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RFZSUME 

Au Ouébec, Ies milieux humides disparaissent rapidement, surtout dans le couloir fluvial du 
Saint-Laurent, ou l'homme exerce une pression constante sur ces habitats. Conscient du 
phénoméne, le Service canadien de la faune d'Environnement Canada a réalisé, en 1980 et 1981, 
deux études spécifiques sur les milieux humides du fleuve Saint-Laurent et de quelques affluents. 
Les résultats de ces études, particuliérement ceux qui concernent les pertes et les gains de 
milieux humides, sont d'un grand intérét pour le Programme de surveillance de l'utilisation des 
terres de la Direction générale des terres d'Environnement Canada. Le premier volet de ce 
document fait état des types et de la composition végétale des milieux humides riverains existant 
en 1978, et fait ressortir les distinctions propres aux zones d'eau douce, d'eau saumatre et 
d'eau salée. Le second volet quantifie les pertes encourues entre 1950 et 1978 le long du fleuve 
Saint-Laurent, de Cornwall (Ontario) 5 Matane (Québec), en précisant les secteurs les plus 
touchés et en évaluant l'importance des facteurs responsables de ces changements sur 
l'utilisation des terres. 

En 1978, les eaux peu profondes et les marais le long du Saint-Laurent; de l'0utaouais et du‘ 
Richelieu totalisaient 55 385 ha, dont 60 % de cette superficie était comprise dans la portion 
fleuVe_entre Cornwall et un peu en aval de Trois-Riviéres (Grondines). Les pertes nettes de 
milieux humides de 1950-1978 se chiffrent 3 3 643 ha, soit 7 % de la superficie totale de 1978. 
Il est a noter que 75 % des pertes ont eu lieu entre 1950 et 1965. Le secteur le plus touché se 
trouve en amont de Grondines. Le drainage des sols pour des fins agricoles compte pour 34 % des 
pertes de milieux humides et le remplissage de méme que l'expansion urbaine représentent 27 et 20 
% respectivement. '
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.prolifération de la faune. 

1. INTRODUCTION 

Les milieux humides (eaux peu profondes, 
marais, marécages et tourbiéres) font partie 
intégrante de notre patrimoine naturel et 
constituent un site idéal pour la 

De nombreux 
animaux y vivent en permanence, alors que 
d‘autres les utilisent pour y exercer une 
activité particuliére soit pour se reproduire, 
s'alimenter ou s'abriter. Au Québec, les 
rives du Saint-Laurent et celles de ses 
principaux tributaires offrent une profusion 
d'anses et de baies peu profondes, ofi des 
marais et marécages de dimensions variables, 
soumis ou non 5 l'action des marées, 
constituent des milieux humides d'une valeur 
inestimable. 

Au printemps et 5 l'automne, ces habitats 
riverains sont le theatre de haltes 
migratoires, parfois spectaculaires, d'oiseaux 
qui viennent y refaire leurs forces, en route 
vers leurs terrains de nidification, ou leurs 
quartiers d'hiver. Le marais du lac 
Saint-Frangois, les plaines inondables du lac 
Saint—Pierre, de méme que le marais 5 scirpe 
du cap Tourmente figurent au nombre des relais 
migratoires les plus connus du Canada. 

Malgré les lois et réglements visant la 
protection de ces régions et malgré l'action 
directe des gouvernements, sociétés ou 
organismes voués 5 la protection des milieux 
humides, ils disparaissent rapidement. Ces 
habitats riverains sont victimes d'impératifs 
socio-économiques 5 tous les niveaux 
(Lynch—Stewart, 1983). 

Conscient du phénoméne et désireux d'en 
évaluer l‘ampleur, le Service canadien de la 
faune d'Environnement Canada mandatait, en 

1980 et 1981, le Groupe Dryade Ltée pour 
effectuer deux études spécifiques. La premiére 
consistait 5 inventorier et cartographier les 
habitats riverains le long des rives du Saint- 
Laurent et de deux de ses affluents, soit les 
riviéres des Outaouais et du Richelieu. La 

seconde visait E quantifier les pertes de 
milieux humides le long du Saint-Laurent, au 
cours de la période 1950-1978, en précisant les 
types de modifications survenues. Chaque étude 
était aecompagnée d'un atlas de cartes 5 

l'échelle 1:20 000 (Le Groupe Dryade Ltée, 1980 
et 1981). 

Les pertes de milieux humides sont également 
une preoccupation de premier ordre pour la 
Direction générale des terres d'Environnement 
Canada. En 1978, le Programme de surveillance 
de l'utilisation des terres au Canada (PSUTC) a 

été mis sur pied pour étudier les changements 
d‘utilisation des terres au Canada et évaluer 
les implications qu'ils peuvent apporter au 
niveau social et économique (Rump, 1983). Les 
"terres de choix" représentent l'une des quatre 
composantes principales de ce programme, qui 
regroupe les terres ayant une valeur spéciale 
comme les terres fruitiéres, l'exploitation 
forestiére, la conservation de la faune, les 
loisirs et le développement énergétique. Les 
milieux humides riverains de la région du 
Saint-Laurent font partie intégrante des 
"terres de choix" et les résultats viennent 
s'ajouter aux études régionales concernant les 
pertes et les gains de milieux humides au 
Canada (Rubec et Rump, 1984).

' 

Le présent document, rédigé par la firme Gilles 
Shooner Inc. pour la Direction générale des 
terres (Lalumiére, 1984), est une synthése des 
deux études précédentes réalisées pour le 

11 facilite la 
consultation de ces deux rapports techniques 
Service canadien de la faune.



et permet une diffusion plus grande de 
l'information. Aprés une bréve description du 
territoire d‘étude et,des méthodes utilisées 
originalement, les résultats sont livrés en 
deux volets distinctsf on y retrouve la 
description des milieux humides présents en 
1978 et les pertes de milieux humides entre 
1950 et 1978. 

2. LE TERRITOIRE A L'ETUDE 

Le territoire 5 l'étude (figure 1) de 
l'inventaire des milieux humides de 1978 
comprend les rives: 

. du fleuve Saint-Laurent de Cornwall 5 

Blanc-Sablon, sur la rive nord, et de 
Cornwall 5 l'embouchure de la riviére 
Restigouche, sur la rive sud, incluant la 
péninsule de la Gaspésie et la rive nord de 
la Baie des Chaleurs; 

. de la riviére des Outaouais du lac des 
Deux-Montagnes jusqu’a l'ouest de Hull; 

. de la riviére Richelieu, 5 partir de la 
frontiére canado-américaine jusqu a son 
embouchure; 

. du pourtour des iles du Saint-Laurent et 
celui des Tles de la Madeleine. 

En ce qui a trait 5 l'étude des pertes de 
milieux humides, elle s'est déroulée sur la 
partie du fleuve comprise entre Cornwall et 

Matane, incluant les iles. A l'intérieur des 
limites de ce territoire, les données 
recueillies sur les milieux humides se 

rattachent E trois zones définies selon la 
salinité de l'eau: eau douce, eau saumfitre et 
eau salée. 

Zone d'eau douce 

Cette portion du territoire comprend les 
riviéres des Outaouais et du Richelieu, ainsi 
que le fleuve Saint-Laurent, de Cornwall 
(Ontario) 3 la hauteur de Cap-Tourmente 
(Québec). 
le trongon lentique caractérisé par l'absence 
de marées et la présence d'un faible courant 

Elle se subdivise en deux secteurs: 

et le trongon lotique associé au jeu des 
marées. La transition entre ces deux secteurs 
s'effectue a quelques kilométres en aval de 
Trois-Riviéres. 

Zone d'eau saumitre 

Il s'agit de la zone de transition entre l'eau 
douce et l'eau salée.‘ Elle fait suite 5 la 
zone précédente et s'étend jusqu'é la hauteur 
de Baie-Saint-Paul, sur la rive nord du fleuve 
Saint-Laurent et de Sainte-Anne-de-la- 
Pocatiére, sur la rive sud. 

