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AIV AMENAGEMENT DES OISEAUX FORESTIERS 



1 .  SITUATION GENERALE DES ESPECES 
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Les o i seaux foresti ers forment un groupe dont le nombre 

d ' espèces est relat ivement grand . Il comprend tous les pas sereaux et les 

autres o i seaux terrestres n ' appartenant pas à ce premier groupe . 

Chaque espèce possède un statut caractér i s ant s a  présence dans 

nos rég ions . �ur un territo ire donné , une e spèce peut se rencontrer 

durant toute l ' année , certaine s  viennent pour ni cher et d ' autres 

s ' arrêtent durant leur mi grat ion . 

Ce groupe d ' o i seaux occupent une grande divers ité d ' habitats 

allant du mi lieu forestier dense au mi lieu ouvert . Chaque habitat permet 

à l ' espèce en question de retrouver son s ite de nidification préférentiel 

et/ou les compos antes que requiert son rég ime al imentaire soient les 

fru its (F ) , le s graines (G ) ou les in sectes (1). (Annexe 1) 



2 .  SITUATION PARTICULIERE DU CAP TOURMENTE 

144 

Le pr inc ipal obj ect i f  de la ré serve est de favori ser l'exi stence 

d'habitats et de conditions prop i ces pour mainten ir de s populations 

fauniques s aines et vari ées . 

Le terr ito i re de la réserve est di visé  en quatre pr inc ipaux 

écosystèmes ; la forêt , la plai ne côtière , l' hydrol i ttoral supér i eur et 

l'hydrolittoral i nféri eur . Ces quatre mi l i eux sont fréquentés par de 

nombreuses espèces faunique s et princ i palement l'avi faune . Ces eco

systèmes sont constitués de plu s i eurs habitats di fférents permettant la 

venue d'une grande divers ité d'e spèces avi ennes . 

La réserve peut abri ter environ 140 espèces touchée s par le 

prés ent proj et . Vue l' importance de ce groupe sur le territo i re , i l  

s emble donc es sent iel d e  vér if ier l a  s ituat ion des populations pré sentes 

et aus s i  d'améliorer les zones fréquentées par les o i seaux dans la mesure 

où une man ipulation d'hab itats est pos s i ble . 
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3 . AMENAGEMENT 

Le s pr i c i pales activités à effectuer face au groupe de s o i seaux 

forestiers se résument à un inventaire des populations, à la pose de 

n i cho irs s i  néce s s aire et surtout à l t améliorat ion des bandes arbust ive s  

pré sentes sur l e  territo i re . 

A) L t inventaire des oi seaux dits forestiers 

Depu i s  la création de la réserve , plus ieurs observations sur les 

o i seaux forestiers ont été effectuées permettant ains i d t établ ir  la l i ste 

des espèces observables dans la rég ion . Par contre , ces résultats 

demeurent qualitat ifs ou encore se limitent à une petite surperfi c i e  du 

terr i to ire . 

Il serait donc i ntéres s ant d t  approfondir davantage les 

connai s s ances acqu i s e s  sur 1 t avi faune de la rég ion de cap Tourmente en 

effectuant un inventai re des populat ions pré sentes sur la réserve . 

B )  Nichoirs  

Nous avons vér i f i é  stil  était pos s i ble de favor i ser davantage la  

nidifi cation des espèces par la pose de certains nicho i rs . Nous ne 

croyons pas cette installation indi spen s able pui sque plus i eurs nicho irs 
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s ont déj à présents sur la réserve . Dans un autre cas la pose de nicho irs 

a été proposée pour des espèces pour lesquelles ils  s ' avèrent bénéfiques 

( ex :  le Kerle bleu à po itr ine rouge , le Canard huppé ) . 

C )  Améliorat ion des bandes arbust ive s  

La plaine côt ière est  un écosys tème fréquenté par plus ieurs 

e spèces fauniq�es et plus particul ièrement l ' avi faune . Il e s t  donc 

es sent iel que cette dernière y trouve un mi l i eu var ié répondant à ses 

exigences vi tales . La bordure de la forêt est  un mi lieu également très 

fréquenté . 

