l'Arctigue 

Ces rapports, publiés par la Direction de la 
protection de l'environnement du Nord, 
ministére des Affaires indiennes et du Nord, 
fournissent des données importantes pour les 
prises de décision relatives 5 l'utilisation 
des terres du Yukon et dans les Territoires du 
Nord-Ouest. 
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Les demandes de renseignement doivent étre 
adressées au: ' 

Directeur, 
Direction de la protection de 
l'environnement du Nord 
Les Terrasses de la Chaudiére 
Ottawa (Ontario) 
KIA OH4 Tél.: (819) 997-9090 

xvi) Atlas 

I1 existe de nombreux atlas nationaux et 
provinciaux qui fournissent des renseignements 
sur les ressources naturelles. Parmi eux, 
mentionnons: 

Atlas national du Canada, 1974, quatriéme 
édition, ministére de l'Energie, des Mines et 
des Ressources, M61—lE1974, 254 p. 

Canada's Special Resource Lands, 1979, W. 
Simpson-Lewis et a1, Direction générale des 
terres, Environnement Canada, Ottawa, 
EN73-3/4, $12.00, 232 p. 

Atlas hydrologique du Canada, 1978, 
Environnement Canada, n° EN37-26/1978, $35.00. 

Atlas of Resources: British Columbia, 1956, 
B.C. Natural Resources conference, directeurs 
de publication, J.D. Champman et al. 

A 

Atlas of Alberta, 1969, Gouvernement de 
l'Alberta et Université de l'Alberta, 
Edmonton, 158 p. 

Atlas of Saskatchewan, 1969, directeurs de 
publication: J.H. Richards et K.I. Fung, 
Université de la Saskatchewan, Saskatoon, 
236 p. 

Atlas of the Prairie Provinces, 1971, 
directeurs de publication: T.R. Weir et 
G. Matthews, Oxford University Press- 

Economic Atlas of Manitoba, 1969, ministére de 
l'Industrie et du Commerce du Manitoba, 
Winnipeg. 

Economic Atlas of Ontario, 1969, directeurs de 
publication: W.G. Dean et G.J. Matthews, 
Presses de l'Université de Toronto. 

Golfe Saint-Laurent, 1973, rapport 73, 
Direction générale des terres, Environnement 
Canada, Ottawa, EN36-506/53, $3.75. 

Atlas climatique: Partie 1 - Quebec, 1971, 
Centre météorologique canadien, n° de cat. 
T57-6/ll-1, $5.00.



Directeur régional 
Centre de recherche forestiére des 
Maritimes 
Environnement Canada 
C.P, 4000 
Frédéricton (Nouveau-Brunswick) 
E3B SP7 Tél.: (506) 452-3508 

Directeur régional 
.Centre de recherche forestiére des Grands 
lacs 
Environnement Canada 
1219, rue Queen est 
C.P. 490 
Sault Ste-Marie (Ontario) 
P6A 5M7 Tél.: (705) 949-9461 

Centre de recherche forestiére des 
Laurentides 
Environnement Canada 
1080 route du Vallon, C.P. 3800 
Ste-Foy (Québec) 
G1V 4C7 Tél.: (418) 694-3957 

Centre de recherche forestiére de 
Terre-Neuve 
Environnement Canada 
Box 6028 
St-Jean (Terre-Neuve) 
A1C 5X8 Tél.: (709) 737-4683 

(xi) Séries d'information sur l'uti1isation 
des terres dans le Nord 

Ces cartes couvrent une partie du Yukon, la 
vallée du Mackenzie et une partie de l'ouest 
des Territoires du Nord-Ouest et sont 
disponibles au Bureau des cartes du Canada, 
ministére de l'Energie, des Mines et des 
Ressources, 615, rue Booth, Ottawa (Ontario) 
K1A 0E9, tél.: (613) 998-9900. Elles 
fournissent des renseignements sur les 
ressources renouvelables et sur les activités 
humaines connexes. les demandes de 
renseignements doivent étre adressées 5: 

Direction de la protection de 
l'environnement 

Ministére des Affaires indiennes et du 
Nord 
Ottawa (Ontario) 
K1A OH4 Tél.: (819) 997-9090 

Direction de l'évaluation et des données 
sur les terres 

Direction générale des terres 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
KIA 0E7 Tél.: (819) 997-2240 
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(xii) Série de cartes de l'écologie de 
1'Arctigue 

Ces cartes sont disponibles en nombre limité 
au Service canadien de la faune, 5 l'adresse 
suivante: 

Section de la distribution 
Service canadien de la faune 
Ottawa (Ontario) 
KIA 0E7 Tél.: (819) 997-1686 

Ces cartes sont une premiere tentative faite 
pour cartographier 1'habitat des animaux au 
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et 
dans l'extréme Arctique. 