Zone d'eau salée 

Cette zone d'eau salée a été subdivisée 
arbitrairement en quatre secteurs, soit 
l'estuaire du Saint-Laurent, la C6te-Nord du 
golfe Saint-Laurent, la péninsule de la 
Gaspésie et les Tles de la Madeleine. 

3. MEiHonEs 

3.1 Inventajre des Vmilieux humides 

Ce volet d'étude a nécessité la mise en oeuvre 
de quatre étapes de travail, soit une revue de 
la documentation existante, l'élaboration de la 
classification des milieux humides, la 

photo-interprétation et, finalement, la 

cartographie et la planimétrie des unités 
inventoriées.
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(8) Revue de la dqcumentatjpn 

La plupart des études publiées, portant 
sur un aspect ou 1‘autre des rives du 
,territoire 5 l'étude, ont été compulsées. 
Leur analyse a permis de constater 
l'hétérogénéité des milieux humides, de 
,préparer des normes de classification qui 
tiennent compte de cette diversité et qui 
permettent une interpretation des 
photographies aériennes aussi uniforme 
que possible des rives. 

Classification des milieux humides 

La classification utilisée a été congue 
de fagon 5 décrire les différentes unités 
végétales ou dénudées des habitats 
humides, comprises entre la ligne des 
basses eaux et le plus haut niveau des 
hautes eaux (incluant la partie 
proprement terrestre des rives). 
de cette classification est de mieux 
connaitre l'environnement immédiat des 

marais, des marécages, et des eaux peu 
profondes des rives. 
ces types de milieux humides (Tarnocai, 
1979) se trouvent dans l'appendice A. 

La classification des zones dénudées a 

été essentiellement fondée sur la nature 
des dépfits de surface: 

affleurements, 
dépfits vaseux, 

- dépfits sableux ou graveleux, 
- dépfits minces de vase sur roc, 
- dépfits minces de sable ou gravier sur 

FOC . 

Le but 

Les definitions de 

L'abondance relative de blocs glaciels, sur 
les milieux humides soumis 5 l'action des 
marées, a été représentée selon la couverture 
qu'ils occupaient- Les falaises vives, bordant 
l'estuaire et le golfe Saint-Laurent, sont 
également indiquées. Les unités de végétation 
ont été classifiées selon leur physionomie et 
leur composition floristique. Les classes sont 
les suivantes: 

(i) Zones d'eau peu profonde 

Elles comprennent les formations 
végétales d'eau douce lentique inondées 
en permanence. Elles Se subdivisent en 

deux types. 

. l'herbier 5 plantes aquatiques 
émergentes ou flottantes et 

. l'herbier 5 plantes aquatiques 
'submergées; la présence d'arbres ou 
d'Tlots arbustifs a été notée. 

(ii) Marais 

. Les herbagaies 5 dominance de Scirpus 
americanus, caractéristiques des eaux 
douces lotiques; 

. Les herbagaies 5 Spartina alternjflora 
et Spartina patens, marais d'eau salée 
qui s'installent en bandes 
successives, 5 partir des vases 
dénudées; 

. L'herbagaie salée, qui fait suite aux 

marais 5 Spartina, désigne des unités 
végétales complexes ne pouvant se 
cartographier individuellement;
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. L'herba;aie, comprenant des (d) 
groupements végétaux formés de 
plantes non—ligneuses, ne peut étre 
identifiée avec precision sur les 
photographies aériennes. Elle se 
trouve le plus souvent, en haut de la 
rive, dans la partie inondée lors des 
hautes eaux (grandes marées, crues 
printaniéres), soit en eau douce ou 
en eau saumétre. 

Cartographie et planimétrie 

Les milieux humides ont été cartographiés 
au 1:20 000. Les 125 cartes montrant les 
milieux humides de 1978 ont été regroupées 
en atlas, qui peut étre consulté au bureau 
du Service canadien de la faune 5 Sainte- 
Foy, Québec (Groupe Dryade, 1980). Le 
calcul des superficies a été effectué par 
la méthode des points cotés. 

Dans le cas des herbagaies a Spartina et de 3.2 Evaluation des pertes de milieux humides 
l'herbagaie salée, le pourcentage de superfi- 
cie occupée par les marelles (petites mares 
causées par l'enlévement.de la végétation et 

L’évaluation des pertes de milieux humides, 
entre 1950 et 1978, s'est effectuée par 

de la vase lors de la fonte des glaces sur les interpretation comparative des photographies 
battures) a été indiqué sur les cartes. aériennes pour deux périodes consécutives: 

195041965 et 1966-1978. Les cartes montrent 
(iii) Marécages les milieux humides qui ont été modifies par 

l'homme. La planimétrie subsequente des 
C‘est-5-dire les arbustaies et les 
arboraies qui sont inondées en 
permanence ou sporadiquement. 

(iv) Surfaces baties 

superficies modifiées a permis d'évaluer la 
nature et les causes des pertes encourues au 
cours de ces 28 années.

4 

L'identification de huit types de modifications 
faites par l'homme a servi de base 5 la 

Cette elasse comprend différentes 
utilisations des terres comme les 
digues et les quais. . 

(c) Photo-interpretation 

Les photographies aériennes panchromatiques, 
couleurs et infrarouges qui ont servi 5 . 

l'interprétation des rives ont été prises 5 
des échelles variant de 1:10 000 5 1:40 000. 
Dans certains cas, ces photographies n'ont pas 
permis d'identifier la limite des hautes eaux 
printaniéres ou d'évaluer les superficies 
d'herbiers submergés, car les photographies 
avaient été prises avant le développement de . 

la végétationa 

photo-interpretation: 

Résidentiel: portion de territoire utilisée 
5 des fins résidentielles permanentes ou 
temporaires (chalets, églises, écoles, 
restaurants, terrains de jeux, épiceries, 
etc.); 
Industries et commerces: surface occupée 
par les centres commerciaux, les usines de 
pite et papier, les raffineries, les 
industries chimiques, textiles, alimentaires 
et électriques, ainsi que les parcs 
industriels et les installations 
portuaires; 
Service: zones affectées par les réseaux de 
transport routier et électrique;



. Loisir et récréation: comprend les 
infrastructures riveraines utilisées pour 
le loisir (marinas, terrains de camping, 
parcs récréatifs, iles d'Expo 67, etc.); 

. Culture: toute surface riveraine utilisée a 

des fins agricoles, résultant généralement 
de travaux de drainage ou d'endiguement; 

. Friche: terres riveraines, non cultivées ou 
laissées E l'abandon, colonisées par une 
végétation herbacée et/ou arbustive; 

. Déblai: désigne les aires évidées pour 
permettre la construction d'écluses et pour 
faciliter l'accostage en bordure des 
quais; 

. Remblai: regroupe les zones remblayées 5 

des fins de terrassement, de remplissage ou 
autres, qui n'ont pas fait l'objet d'autres 
aménagements par la suite. Cette_catégorie 
comprend également les remblais associés 5 

l'aménagement de la voie maritime du 
Saint-Laurent. 

Les modifications rencontrées lors de 
l'analyse des photos aériennes ont été 
cartographiées sur acétates transparents. 
Ceux-ci ont été superposés aux cartes des 
milieux humides de 1978. Ainsi il a été 
possible d'évaluer l'étendue des pertes de 
milieux humides. Les résultats sont contenus 
dans un atlas contenant 51 cartes. Ce dernier 
peut étre consulté au bureau régional du 

Service canadien de la faune, Sainte-Foy, 
Ouébec (Groupe Dryade, 1981). 