Il semble donc néces s aire de vér i f ier s i  ces mi lieux as surent 

des condit ions d ' hab i tat adéquates et d ' apporter les amél iorat ions 

néce s s aires à l ' augmentat ion de leur capac i té face à la faune . 

Dans les mi li eux ouvert s ,  la présence de bandes arbustives a une 

fonct i on part icul ière et importante pour la faune les fréquentant . 

Les bandes arbust ives sont très riches car elles procurent un 

couvert à proximi té des espèces herbacées ( ex :  graminés > dont s e  

nourri s sent certaines espèces aviennes .  tout e n  représentant e n  plus un 

s i te d' alimentat ion pour d ' autres espèces animales .  Elles cons t ituent un 

endro i t  de nidification de haut intérêt . La pré sence de la state 

arbores cente à l'intérieur de la bande e s t  aus s i  très importante . 
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L ' eff i c ac i té des bandes arbus t ives dépend de la diver s i té 

végétale y fi gurant et aus s i  de la pré sence d ' eau à proximité . Une 

végétat ion var iée amène un plus grand nombre d ' individus et du même coup 

une plus grande divers i té d ' espèces avi ennes . La présence d ' eau à 

proximi té des bandes permet en premier l i eu de répondre aux besoins  en 

eau des o i seaux et , en second lieu ,  elles abr i tent une communauté 

importante d ' in sectes aux alentours de la bande , favori s ant ains i la 

venue d ' e spèces , in sectivores . 

On constate donc l ' importance de s auvegarder ces bandes . L ' en

tretien et l ' amél i orat ion de ces dernières peuvent être très bénéfique 

pour la faune des mi lieux ouverts . 

La bordure de la forêt est un mi lieu as sez riche pour la faune . 

Il pourrai t  être avantageux d ' y  var ier les espèces végétales af in 

d ' accommoder le plus grand nombre d ' espèces pos s ibles . 

La plaine côt ière semble au départ un mi lieu plutôt un iforme 

dûe s aux vastes étendues ut i l i sées pour la culture . A certains endro i t s , 

quelques bandes arbust ives se sont établ i e s  entre les champs , dimi nuant 

ains i l ' homogéné i té de ce territoire . Par contre elles ne sont pas as sez 

divers ifiés  et ceci vient autant du fait que les hauteurs et les dens i tés 

pour les di fférentes s trates sont inadéquates et que la proport ion de 

coni fères ou d ' arbre s fru i t iers est i nsuff i s ante . 
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Outre les bandes arbust ives . certains endro i t s  de la réserve 

feront l ' obj et d' une plantat ion . touj ours dans le. but de favori s er les 

o i seaux ( al imentat ion-protect i on ) et aus s i  pour la valeur esthétique 

qu ' elle offre . 

La transplantat ion d ' arbustes et d ' arbri s seaux autour des étangs 

produirai t des secteurs d ' une grande ri chesse  pour l' avifaune mai s  une 

attention part�culière do i t  être portée à la dens i té des zones de 

végétat ion ains i créées pour évi ter un aba i s sement soudai n  et sévère du 

n iveau de la nappe phréat ique . 

Examinons maintenant les divers proj ets proposés  af in de 

parfaire l ' aménagement rel ié aux oi seaux clas sés  comme fore s t i ers . 
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4 )  Proj ets 
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Proj et AIV-1 

Inventaire des o i seaux forest iers ni cheurs 

A. Cadre du projet  

Ce  proj et s ' intègre au plan d ' aménagement global de la Réserve 

nat ionale de faune du cap Tourment . Celui-ci porte sur l ' inventaire des 

populat ion d ' oi seaux ni cheurs af in de caractéri ser chaque populat ion 

s elon leur importance et leur ut i l i s at ion du mil i eu . 

B .  Obj ectifs  et résultat s  prévus 

Le s ré sultats de cet inventaire permettront d ' établ ir  la den s i té 

des espèces n i cheuses et aus s i  de comparer la fréquentat ion de s princi

paux hab i tats rencontrés sur la réserve par les espèces en que s t ion . 

C .  Act ivités 

1 )  Cho i x  de l ' emplacement des parcelles et des techniques 

d ' inventai re à ut i l i s er . 