(xiii) Etudes des bassins fluviaux et des 
bassins versants 

On peut obtenir des renseignements sur les 
études passées et présentes en s'adressant aux 
bureaux régionaux de la Direction générale des 
eaux intérieures, Direction de la 
planification et de la gestion des eaux. 
Voici les adresses de ces bureaux: 

Région de 1'Ontario 
Direction générale des eaux intérieures 
Environnement Canada 
35050, Harvester Road 
Burlington (Ontario) 
L7N 3J1 Té1.: (446) 637-4220 

Région de 1'Atlantigue 
Direction générale des eaux intérieures 
Environnement Canada 
45 Alderney Dr., Queen's Square 
Dartmouth,.(N.E.) 
B2Y 2N6 

Région du Québec 
Direction générale des eaux intérieures 
Environnement Canada 
C.P. 10100 
Ste-Foy (Québec) 
G1V 4H5 

Té1.: (902) 426-6050 

Tél.: (418) 694-3921 

Région du Pacifigue 
Direction générale des eaux intérieures 
Environnement Canada 
Room 502 
1001 West Pender Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 2M9 Té1.: (604) 544-3357 

Région de 1'Ouest et du Nord 
Direction générale des eaux intérieures 
Environnement Canada 
1901 Victoria Avenue 
Regina (Saskatchewan) 
S4P 3R4 Té1.: (306) 569-5319



Atlantic Soil Survey 
C.P. 550 
Truro (Nouvelle-Ecosse) 
BZN 5E3 Tél.: (902) 902-1571 

poste 158 

(viii,ix) Photos aériennes et par satellite 

Elles sont disponibles 5 l'adresse suivante: 

Photothéque nationale de l'air 
615, rue-Booth 
Ottawa (Ontario) 
K1A OE9 Tél.: (613) 995-4560 

Les copies par contact standard 10" x 10" 
cofitent $1.40 l'exemplaire plus $2 pour les 
frais de transport. Des cartes avec index 
annexées 5 des coupures sont également dis- 
ponibles pour la somme de $1.50 1'exemplaire. 
I1 existe aussi des photothéques provinciales 
de 1'air; une liste est fournie par la 
Photothéque nationale. 

Images par satellite 

On peut obtenir des images prises par—le 
satellite LANDSAT 5 l'adresse suivante: 

Satellite Receiving Station User Services 
Box 1150 
Prince Albert (Saskatchewan) 
S6V 5T2 Tél.: (306) 764-3602 

(306) 764-4259 

Les copies papier standard en noir et blanc 
LANDSAT 5 l'échelle de 1/1,000,000 cofitent $9 
chacune tandis que les copies en couleur 
cofitent $16.50 l'exemplaire. 

Des diapositives 5 cette échelle cofitent $11 
et $20 respectivement- Des images obtenues 
par NOAA, Skylab et SEASAT sont également 
disponibles. 

Des mosaiques aériennes en couleur ou en noir 
et blanc de nombreuses régions sont en vente 5 
la Photothéque nationale de l'air. On peut 
également se procurer des mosaiques LANDSAT en 
couleur de chaque province et degré carée au 
sud du 603 paralléle nord. 

On peut s'adresser au Centre canadien de 
télédétection pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les techniques de té1édé- 
tection- Ce centre, créé en 1972, représente 
un élément clé du programme national de 
télédétection. Les services offerts aux 
utilisateurs comprennent un systéme informa- 
.tisé d'information technique appelé RESORS qui 
permet l'accés aux ouvrages sur la 
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télédétection. On peut également obtenir des 
catalogues informatisés ou sur microfiche 
indiquant toutes les régions canadiennes 
photographiées par le satellite LANDSAT, de 
méme que la couverture nuagueuse et la qualité 
de l'image. 