4. RE‘su'LTATs 

4.1 lnventairemdes milieux humides 

L'inventaire et la cartographie des milieux 
humides de 1978 se sont effectués sur plus de 

4 000 km de rives. 
toposéquence typique comprend de l'eau libre 
jusqu'§ la terre ferme, l'herbier submergé, 

En eau douce, la 

l'herbier émergent, le marais, l'arbustaie et 
l'arboraie inondée périodiquement ainsi que 
l'arboraie. En eau saumatre, 5 partir des 
vases dénudées 5 marée basse, on rencontre 
successivement l'herbagaie 5 Scirpus, 
l‘herbagaie au sens large, l‘arbustaie et 

Finalement, en eau salée, 
les rives sont dominées par les herbagaies 
l'arboraie inondée. 

salées, suivies de l'arbustaie ou-l'arboraie. 
Cette derniére est souvent soustraite de la 
zone d'influence des marées. 

Comme la planimétrie n'a porté que sur les eaux 
peu profondes et les marais, les résultats 
comparatifs, entre.les diverses zones du 
territoire 5 l'étude, seront axés sur les 
composantes des milieux humides riverains. En 

ce qui a trait aux marécages, seule une 
description sommaire sera donnée car la plupart 

du temps, ils n‘occupent pas la région 
riveraine immédiate. La consultation de 
l'atlas demeure nécessaire si on s‘intéresse 5 

la localisation précise de ces formations. 

Le tableau 1 montre la superficie occupée par 
les eaux peu profondes et les marais pour 
l'ensemble du territoire 5 l‘étude. Sur les 

4 000 km de rive, on a relevé pour ces deux 
catégories de milieux humides, 55 385 ha en 
1978.. 

La zone dIeau_douce lentique cqmprend 72 % 
(39 860 na) des eaux peu profondes et des 
marais du territoire 5 l'étude. Il s'agit 

surtout d'herbiers compris dans les eaux peu 
profondes, dont 83 1 sont associés au fleuve 
Saint-Laurent de Cornwall 5 Grondines, 11 % 5 

la riviére des Outaouais et 6 % au Richelieu.
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La zone d'eau douce lotique représente 8 % 
(4 625 ha) de tous les milieux humides 
riverains du territoire 5 l'étude. Les 
herbagaies E dominance de Scirpus americanus 
sont de loin les mieux représentées, autant 
sur la rive nord que sur la rive sud du Saint- 
Laurent. 

Dans la zone d'eau saumitre, ce sont encore 
les herbagaies 5 Scirpus americanus qui 
dominent. Toutefois, la rive sud et les iles 
de Montmagny constituent des milieux plus 
propices 5 leur développement que la rive 
nord. En raison de sa faible superficie par 
rapport au fleuve Saint-Laurent, la zone d'eau 
saumétre n'occupe que 2 365 ha de milieux 
humides, soit environ 4 % de l'ensemble de 

. l'aire d'étude. 

Dans la zone d'eau salée on retrouve environ 
16 % (8 595 ha) de tous les milieux humides de 
la région d'étude: 8 % dans l'estuaire du 
Saint-Laurent (principalément entre 
Sainte—Anne-deala-Pocatiére et Rimouski), 3 % 
sur la Cote-Nord du Saint—Laurent, 2 % sur le 
pourtour de la péninsule de la Gaspésie (entre 
Matane et la riviére Restigouche) et 3 % dans 
les Tles de la Madeleine. 

Malgré ses 900 km de rives, la C6te-Nord du 
golfe Saint-Laurent s'avére peu propice aux 
milieux humides, surtout en raison du substrat 
(roc et sable), de l'exposition de la c6te au 
vent et 5 l'action érosive des marées. En 

Gaspésie; la c6te n‘est guére plus propice 5 

l'établissement d'une végétation riveraine, 
qui colonise surtout les embouchures des 
principaux tributaires. Aux Yles de la 
Madeleine, les nombreuses lagunes qui relient 
l'Tleedu-Havre—Aubert E celle du Cap aux 
Meules et 5 la Grosse Yle favorisent 
l'implantation de marais salés. 

4.1.1 Milieux humides d'eau douce 

4.1.1.1 Zone lentigue 

La zone d'eau douce lentique occupe l'unité 
physiographique des basses terres du Saint- 

Cette 
topographie a favorisé, par endroits, 
Laurent au relief peu accidenté. 

l'élargissement du fleuve pour former de 
grandes étendues d'eau, comme aux lacs 
Saint-Louis, Saint-Francois, Saint-Pierre et 
des Deux-Montagnes. Plusieurs groupes d'Tles 
(Saint-Régis, de la Paix, de Boucherville, de 
Varennes, de Verchéres, de Contrecoeur ét de 
Sorel)_allongent également la ligne de rivage. 
Certains marais ont un fort potentiel pour la 
reproduction de la sauvagine, alors que 
d'autres constituent des lieux de repos trés 
fréquentés en périodes migratoires (Proulx, 
1973). Les baies de Carillon, Saint-Francois, 
Lavalliére et de Maskinongé en sont des lieux 
exemplaires. 

De nombreux facteurs expliquent la quantité et 
la diversité des milieux humides dans cette 
zone. 
les faibles courants (Gauthier, 1977), les 
nombreuses baies et anses peu profondes, les 

Parmi les plus importants, mentionnons 

dépéts riverains 5 texture fine caractérisés 
par une épaisse couche d'argile bleu-gris (30 5 

60 cm) couverte d'un peu de sable et gravier 
(Lamoureux, 1971), et la longue saison de 
végétation. 

4
V 

Les milieux humides dans la zone d'eau douce 
lentique comprennent l'herbier submergé, 
l'herbier émergent, l'herbagaie, l'arbustaie, 
l'arboraie inondée périodiquement et 

l*arboraie.



L'herbier submergé est l'unité de végétation 
la plus éloignée de la rive. Elle se compose 
d'hygrophytes croissant sur un substrat 
submergé, jusqu'§ une profondeur d‘environ 
10 m._ 
unité sont Vallisneria americana, Myriophyllum 

Les espéces caractéristiques de cette 

exalbescens, E; spicatum, Elodea_canadensis, 
Heterantherg duhia et quelques espéces de 
Potamogeton, (Gauthier, 1979). 

L'herbier émergent succéde généralement 5 

l'unité précédente et regroupe les hygrophytes 
flottantes et émergentes qui croissent dans 
l'eau (0,25 m 5 3,5 m), ou encore sur un sol 

ofi la nappe phréatique oscille dans les 
premiers 50 cm (Gauthier, 1979). Les 
hygrophytes flottantes sont principalement 
représentées par yupggr variegatum, E; 
rubrodiscum, y;_microphyllum, Nymphaea 
odorata, fl;_tuberosa, Brassenia schreberi, 
Potamogeton amplifolius, 3; natans et quelques 
Sparganium. Les plantes mergentes sont trés 
variées et les plus abondantes sont: 
,Sagittaria latifolia, 
Sparganium eurycarpum, §; americanum, Scirpus 
émericanus, §; validus, §;_acutus, §L 
fluviatilis, Acorus calamus, Pontederia 
cordata, Typha angustifolia, I;_latifolia, 
Zizania gguatica, ;:_palustris et plusieurs 
espéces d'Eleocharis. On observe également, 
dans l'herbier émergent, la présence de 
plusieurs hygrophytes submergées. 

L'herbagaie fait suite aux herbiers émergents 
et se distingue par des associations végétales 
5 dominance de graminées et de carex, comme 
Calamagrostis canadensis, Phalaris 
arundinacea, auxquelles se joignent surtout 
Eupatorium maculatum, Lxthrum salicaria, 
Scirpus atrovirens, §, atrocinctus, Galium 
palustre, Lycopus americanus et Onqclea 
sensihjlis, 

L'arbustaie est dominée par Alnus rugosa et 
d'arbustes comprenant Salix sp., Cornus sp., 
Spiraea latifolia, Chamaedaphnepcalyculate et 

Cephalanthus occidentalis. 

L'arboraie périodiquement inondée se 
caractérise par Acer rubrum, Fraxinus 
pennsylvanjce, Ulmus americana, Populus 
tremuloides, Salix,fragi]js, §; njgra, et plus 
localement, guercus bicolor et Celtis 
occidentalis. 