2 )  Inventaire de s o i seaux n icheur s 

3 )  Compilat ion et analyse de s données 

4 )  Rédact ion du rapport 
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D .  Descript ion du projet 

La premi ère étude à effectuer pour ce proj et cons i ste à de 

retracer les princ i paux habi tats pré sents sur la réserve . Par la suite, 

i l  faudra déterminer la méthode d' inventaire à utili ser en tenant compte 

des buts et du type de milieu à inventori er .  Les parcelles-échantillons 

do ivent être établies dans le plus d'hab i tats pos s ibles afin de bien 

représ enter les. espèces et leur mil i eu préférent iel . Une de scription 

complète de la végétat ion des parcelles devra être fourn ie s i  l'on veut 

effectuer de s comparai sons entre le s espèces et les mil ieux ut i l i sés . A 

cet effet l ' annexe descr ipt i f  des f i ches de terrain accompagnant la carte 

de peuplements sera d'un grand secours . Le cho i x  devra i t  comprendre des 

zones de la plaine côt ière , bo i sées et non bo i sées , de s zones en fri che , 

des peuplements conifériens et finallement de s peuplements feu i llus 

tolérants et intolérant s .  Le nombre de places-échant i llons sera en 

fonction de la fréquentat ion . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  
2 )  

Durée du proj et : 
Personnel requ i s :  

16 semaine s  
1 supervi seur ( $2 50 . 00/ sem . ) 
2 employés ( $180 . 00/ s em . ) 

3 )  Matér iel : j umelles 
fiches de terrain  
gu ide d ' ident i f ication des o i seaux 

4) Coûts totaux : Salaires 
Avantages soc i aux 
Imprévus 
Total ( envi ron ) 

$ 9 760 . 00 
1 170 . 00 
1 090 . 00 

$12 020 . 00 
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B i en entendu la  réal i s at ion d e  ce proj et peut prendre une autre 

tournure et correspondre à un contrat donné à un groupe ou à un 

organi sme . Les coûts serai ent cependant plus élevés dans le cas d t  un 

organi sme privé s ans pour autant être as suré d t une qual i té réellement 

s upérieure . 



Proj et  AIV-2 

Amél iorat ion de la compos i t ion des bandes arbustive s  

de la plaine côt ière et de l a  bordure des boi s és . 

A .  Cadre du projet 
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Ce proj et s ' intègre au plan d ' aménagement global de la Réserve 

nat i onale de fa,une du cap Tourmente . Celui-c i implique entre autre une 

man ipulat ion de zones à forte dens i té aubust ive af in d ' augmenter la 

divers i té végétale de d ' autres secteurs de la réserve . 

B .  Obj ectifs  et résultats prévus 

L ' améliorat ion de la compo s i t ion des bandes aubust ives de la 

plaine côt ière augmentera leur potent iel vi s-à-vis  la faune ailée au 

ni veau de la nourri ture et du couvert qu ' elles pourront offrir . Nous 

vi sons , par cette modificat ion , l ' accro i s s ement du nombre d ' individus et 

d ' es pèces fréquentant ce type de mil i eu . 

C .  Act ivi tés 

1 )  sélect ion e t  examen des secteurs à aménager 

2 )  Récolte des s emi s des espèces à transplanter 

3 )  Plantat ion ( coupe et nettoyage ) 

4 )  Rapport des act ivi tés effectueés e t  recommandat ions pour la 

partie  automnale du proj et 



154  

D .  Descript ion du projet 

Le présent proj et impl ique une man ipulat ion des zones à forte 

dens i té arbustive af in d ' améliorer la qual i té de la compos i t ion et de la 

dens i té de secteurs déterminés ( bandes ) ou de créer de nouveaux 

groupements d ' arbustes . 

Lors de nos vi s i tes sur le terrain , nous avons décr i t  la  

compos i t ion et la dens i té de  la végétat ion de chaque sect ion . A 

l ' annexe II , on retrouve la l i ste de s arbustes inventoriés  sur la réserve 

avec leur den s i té dan s chacune des sect ions . Cec i permet de retracer les 

zones à ut i l i ser lors de la récolte des semi s des t inés à la 

tran splantat ion dans d ' autres secteurs . Il pourrait  être néce s s aire de 

se  procurer certaines e spèces végétales ai lleurs que sur la réserve soit 

dans une pépinière ou sur un terrain privé ou appartenant à la couronne . 