Les demandes de renseignements doivent étre 
adressées 5: 

Section d'assistance aux utilisateurs et 
de commercialisation 
Centre canadien de télédétection 
717, chemin Belfast 
Ottawa (Ontario) 
KIA OY7 T§l.: (613) 995-1210 

(x) Cartes des inventaires forestiers 

On peut obtenir ces cartes en écrivant aux 
différents ministéres provinciaux des foréts. 
les adresses de ces divers organismes provin- 
ciaux sont données dans Références écologigues 
que l'on peut se procurer au Centre des 
renseignements, Direction générale de l'infor- 
mation, ministére de l'Environnement, Ottawa 
(Ontario) KIA 0H3. ‘ 

De plus amples renseignements sur les 
inventaires forestiers nationaux et régionaux 
sont disponibles au Service canadien des 
foréts, aux adresses suivantes: 

Administration centrale 
Service canadien des foréts 
Place Vincent Massey 
Hull (Québec) 
KIA OE7 Tél.: (819) 997-1454 

Forest Pest Management Institute 
Service canadien des foréts 
Environnement Canada 
1219, rue Queen est 
C.P. 490 
Sault Ste-Marie (Ontario) 
P6A 5M7 Tél.: (705) 949-9461 

Directeur régional 
Centre de recherche forestiére du 
Pacifique

_ 

Service canadien des foréts 
Environnement Canada 
506 West Burnside Road 
Victoria (Colombie-Britannique) 
V8Z 1M5 Té1.: (605) 566-3811 

Directeur régional 
Centre de recherche forestiére du Nord 
Environnement Canada 
5320-l22nd Street 
Edmonton (Alberta) 
T6H 3S5 Tél.: (403) 435-7210
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(v) Relevé écologique du territoire 

Des renseignements sur les études effectuées 
et sur les relevés en cours ou prévus sont 
disponibles 5 l'adresse suivante: 

Secrétariat 
Comité canadien de la classification 
écologique du territoire 
Direction générale des terres 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0E7 Tél.: (819) 997-2320 

ou dans les Bureaux régionaux de la Direction 
générale des terres: 

Régions du Pacific et du Yukon 
1001 West Pender Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
N6E 2M7 
Tél.: 

Région du Québec 
C.P. 10100 
Ste-Foy (Québec) 
GIV 2L8 
Tél.: 

(604) 666-3161 

(418) 694-3965 

Région de l'At1antigue 
45 Alderney Dr., Queen's Square 
Dartmouth, (N.E.) 
B2Y ZN6 
Tél.: (902) 426-4196 

Région de l'0ntario 
C.P. 5050 
Burlington (Ontario) 
L7R 4Z6 
Tél.: (416) 637-4552 

(vi) Cartes géologiques et morphologiques et 
dossiers de consultation 

On peut obtenir des renseignements en 
s'adressant 5 la Commission géologique du 
Canada. Les cartes, rapports et dossiers de 
consultation sont disponibles aux bureaux 
régionaux de la Commission géologique du 
Canada: 

Administration centrale 
Commission géologique du Canada 
601, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
KIA OE8 Tél.: (613) 995-4089 

Bureau de la Colombie-Britannique 
Commission géologique du Canada 
1001 West Pender Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6B 1R8 Tél.: (604) 544-1529 

Institut de géologie sédimentaire et 
pétroliére 
3303-33rd Street N.w. 
Calgary (Alberta) 
T2L 2A7 Tél.: (404) 284-0110 

Centre géoscientifique de l'Atlantique 
Institut océanographique de Bedford 
C.P. 1006 
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) 
B2Y 2A2 Tél.: (902) 426-2367 

Un bulletin mensuel des nouvelles publications 
et des dossiers de consultation est disponible 
dans ces bureaux- 

(vii) Inventaires des sols 

Ces cartes et rapports sont disponibles dans 
chaque province, mais les index des cartes et 
les renseignements sur les commandes sont 
fournis par le ministére de l'Agriculture, 
Institut de recherche sur les terres, Immeuble 
Neatby, Ottawa (Ontario) KIA OC6 ou par les 
bureaux régionaux suivants: 