L'arboraie se trouve en bordure des cultures et 
des friches et est représentée par Acer 
saccharum, Carex sp. et Tilia americana. 

Les milieux humides dans la zone d'eau douce 
lentique sont distribués de la fagon suivante: 

. Riviére des Outaouaisz les 190 km de rives 
étudiées contiennent 4 287 ha de milieux 
humides, dont 40 % sont constitués d‘herbiers 
submergés et 60 % d'herbiers émergents. Au 

total, 75 % des milieux humides sont 
concentrés dans la partie ouest du lac des 
Deux-Montagnes (baie de Carillon et baie 
Clément). 

. Riviére Richelieu: cette riviére mesure 
130 km de la frontiére canado-américaine 5 

son embouchure et.prés de 2 400 ha de milieux 
humides couvrent les rives. Dans le 
Bas-Richelieu (comprenant les 100 premiers 
kilometres depuis l'embouqhure) l'influence 
humaine a modifié considérablement le paysage 
—naturel, de sorte qu'on y trouve que 37 % de 
la superficie totale des milieux humides. 
Par contre, dans les trente kilométres 
constituant le Haut—Richelieu, 63 % du milieu 
riverain est pourvu d'herbiers. Contrairement 
5 la riviére des Outaouais, ce sont les
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herbiers submergés qui dominent et 
totalisent prés de 85 % de la superficie 
totale. 

. Fleuve Saint-Laurent: dans la zone d'eau 
douce lentique, le fleuve Saint-Laurent 
compte 33 110 ha d'herbiers, dont 70 % sont 
submergés et 30 % sont_émergents. Certains 
secteurs ont des concentrations plus 
marquees, comme les régions de Saint-Régis,4 
du lac Saint-Louis, des iles de Boucherville 
et de Sorel, de la baie Saint-Francois et de 
Gentilly. 

4.1.1.2 Zone lotigue 

Pour l'ensemble de cette zone, on compte 
4 625 ha répartis 5 peu prés également en aval 
et en amont de Québec. Les herbagaies 5 

dominance de Scirgus americanus, de loin les 
plus abondantes, représentent 81 % des milieux 
humides. 

La marée exerce une influence majeure sur 
l'évolution des rives et sur la végétation. En 

amont de Québec, les vastes zones rocheuses, 
dégagées au jusant et parsemées de blocs 
glaciels, sont typiques du littoral fluvial, 
alors que les plages vaseuses y sont peu 
fréquentes. 

Le substrat riverain est surtout composé 
d'argiles marines, bien que les sables et 
graviers fluvio-glaciaires, de méme que le 
roc, soient abondants. Une grande proportion 
des herbagaiesla Scirgus americanus se trouve 
sur un dépfit mince de vase sur roc. Le 

secteur en amont de Québec en renferme 964 ha 

et celui en aval, 192 ha. 

La région de Cap—Tourmente et celle du chenal 
nord de l'Tle d'0rléans contribuent, E elles 
seules, pour prés de la moitié des herbagaies 5 

dominance de scirgus americanus, colonisant les 
plages vaseuses. 

Les études de Lacoursiére (1969), de Gauthier 
(1972) et de Gauthier et Lavoie (1974) 
permettent de caractériser davantage les 
milieux humides du secteur lotique situés en

_ 

aval de Québec. Ils sont généralement formés 
de quatre éléments successifs 5 partir des 
vases dénudées 5 marée basse. Il s'agit 

respectivement de l'herbagaie 5 Scirgus 
americanus, l'herbagaie au sens large (formée 
de plusieurs groupements végétaux), l'arbustaie 
et l'arboraie inondée périodiquement. 

L'herbagaie 5 dominance de Scirgus americanus 
présente divers faciés selon l‘abondance 
relative des espéces compagnes,_telles que 
Zizania aquatica, Sagittaria graminea, 

§; rigida, §;_cuneata, Sium suave, Eupat0r1um_ 
perfoliatum, Leersia oryzoides, Deschampsia 
cesgitosa et Eleocharis sp. 

L'herbacaie désigne diverses associations 
végétales caractérisées principalement par 

Scirpus validus, Sparganium eurycarpum, 
Spartina pectinata, Eupatorium maculatum, 
Lythrum salicaria, Glycenia borealis, 
Phragmites communis et Carex sp. La limite des 

marées moyennes coincide habituellement avec la 
zone de transition entre cette unité et la 
précédente. 

L‘arbustaie et l'arboraie inondée 
périodiquement.sont dominées, soit par §gli5 
l_u_c1fl, rugosa, ou soit par S_al_i_x 

fragilis; Fraxinus pennsylvanica, Populus 

balsamifera, Ulmus americana et Acer saccharum.
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4.1.2 Milieux humides d'eau saumatre 

La zone d'eau saumitre compte 2 365 ha de 
marais, dont 93 % sont sur la rive sud du 
Saint-Laurent. De fagon générale, ces marais 
ont une composition végétale qui s'apparente 
beaucoup 5 celle des marais du secteur d'eau 
douce lotique, situés en aval de Québec. 

4.1.3 Milieux humides d'eau salée 

Méme si elle présente la plus longue ligne de 
rivage, la zone d'eau salée posséde peu de 
milieux humides (8 595 ha ou 16 % des milieux 
humides du territoire 5 l'étude). Seule la 
rive sud de l'estuaire contraste avec cette 
pauvreté d’habitats: cette portion du fleuve 
contient 8 % des milieux humides du territoire 
5 l'étude. Dans l'emsenble, la Basse 
Cfite-Nord est peu propice 5 l'établissement de 
milieux humides, en raison d'un profil 
relativement escarpé des c6tes, ofi la roche 
affleure 5 maints endroits. Si on ajoute 5 

cela l'action des vagues et des marées, et une 
saison de croissance restreinte, il est peu 
surprenant qu'on trouve seulement 3 % des 
milieux humides du territoire 5 l'étude. La 
péninsule de la Gaspésie n'est guére plus 
propice 5 l'établissement de milieux humides, 
sauf 5 l'embouchure des riviéres. On y trouve 
seulement 2 % de tous les mil1'eu_x humides de 

Aux Tles de la Madeleine, 3 % 
des milieux humides du territoire 5 l'étude 
ont été recensés. 

l'inventaire. 

4.1.3.1 Estuaire du Saint-Laurent 

Les rives de l'estuaire présentent, en 
alternance, deux faciés distincts, l'un dénudé 

Le 
faciés dénudé se présente, soit comme une 
et l'autre formé d'alluvions récentes. 

plate-forme d'abrasion soumise 5 l'influence 
des marées moyennes, ou encore une zone 
sablo-graveleuse rarement submergée par les 
marées. La végétation qui occupe ce type de 
rive est formée de minces bandes d'Elymus 
mollis, auxquelles s'associent Gakile 
edentula, Convolvulus sepium, Smilacina 
stellata et Ligusticum scothicum. 

Les alluvions sont nettement plus propices au 
développement de marais. Blouin (1970), Cantin 

(1974) et Gauthier et Lavoie (1973) ont 
subdivisé ce type de rive en quatre zones. La 

premiére, constituée de vase dénudée et 
parsemée de blocs glaciels, est suivie d'une 
herbagaie 5 Spartina alterniflora, qui céde la 
place 5 une herbagaie 5 Spartina patens et 
finalement 5 une herbagaie salée. 

A l'herbagaie 5 Spartina al,terni_flora., a faible 
densité de marelles, se méle des fucacées 
(algues) dans sa partie inférieure, et 
Salicornia europaea, dans sa partie supérieure. 
L'herbaqaie 5 Spartina patens, 5 laquelle 
s'associent §; alterniflora et Salicornia 
europaea, contient une forte densité de 
marelles, qui sont colonisées par Ruppia 
maritima. 

L'herbagaie salée désigne une composition 
végétale complexe, sa limit? "st souvent 
difficile a percevoir sur 1 errain, la 

densité décroissante des m nelles et 
l'apparition d'arbustes constituant les 
critéres d'identification les plus fiables. 
Dans sa portion la plus humide, elle est

1 

représentée par des groupements 5 dominance de 
Plantago juncoides et 3; pauciflora, 
accompagnés de Triglochin maritjma, glaui 
maritime, Ljmonium nashii,.Spergularia 
canadensis et Atriplex hastata. Aux endroits



_ 
inondés par les marées d‘eau vive, Carex 
paleacea, Festuca rubra, Seirpus maritimus, 
Juncus sp. et Hordeum jubatum sont les 
principales espéces rencontrées. Sur les 
stations submergées par les marées d'équinoxe. 
spiraea latifolia et Alnus rugosa croissent en 
association avec Calamagrostis canadensts, 
Sanguisorba canadensis, Spartina pectinata et 
Phleum gratense. 

Derriére la zone soumise aux marées, les 
arbustaies et arboraies font place a des 
cultures et des friches (Blouin et Grandtner, 
1971). 

Les marais de l'estuaire totalisent 4 411 ha, 
dont 69 % sur la rive sud, 27 % sur la rive 
nord et 4% sur le périmétre insulaire. Sur la 
rive nord, la plus grande densité de marais se 
retrouve entre Grandes-Bergeronnes et Baie- 
Comeau, alors que sur la rive sud, le secteur 
de l'Isle—Verte est le plus riche. 

4.1.3.2 Cote-Nord du golfe Saint-Laurent 

De Pointe-des§Monts‘§ Havre-SaintaPierre, la 
rive est constituée surtout de dépéts sableux, 
alors que les affleurements rocheux 
n‘apparaissent que sporadiquement. Entre 
Havre=Saint-Pierre et Blanc-Sablon, le rivage 
est découpé 5 meme la roche en place. 
Plusieurs Ties, Tlots et récifs jalonnent 
cette portion du littoral, lesquels semblent 
issus d'un réseau complexe de fractures et de 
fissures de la roche en place. A l'exception 
de quelques baies abritées et embouchures de 
riviéres, la c6te offre peu d'endroits 
favorables au développement de marais. 

Les dépéts de sables c6tiers sont colonisés 
par divers groupements végétaux 5 dominance de 
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Cakile edentula. Ammophila breviligulata et 
Elxmus mollis, accompagnés principalement par 
Arenaria.peploides, Egg pratensis, E; 
palustris, 3; compressa,.Jun£u§,ha1ticus var. 
littoralis et Rumex fenestratus. 

L'herbagaie salée se développant sur dut- 
- matériel sablo-limoneux est rare sur la C6te- 
Nord. Grondin et Melangon (1978) en décrivent 
une, localisée sur les Tles de Mingan. 
celle-ci est dominée par glagi maritima et 
Plantago gauciflora, auxquelles slassocient 
Salicornia europaea, Potentilla egedii, carex 
paleacea et Triglochin maritima. 

La Cote-Nord comprend 1 337 ha de marais 
répartis en 243 endroits d'une superficie 
moyenne de 5,5 ha. 

4.1.3.3 Péninsule de la Gaspésie 

La surface d'abrasion et les alluvions sont les 
deux principaux types de rive de la Gaspésie. 
Le premier est dominant et se présente cmme un 
étroit littoral rocheux, recouvert E l'occasion 
d'une mince couche de sable ou de galets, qui 
s'épaissit sur les estrans protégés de l'aetion 
des vagues. La flore halophytique qui l'occupe 
s'apparente a celle de l'estuaire du 
Saint-Laurent. 

Les alluvions se rencontrent 5 l'intérieur des 
baies protégées par des fléches littorales et 5 

la proximité des embouchures de riviéres. 
C'est la que s'installe la majorité des 
herbaqaies salées de la Gaspésie. Au-dela du 
cordon littoral, marquant la limite des hautes 
eaux, les arbustaies envahissent graduellement 
l‘herbagaie salée et cédent, E leur tour, la 
place aux arboraies.



Grandtner (1973) nous donne une image plus 
précise de la composition végétale des marais 
en Gaspésie. Décrivant le milieu riverain de 
la baie de Penouille, il a reconnu douze 
groupements différents, dont un flottant, un 

submergé et dix émergents. Dans les mares et 
les eaux peu profondes, 5 marée basse, 
s'installe le Zostera maritima, en compagnie 
de Ruppia maritima;W>Entre la ligne des basses 
eaux moyennes et celle des hautes eaux 
d'équinoxe, divers groupements se succédent, 
dominés tour 5 tour par Spartina alterniflora, 
Glaux maritima, Plantago juncoides, Festuca 

uva-ursi. 

rubra, Juncus gerardi et Salicornja europaea. 
De plus, an rencontre, au sein des groupements 
5 Plantago juncoides, des enclaves 5 dominance 
de Carex paleacea; et Scirpus maritimus dans 
certaines mares peu profondes, reliées ' 

périodiquement aux eaux des marées hautes. 
Les marais de la Gaspésie totalisent 1 220 ha 
dont la majeure partie se trouve sur les 
versants est et sud de la péninsule. 

4.1.3.4 Yles de la Madeleine 

Situé 5 environ 300 km au sud-est de la 
Gaspésie, cet archipel comprend dix Tles, dont 
sept sont reliées entre elles par des cordons 
de sable. 
offrent un environnement idéal pour la 

Les lagunes qui se sont formées, 

végétation riveraine. Les plages de sable 
balayées par les marées journaliéres sont 
pratiquement dépourvues de végétation, 5 

l'exception de quelques plantes isolées comme 
le Cakile edentula. Transporté par le vent, 
le sable forme des dunes mobiles associées aux 
cordons littoraux. Elles sont parfois fixées 
par Ammophila breviligulata. On y trouve 
aussi des Empetrum nigrum et Arctostaphylos 

L'évolution progressive des dunes 
fixées aboutit §'la formation de foréts 
d‘épinette blanche ét de sapin. 

13 

' 

cette période, dont 75 % avant 1965. 

Les marais salés colonisent le littoral vaseux 
des lagunes et totalisent 1 627 ha, soit prés 
de 8 % de la superficie totale des Tles. Les 
marais salés représentent, en fait, une 
succession de quatre groupements, 5 partir des 
vases dénudées: 

. l'herbagaie 5 Salicornja europaea; 

. l'herbagaie 5 Spartina alterniflora, Limonium 
nashii, Triglochin maritima, Glaux maritima 
et Puccinellia lucida; 

. l'herbagaie dominée par Carex paleacea, avec 
Festuca rubra, Ranunculus cymbalaria, Scirpus 
fluviatilis, Eleocbaris halophila et Glaux 
maritima; 

. l’herbagaie dominée par Juncus balticus var. 
littoralis, avec Lathyrus palustris, Festuca 
rubra, Potentilla egedii, Arenaria 
lateriflora, et Solidago sempervirens. 

4.2 Perte de milieux humides entre 1950 et 
1978 

Le territoire sur lequel porte l'étude des 
pertes de milieux humides (1950-1978) le long 
du fleuve Saint-Laurent entre Cornwall et 
Matane a été subdivisé en trois zones 
aquatiques. La premiere correspond 5 la zone 
d'eau douce lentique, la seconde englobe la 
zone d'eau douce lotique et la zone d'eau 
saumitre, alors que la troisiéme comprend la 
zone d'eau salée de l'estuaire. 

Les modifications humaines survenues en milieux 
humides du territoire étudié au cours des 28 
années précédant 1978 sont résumées aux 
tableaux 2, 3 et 4. Au total, 3 643 ha de 
milieux humides ont été perdus au cours de 

La zone



d'eau douce lentique est la plus touchée avec 
des pertes de 2 625 ha (72 %), suivie de la 
zone d'eau douce lotique et la zone d'eau 
saumfitre avec 608 ha (17 %), et finalement 
celle de l'estuaire, dont les pertes se 
chiffrent E 410 ha (11 %) (figure 2). Les 
pertes encourues décroissent d'amont en aval, 
ce qui est également le cas pour la superficie 
des milieux humides et la densité de 
population. 