Agriculture Canada 
Station de recherche 
6660 N.W. Marine Drive 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6T 1X2 Tél.: (605) 224-4355 

Alberta Soil Survey 
14605-118 Avenue 
Edmonton (Alberta) 
T5L 2M7 Tél.: (403) 545-2518 

Département de la science des sols 
Edifice John Mitchell 
Université de la Saskatchewan 
Saskatoon (Saskatchewan) 
S7N OWO Tél-: (306) 665-4061 

Institut de Pédologie de l'0ntario 
Blackwood Hall 
Université de Guelph 
Guelph (Ontario) 
N1G 2W1 Tél.: (416) 824-4120 

posts 2483 

Département de la science des sols 
Immeuble Ellis 
Université de Winnipeg 
Winnipeg (Manitoba) 
R3T 2N2 Tél.: (204) 474-8153 

poste 130 

Equipe pédalogique 
Département d'Agriculture 
Université Laval 
Ste-Foy (Québec) Tél.: (418) 694-7730
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ANNEXE B . 

SOURCES DINFORMATION 

Les sources d'information suivantes (cartes, 
rapports et autres publications) sont trés 
importantes pour la planification 
préliminaire. 

(i) Cartes du Sygtéme national de référence 
cartographigue ' ‘ 

On peut se procurer des cartes topographiques 
5 différentes échelles 5 l'adresse suivante: 

Bureau des cartes du Canada 
615, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
KIA OE9 Tél.: (613) 995-4510 

Les index des cartes du Systéme national de 
référence cartographique sont gratuits, mais 
les cartes cofitent $1.50 plus 50 cents de 
frais de transport pour les commandes 
postales. On peut également se procurer les 
ouvrages suivants en écrivant au Bureau des 
cartes du Canada; 

a) Listes des fournisseurs de cartes 
aéronautiques de chaque province 
Listes des fournisseurs de cartes 
topographiques de chaque province 
Liste des publications de la Direction des 
levés et de la cartographie 

b) 

c) 

d) Table des matiéres de l'At1as national du 
Canada 

e) Catalogue des cartes aéronautiques du 
' Canada 
f) Index des cartes de 1'Inventaire des terres 

du Canada 
g) Index des cartes sur 1'uti1isation des 

terres dans le Nord 

(ii) Cartes hzdrographigues 

On peut se procurer des cartes hydrographiques 
5 différentes échelles 5 l'adresse suivante: 

Centre d'informations marines 
Centre canadien des eaux intérieures 
Case postale 5050 
Burlington (Ontario) 
L7R 4A6 Tél.: (416) 637-4337 

Les cartes cofitent $3 chacune et les index $1 
chacun. On peut également se procurer les 
cartes hydrographiques dans les librairies du 
gouvernement, dans les magasins de fournitures 
nautiques et au Bureau des cartes du Canada, 
Ottawa. 

(iii, iv) Cartes des possibilités des terres, 
rapports et cartes des régions vulnérables de 
1'Inventaire des terres du Canada (ITC) 

La série de cartes de 1'Inventaire des terres 
du Canada permet de classer les terres du 
Canada en fonction de leurs possibilités dans 
les secteurs suivants: 

Echelle de la carte 
Secteur 1/50,000 1/250,000 1/1,000,000 

Agriculture D D D 
Foréts D D D 
Loisirs D D D 
Faune ongulée D D D 
Faune aquati- D D D 

que 
Péche sportive N/D N/D D 
Utilisation D D N/D 
actuelle des 
terres 

D - données disponibles N/D - non disponibles 

Les cartes établies 5 l'échelle de 1/50,000 
sont disponibles dans chaque province, 
généralement sous forme de copies ozalid. On 
.peut se procurer les cartes au 1/250,000 et 
1/1,000,000 ainsi que les index des cartes de 
1'Inventaire des terres du Canada aux adresses 
suivantes: 

Approvisionnements et Services Canada 
Centre de 1'édition 
Hull (Quebec) 
KIA OS9 

ou 
Bureau des cartes du Canada 
615, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
KIA OE9 

On peut se procurer gratuitement les rapports 
et résumés nationaux du programme de 
1'Inventaire des Tertes du Canada 5 l'adresse 
suivante: 

Section d'information 
Service de la conservation de 
1'environnement 

Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
KIA OE7 ‘ Tél.: (819) 997-6611
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Wiken, E., D. welch, G. Ironside, D. Taylor et Parcs Canada par la Direction générale des 
J. Thie. 1978. The Northern Yukon: An terres, Environnement Canada, Ottawa, 323 p. 
Ecological Land Survey. Rapport rédigé pour avec cartes.
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du Canada ou la Série d'information sur 
l'utilisation des terres dans le Nord. 