Dans le secteur d'eau douce lentique, les 
herbiers submergés et les herbagaies sont les 
classes les plus affectées (tableau 2). Ces 
unités ont perdu respectivement 881 et 886 ha 
de superficie. Dans ce secteur, les autres 
pertes enregistrées concernent les herbiers 
émergents (225 ha), les arboraies inondées 
(163 ha) et les arbustaies (122 ha). 

Dans les zones d'eau douce lotique et d'eau 
saumatre, ce sont les herbagaies 5 dominance 
de Scirpus americanus qui ont été touchées, 
avec des pertes respectives de 250 5 100 ha. 
Dans l'estuaire, c'est l'herbagaie salée qui a 

été amputée le plus sévérement (213 ha). 
Depuis 1978, des pertes d'habitats encore plus 
lourdes sont venues s'y ajouter dans la région 
de Kamouraska. 

Les modifications liées 5 l'utilisation des 
' 

terres agricoles (champ et friche) sont les 
plus élevées et comptent pour pres du tiers 
des pertes enregistrées, soit 1 231 ha. Les 

autres modifications humaines contribuant aux 
pertes de milieux humides sont surtout les 
remblais (27 %), les développements 
résidentiels (12 %), les déblais (9 %), les 

infrastructures de service (9 %) et les 

industries (8 %). L'histogramme de la figure 
3 et le tableau 3 illustrent les causes de la 
diminution des milieu; humides. 
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Les données du Groupe Dryade 1981 indiquent que 
84 % des pertes de milieux humides, dans la zone 
d'eau douce lentique, ont été enregistrées avant 
1965. 
prés de la moitié des pertes et ce, au detriment 

Les remblais et déblais comptent pour 

des herbiers submergés et émergents. Les 
activités agricoles (culture et friche) sont 
responsables d'environ le tiers des réductions 
des marais. 
comptent aussi pour 14% des pertes totales. 

Les développements résidentiels 

Au cours de la période 1950-1965, le bassin de 
la Prairie a vu diminuer ses milieux humides de 
1 075 ha,.soit prés de la moitié de tous les 
milieux humides de la zone d'eau douce lentique. 
La construction de la voie maritime du Saint- 
Laurent, l‘aménagement des iles pour l'Expo '67 

et la construction de routes sont les principaux 
facteurs responsables de cette situation. Par 
ailleurs, des pertes significatives de milieux 
humides sont également localisées dans les 
secteurs des iles de Boucherville et de Sorel. 

Un total de 608 ha de milieux humides des zones 
d'eau douce lotique et d'eau saumatre ont été 
perdus au cours de la période 1950-1978. La 

transformation des herbagaies en champs 
(192 ha), dans 
s'est produite 

la partie supérieure des rives, 
avant 1965. 
de modification survenu aux 

Elle constitue le 
principal type rives 
de cette zone. les 

prés 
Les 

Les industries érigées sur 
vases exondées E marée basse comptent pour 
du quart des pertes enregistrées (156 ha). 
structures de services ont connu un essor 
significatif aprés 1965, qui a résulté.en un 
empiétement de 147 ha de milieux humides, 
surtout constitués d'herba§aies 5 dominance de 
Scirpus americanus. D'autres types de 
modifications (remblai, loisir, résidentiel, 
etc.) comptent pour 112 ha de pertes de milieux 
humides au cours de la période 1950-1978.
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TABLEAU 2 
PERTES DE MILIEUX HUMIDES ENTRE 1950 ET 1978 PAR TYPE DE MILIEUX HUMIDES 

ET PAR ZONE LE LONG DU SAINT-LAURENT (ha) 

Zone 

Type de milieux Eau douce 1ot1que 
, 

- Tota1 
humides Eau douce lentfque et eau saumatre Eau salée (Estuaire) 

1950-65 1966-78 1950—78= 1950-65 1966-78 1950-78 1950-65 1966-78 1950-78 .1950-65 1966-78 1950-78 

Eau geu4Erofonde 
I 

Herbier submergé. 787 94 881 - — - - ~5 - 787 94 
E 

881 

Herbier émergent 162 63 225 - - - - - - 162 63 225 

My:
4 

Herb§§a1e 5 Scirgus * - — - 10 90 100 - - - 10 90 100 
amer1canus ‘ 

Herbagaie 5 Sgartina - - - — - - - 38 38 
_ 

- 38 38 

Herbagaie salée - - - 
I 

— - - 129 84 213 "129 84 213 

Herbagaie 749 ‘137 886 223 27 - 250 - - — 
i 

972 164 1 136 

Arbustaie 85 37 122 33 3 36 4 2 5 122 41 163 

Arboraie 123 40 163 
I 

14 7 21 - 4 4 137 50 187 

£19.
7 

Z008 dénudée 290 60 349 81 120 201 58 94 152 “ 428 273 702 

Total 2 195" 430 2 625 361 247 608 190 220 410 ‘ 

2 746 896 3 643 

91

~ 
La somme des chfffres peut dffférer des totaux a cause de 1'arrondissement.



— 7 _,.._f — — — ‘_ ..—.n ;.~ —~«~—— ~'- *7 7* ~i_,4=-- -- ~'~'v--— »*—~ ?7"*"-»—f=' '4 7:’ 

TABLEAU 3 
PERTES DE MILIEUXAHUMIDES ENTRE 1950 ET 1978 PAR TYPE DE 

MODIFICATIONS HUMAINES ET PAR ZONE LE LONG DU SAINT-LAURENT (ha) 

Zone 

A 
Eau douce lotique Total. 

Mod1'f1')cat1'ons Eau douce lentique et eau saumétre Eau salée (Estuaire) 
1950-65 1966-78 1950-78 1950-65‘ 1966-78 1950-78 1950-65 1966-78 1950-78 1950-65 1966-78 1950-78 

Rés1dentTe1 317 52 » 368 30 
_ 

7 36 21 6 27 367 64 431 

Industrie/Commerce 35 73 107 77 80 157 22 - 22 133 152 285 

Services 52 45 97 20 128 147 15 79 93 86 
4 

251 337 
L01‘ 51 r 29 19 48 - 

_ 

2 2 - - - 29 21 so 

Champ 151 31 182 192 - 192 
k 

123 30 153 466 61 527 

Friche 480 178 657 25 4 29 
I 

6 11 17 511 193 703 

Déblai 339 8 347 - - - - - - 339 8 347 

Remblaj 795 32 827 17 '27 44 4 95 99 816 154 970 

Gain de milieux - (7) (7) - - - — - — - (7) (7) humides 

Total 2 195 430 2 625 3361 247 608 
4 

190 220 410 2 746 896 3 643 

( ) ivndique des gains en m1'1i'eux‘hum1'des. La somme des- chrlfffres peut-’d1”ffér‘er des totaux 5 cause de 1'arrond1'ssement.

Ll



MODIFICATIONS HUMAINES ET PAR TYPE DE'MILIEUX HUMIDES LE LONG DU SAINT-LAURENT (ha) 

TABLEAU 4 
PERTES DE MILIEUX HUMIDES ENIRE 1950 ET 1978 PAR TYPE DE 

‘A Eau peu profonde 
j 

Marars Marécage Zone. Tota1 
' 

' 

. dénudée 
_ r _, 'A _ 

_fierbaga1e 
E 

_ 
_erbaga1e 

_ _ _ 
5 (eau, 

“°“”‘°“”°"$ 
;5‘3E.‘3Z‘i§é 232332’ ~gm—i—f)—c§:1Ea:ts:sE 

”°""“°“‘° 
ZH'*n-§e?.£f"‘:?,r.-. “°£';’?%2‘°7 ""’”““°1 “"’°'“°I ‘$31? ha as 

Résidentlel 27 13' 1 
3 

201 - 2 52 81 e46.) 425 12 

;;Industrie/Commerce 42 »5 
; 

1 

I 

14 - 2 17 33 171 285 8 

zservfces 22 
‘ 

8 80 49 ‘8 26 ‘ 14 - 130 337 9 

Loisir 18 
i 

7’ - 4 (3) - 2 
% 

- 21 49 1 

‘Champ 1 , 

’ 6 - 342 - 153 23 
4 - 

: 

2 527 15 

Friche 100 65 1 400 - 15 34 63 
4 

26 704 19 

Débmai 292 : 9 - 36 - - 9 - - 346 9 

Remfilai 378 112 17‘ 90 33 15 11 10 304 
I 

970 27 

Tota1 -880 225 100 14136 38 213 162. 187 
' 

702, "3 643 100 

I ) indique des gains p1ut6t que des pertes.

8L



Les rives sont demeurées relativement 
intactes, du pont de Québec 5 Cap-Tourmente. 
La majorité des pertes de milieux humides dans 
cette région sont surtout attribuables aux 
infrastructures de service et aux industries 
mises en place aprés 1965. La périphérie de 
l'archipel de Montmagny constitue le second 
endroit ofi une modification significative des 
rives est survenue. Il siagit de la 
transformation des marais en champs, lors de 
la période 1950-65. 

Dans l'estuaire du Saint-Laurent, 410 ha de 
milieux humides ont été perdus, dont 349 ha 
sur la rive sud et 63 ha sur la rive nord. 
L'agriculture (champ et friche) s'est avérée 
le principal agent modificateur des milieux 
humides avant 1965, occasionnant des pertes de 
marais salés évaluées i'170 ha. Les 
infrastructures de service et le remblayage 
ont réduit les milieux humides de 192 ha, 
aprés 1965 pour la plupart. Ce sont 
l'herbagaie 5 Spartina alterniflora (41 ha) et 
l'herbagaie salée (41 ha) dui ont le plus 
souffert de ces interventions. Les aires 
affectées sur la rive sud se concentrent 5 

trois endroits, soit la baie de Kamouraska, 
cacouna (l'Isle-Verte) et Rimouski. 

L'élaboration d'un systéme d'irrigation et 

d'endiguement du marais de la baie de 
Kamouraka, pour l'utilisation des milieux 
humides 5 des fins agricoles, a eu pour 
conséquence directe la perte de plusieurs 
dizaines d'heetares de rives. R Cacouna, le 
marais a subi de lourdes pertes, lors de 
l'aménagement du port de mer. R Rimouski, la 
construction résidentielle et l'amélioration 
des infrastructures de service sont 
responsables de la réduction des milieux 
humides. 

19 

La rive nord de l'estuaire a subi peu de 
changements durant la période d‘étude: 
seulement 62 ha ont été modifies. De ce total, 
14 ha de marais salés ont été affectés, soit 
1 % du total répertorié pour l'ensemble de la 
rive nord de l'estuaire (1 202 ha). L'action 
humaine s'est principalement fait sentir, avant 
1965, sur les plages de sable et le lit du 
Saint-Laurent, 5 des fins d‘aménagementsA 
industriels, résidentiels et de services. 
C'est 5 Baie-Comeau que les modifications les 

plus significatives ont été enregistrées, soit 
au cours de la construction d'industries en 
milieu riverain. 

Si on compare la superficie des types de 
milieux humides de 1978 avec celle de 1950 
(tableau 5), les conclusions sont 
intéressantes. En superficie, l'herbier 
submergé a subi la plus forte réduction 
(881 ha); mais cela ne représente qu'une perte 
de 3,7 % par rapport 5 la surface totale de ce 
type d‘herbier en 1950. Toutefois, la perte 
d'herba§aie salée a été évaluée 5 213 ha, ce 
qui représente 11,8 % de sa superficie totale 
en 1950. Il s'agit donc d'une perte 
relativement plus considerable. L'herbagaie 
d'eau douce et d'eau saumfitre indique également 
un pourcentage de perte relativement élevé 
(16,8 %). Il est 5 remarquer que l'herbagaie et 
l'herbagaie salée sont situées dans le haut de 
la rive et qu'elles sont plus vulnérables aux 
impacts dus aux modifications du milieu que les 
herbagaies E Spartina ou encore les herbiers 
supmergés et émergents.



A H TABLEAU 5 
EVALUATION COMPARATIVE DES PERTES DE MILJEUX HUMIDES 

ENTRE 1950 ET 1978 POUR QUELQUES TYPES pg MILIEUX HUMIDES 
LE LONG nu SAINT-LAURENT 

Zone 
7 

iTypé de milieux 1950 1978 Perte 
humides* ha ha ha % 

Eau douce lentique Herbier submergé. 24 051 23 170% ‘881 ' ' ’ 

3;7 

Herbier émergent 10 155 9 940 225 2,2 

Eau douce lotique Herbagaie 5 Scirpus 4 244 4 144 100 2,4 
et eau saumfitre americanus 

Herbagaie 1 492 1 242 250 16,8 

Eau salée (Estuaire) Herbagaie 5 Spartina 2 741 2 703 38 1,4 

Herbagaie salée 1 921 1 708 213 11,8 

*Les données ne sont pas disponibles pour les marécages et la zone dénudée. 

5. SYNTHESE ET coNcLusIon 

L'inventaire et le monitoring des milieux 
humides le long du fleuve Saint-Laurent ont 
mis en évidence les endroits riches en milieux 
humides, ainsi que ceux qui ont subi de 
grandes pertes. 

Les milieux humides du territoire étudié 
occupaient 55 385 ha sur les 4 000 ha de rive 
en 1978. C‘est le secteur d'eau douce 
lentique qui a la plus grande concentration de 
ce type d'habitat. Les herbiers et les marais 
totalisent 39 800 ha, soit 72 % de tous les 
milieux humides du territoire 5 l'étude. 
Situé dans la partie la plus méridionale du 
Québec, ce secteur bénéficie d'un climat 
relativement doux. Le lac des Deux-Montagnes, 
le lac Saint—Louis et le bassin de La Prairie 
constituent un carrefour propice au 
développement de divers types de milieux 
humides. Ces plans d'eau sont alimentés par 
plusieurs tributaires (des Outaouais, 
Saint-Laurent, Chfiteauguay, Saint-Louis, 

etc.). Leurs rives se sont développées 
considérablement pour former de larges étendues 
d'eau peu profondes. Les nombreuses Tles 
augmentent la richesse du milieu et la variété 
des habitats. Dans de telles conditions, les 
herbiers submergés et émergents, de méme que 
l'arboraie inondée en permanence ou 
périodiquement, se-sont développés 5 leur 
_maximum. Ils constituent des habitats d'une 
qualité exceptionnelle pour la faune, dont la 
sauvagine, surtout en périodes de migration 

iprintaniére et automnale. 

Cependant, les pertes d'habitats dans le 
secteur d'eau douce lentique sont concentrées 
entre Cornwall et Trois—Riviéres, ofi les 
interventions humaines sur le milieu se sont 
multipliées 5 un rythme accéléré au cours des 
derniéres décennies. Ces interventions ont 
occasionné de grandes pertes de milieux humides 
(Champagne et Melangon, 1985). De 1950 5 1978, 
2 625 ha de milieux humides ont été perdus, 
soit 72 % de toutes les pertes enregistrées 
pour l'ensemble du territoire E l'étude. La



construction de la voie maritime du 
Saint-Laurent, 1'aménagement des Ties d'Expo 
67, 1'amé]ioration des infrastructures de 
transport ainsi que 1es déveioppements 
agricoles sont majoritairement responsables 
de ces modifications. 

Dans la zone d'eau douce lotique et saumatre, 
on ne comptait que 6 990 ha de miiieux humides 
en 1978. 
de Scirpus americanus_qui caractérisent les 

Ce sont Ies herbagaies 5 dominance 

rives de cette zone. Elles ont subi une perte 
totale de 2 % entre 1950 et 1978. 
nord de 1'i1e d'0r1éans, la région de 

Le chenail 

Cap—Tourmente et 1'archipe1 de Montmagny 
constituent des sites trés propices 5 leur 
développement. La vaieur de ces habitats 
riverains pour la sauvagine est extrémement 
importante, en particuTier pour la Grande Oie 
blanche qui 1'uti1ise comme haite migratoire. 
Les activités agricoies, 1'industria1isation 
et 1es structures de services sont 1es 
principaux agents responsabies de la perte des 
herbagaies 5 Scirpus americanus. 