Comme pour l'analyse sélective, on tient 
compte de plusieurs variables pour chaque 
unité et catégorie d'évaluation. Toutefois, 
d'apres les travaux sur le terrain et d'autres 
renseignements de base, chaque variable est 
pondérée selon son importance relative pour 
l'évaluation. Dans l'exemple présenté ici 
(répercussions de la construction d'une route 
"tous temps" sur la faune aquatique) (tableau 
4.1d et figure 4.ld), la superficie des lacs 
est considérée comme plus importante que 
l'altitude dans un rapport de 30/20 (il est 
plus facile d'uti1iser des pourcentages). 

L'étape suivante consiste a attribuer a toutes 
les variables une valeur sur une échelle de 0 
a 10, (cette valeur étant directement propor- 
tionnelle a l'importance des répercussions). 
Il est essentiel que toutes les variables 
soient évaluées de la méme fagon, autrement 
les valeurs s'annuleront. L'échelle de 
certaines données de base peut devoir étre 
inversée; par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une 
évaluation qualitative (par exemple, les tvnes 
de sols ou de plantes); il faut attribuer les 
valeurs d'une fagon tres précise. 

La valeur de chaaue variable est alors 
multipliée par le coefficient de pondération, 
et le tout est ensuite additionné pour chaaue 
unité. On obtiendra une série de valeurs 
entre 0 2'3 100 Z. Cette échelle de 0 a 100 
est ensuite divisée uniformément en classes. 

Cette méthode est la plus complexe et ne 
devrait étre utilisée que dans les circon- 
stances mentionnées plus haut. Si les données 
recueillies sur le terrain sont insuffisantes, 
les décisions seront arbitraires et comporte- 
ront des risques d'erreur. Si les données 
sont bonnes, la méthode convient particuliére- 
ment au traitement électronique des données 
recueillies au cours de relevés réalisés dans 
une vaste région et sur une grande échelle. 
Cette méthode a été utilisée avec succés par 

exemple pour le relevé écologique de la baie. 
James. 

4.4.5.6 Résumé des méthodes analvtiaues 

Plusieurs méthodes ont été analysées ici. 
Elles sont toutes valables en ce aui concerne 
les principes écologiques ou environnementaux. 
Par contre, chacune d'elles a un r6le A jouer, 
selon le'volwme des données, les installations 
de traitement des données et les besoins de 
l'utilisateur. En regle générale, la méthode 
de traitement et d'analyse des données devrait 
étre simple, car plus elle devient complexe, 
plus elle devient également subjective. Chaque 
évaluation doit avoir de cinq a sept classes 
seulement; les méthodes trop complexes peuvent 
donner une fausse impression d'objectivité, 
car plusieurs-décisions subjectives sont 
associées a chaque méthode. 

4.4.5.7 Association et comparaison des 
évaluations 

Aprés l'analyse de la base de données 
effectuée au moyen de l'une des méthodes 
susmentionnées, l'évaluation des risques, les 
répercussions et les possibilités potentiels 
devront étre examinées et des cartes 
semblables A celles de la figure 4 seront 
dérivées. L'étape suivante consiste a 
superposer correctement ces cartes manuelle— 
ment ou a l'aide d'un ordinateur. Il est 
essentiel de combiner et de comparer les 
interprétations de la base de données; cela 
permet d'évaluer définitivement le meilleur 
tracé pour la construction d'une route ou d'un 
pipeline par exemple, d'aprés des données 
environnementales fiables. 

Le choix du systéme de traitement des données 
dépend de la complexité et de la quantité des 
données. Un systeme d'analyse bien concu peut 
permettre l'interprétation des données 
environnementales pour de nombreux utilisa- 
teurs. En résumé, l'évaluation d'une base de 
données écologiques peut étre un instrument 
tres utile pour l'évaluation des répercussions’ 
environnementales.