Dans 1a zone d'eau saiée, la c6te est peu 
propice au développement de la végétation 
aquatique. Eile ne parvient qu'§ s'insta11er 
dans les baies abritées et 5 1'embouchure-d'un 
nombre Iimité de riviéres. Les milieux 
humides de la zone d'eau salée couvraient 
8 595 ha en 1978, dont 1a moitié dans 
1'estuaire du Saint-Laurent. Les herbacaies 
salées 5 dominance de Spartina a1ternif1ora, 
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caractéristiques de la rive sud de 1'estuaire 
(baie de Kamouraska, de Rimouski, etc.), sont 

La C6te-Nord et 1a 

péninsule de 1a Gaspésie sont pauvres en 
les p1us communes. 

mi1ieux humides, a1ors que 1es Ties de la 
Madeleine possédent un miiieu nettement mieux 
pourvu E cet égard. 
1es zones d'eau douce et saumatre, 1es mi1ieux 

Moins abondants que dans 

humides de la zone d'eau salée font 1'objet 
d'une utilisation éievée par la faune ailée. 
Ajoutons que sur les Ties de la C6te-Nord, on 
compte de nombreuses coionies d'oiseaux marins, 
Ceci vient appuyer la nécessité de préserver 
des milieux humides pour ces espéces. Les 
milieux humides ont perdu 410 ha entre 1950 et 
1978 dans 1‘estuaire au profit de 
1'agricu1ture, du rembiayage et des 
infrastructures de service. 

Méme si, pour 1'ensemb1e du territoire, 75 % 
des pertes de miiieux humides sont survenues 
avant 1965, ii n'en demeure pas moins qu'e11es 
se poursuivent encore aujourd'hui. I1 est 
évident qu'entre 1978 at 1985, d'autres 
modifications de milieux humides 1e iong du 
fieuve Saint-Laurent ont eu 1ieu, contribuant 5 

réduire davantage ces milieux d'une qualité 
unique. Une étude récente de Champagne et 
Melangon (1985) a démontré que 6,7’% des 
milieux humides dans la région urbaine de 
Montréai ont été perdus entre 1966 et 1981. 
Dans la perspective de déveioppement futur, les 
milieux humides se trouvent aujourd'hui p1us 
menacés que jamais.
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Le groupe national de travail sur les milieux 
humides (Tarnocai, 1979) retient cinq types de 
milieux humides: les tourbiéres ombrotrophes, 
les tourbiéres minérotrophes, les marais, les 
marécages et les terres légérement 
submergées. 

Tourbiére ombrotrophe 

La tourbiére ombrotrophe est constituée de 
tourbe et la nappe phréatique est généralement 
prés de la surface du sol. Elle est souvent 
bombée ou située au méme niveau que les 
milieux humides avoisinants et donc peu 
influencée par les eaux souterraines riches en 
éléments nutritifs provenant des sols minéraux 
qui l'entourent. La matiére organique est 
généralement acide et pauvre en éléments 
nutritifs. Les constituants majeurs de la 
tourbe sont la sphaigne et la tourbe 
forestiére quelquefois recouverte de tourbe 

Les sols font partie des 
fibri sols, des mésisols et des cryosols 
minérotrophe; 

organiques. La tourbiére ombrotrophe peut 
étre arborée ou non, et généralement couverte 
de sphaignes et d*éricacées. 

Tourbiére minérotrophe 

La tourbiére minérotrophe est aussi constituée 
de tourbe et la nappe phréatique se situe 
habituellement prés de la surface du sol. Les 
eaux sont enrichies d‘éléments nutritifs 
provenant des habitats minéraux voisins. La 
tourbe est plus ou noins profonde et plus 
décomposée que la tourbiére ombrotrophe. Les 
sols qui y sont associés sont des mésisols, 
les humisols et des cryosols organiques. La 
végétation se compose principalement de carex, 
de graminées, de roseaux et de mousses. 
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Marais 

Le marais regroupe des habitats humides 5 

substrat minéral ou plus rarement constitués de 
tourbe et périodiquement inondés. Le niveau 
d'eau, variable selon les saisons, laisse 
apparaitre, aux périodes d'étiage, des plages 
de végétation dense et des espaces vaseux. Les 
eaux sont riches en substances nutritives. En 

général, le substrat meuble est constitué de 
matériaux non organiques bien que quelques 
marais soient associés 5 des dép6ts tourbeux. 
Les sols qui le caractérisent sont 
principalement des gleysols et moins 

La 

distribution de la végétation se fait selon une 
fréquemment des humisols et des mésisols. 

zonation ou selon une mosaique oi les plantes 
sont fréquemment isolées par des chenaux ou 
mares. A la périphérie, le marais peut étre 
bordé d'arbres et d'arbustes. Cependant, la 
végétation dominante est constituée d'une 
grande variété d'espéces herbacées notamment 
des joncs, des roseaux, des phragmites et des 
carex. Diverses plantes'aquatiques, submergées 
et flottantes, poussent également dans les 
plans d'eau. 

Marécage 

Le marécage comprend les habitats tourbeux ou 
minéraux ofi l'eau des étangs ou des canaux est 
stagnante ou E écoulement trés lent. En 

général, la nappe phréatique se situe 5 la 
surface du sol. Comme il se produit un 
important écoulement en provenance de la marge 
du marécage ou de d'autres régions riches en 
minéraux, ses eaux sont riches en éléments 
nutritifs. Si l'on y trouve de la tourbe, il 

s'agit principalement de tourbe forestiére, 
bien décomposée, recouverte parfois de tourbe



minérotrophe. Les 5015 qui y sont associés 
sont des mésiso1s, des humiso1s et des 
gleysols. La végétation se caractérise par un 
dense couvert de coniféres ou de feuillus et 
par de grands arbustes. 

Terres légérement submergées 

Les terres 1égérement submergées sont des 
plans d'eau Tibre, permanents on semi- 
permanents re1ativement grands et stables, et 
00 les eaux sont stagnantes ou courantes. 
Appartiennent 5 cette catégorie, Ies égangs, 
les mares, les fondriéres, les 1acs peu 
profonds, 1es baies; 1es 1agunes, les bras 
morts, 1es eaux de retenue et 1es chenaux. 
Ces eaux sont dites peu profondes parce 
qu'e11es n'excédent pas 2 m de profondeur, 
5 moins de cine anorma1e. En période de 
sécheresse, d'étiage ou de marée basse, 
certaines parties peuvent étre exondées. On 
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groupe dans cette classe toutes les cuvettes 
dont 1es zones d'eau libre ont une superficie 
supérieure 5 8 ha, indépendamment de l'étendue 
des mi1ieux humides situés en bordure. Ces eaux 
peu profondes se distinguent des milieux 
humides avoisinants par 1a limite extérieure 
des tapis f1ottants de végétation ou par leur 
niveau d'eau superficie] 5 1a mi-été et par la 
présence, en périphérie, d'arbustes ou de 
plantes émergentes. Toutes 1es mares d'une 

esuperficie inférieureV5 8 ha, dont 1es zones 
d'eau 1ibre couvrent, en été, 75 % ou p1us du 
diamétre de 1a cuvette, entrent aussi dans 
cetté catégorie. Leurs bords peuvent étre 
dépourvus on non de végétation, arbres compris. 
Lonsque présente, la végétation occupe une 
étroite bande qui n'empiéte pas sur p1us de 
25 % du diamétre de Ia cuvette. S'i1 existe une 
végétation dans 13 zone d'eau 1ibre, elle ne se 
compose que de plantes aquatiques, submergées 
et flottantes.
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