Cette sect ion cons i s te à déternimer la compo s i t ion et la dens i té 

d ' une bande arbust ive "type" ( F i g :  1 )  pour la plaine côtière et 

l ' hydroli ttoral supérieur . Les espèces pouvant être plantées en bordure 

des boi sés  seront aus s i  déterminées . 

Sur la plaine côt ière , la bande arbust ive comprendra les s tates 

arborèscente supér ieure , arbores cente i nférieur et arbust ive . Elle sera 

composée de feuillus et de quelques coni fères pour augmenter le couvert 

di sponible de la bande . 
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CROQUIS  DU PROFIL DE LA BANDE ARBUSTIVE TYPE 
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Arborescente supérieure: 

hauteur: 8 à 20 m 
densité (profil): 
espèces suggérées: 

1O'J. 
Fraxinus americana 
Tilia amerieana 
Ulmus americana 

Arborescente inférieure 

hauteur: 4 à 8 m 
densité (profil): 
espèces suggérées: 

35 à 45," 
Abies balsasmea 
Picea glauca 
Prunus serotina 
Sorbus americana 
Thuia occidentalis 
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(apporter une grande importance à la proportion de conifères) 

Arbustive: 

hauteur: de 4 m et moins 
densité (profil): 80 à 9O'J. 
espèces suggérées: Alnus rugosa 

Amelanchier sp 
Cornus stolonifera 
Corylus cornuta 
Crataegus sp 
Prunus pensYlvanica 
Prunus virginiana 
Rhus typhina 
Rubus sp 

La liste des arbustes fruitiers a été établie à partir de 

l'utilisation alimentaire des oiseaux, (annexe III). 

DGR 
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Quelques bandes arbustives semblent assez repré sentatives de la 

bande "type" . Dans certains cas , il n' y aura que la dens i té à augmenter 

alors qu ' à  d ' autres endroi ts  , la coupe et la plantat ion de d ' autres 

espèces seront néces saires . Il est  pos s i ble que l ' on doive implanter une 

bande à certains endroits . Une certaine clas s i f ication des bandes 

arbust ivesface à leur st ade de développement est  di sponible à l ' annexe IV . 

Il est  bon de préc i ser qu ' i l faudrai t év iter de trop planter de 

f. v irg i n i ana près des zones de pâturage pui sque leur feu illage est  

néfas te pour le  bétail , ( de Repenti gny . 1976 ) . 

La dens i té de la bordure des bo i sés  peut être augmentée par la 

plantat ion des e spèces suivantes :  

Ab ies  balsamea 

Amelanch ier sp 

Corylus cornuta 

P i cea glauca 

Prunus serot ina 

Sambucus c anadens i s  

Sambucus pubens 

Sorbus americana 

Thuj a occ idental i s  

Le cho ix  des s i tes de plantat ion en bordure des bo i séés doi t  se  

faire avec grande attent ion . Il faut éviter de boulverser un mi lieu dont 

l ' homogéné i té e s t  es sent i elle pour d ' autres espèces , ( ex :  l ' aulnaie pour 

la bécas s e ) ,  
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Dans la section 5 ( s elon l a  clas s i ficat ion de l a  carte de 

peuplements ) ,  on retrouve l ' étang d ' eaux usées . Celui-c i  est  entouré 

d ' une clôture . Il sera i t  plus esthét ique de planter des arbustes autour 

de celui-c i . Les espèces à utili ser pourront être les mêmes que celles 

proposées pour les des bandes arbust ives de la plaine côti ère . 

E .  Evaluat i on du budget 

1 )  Durée du proj et : La période propice pour la plantat ion est  
assez  restreinte . Ains i le  proj et  devra 
se faire en deux étapes soi t au printemps 
et à l ' automne . Le nombre total de 
semaines prévues pour celui-ci atte int la 
vingta i ne . 

2 )  Personnel requ i s : 1 supervi s eur ( $250 . 00/sem . ) 
3 employés ( $ 180 . 00/ s em. ) 

3 )  Matériel : Pelles, seaux , sécateurs ( d i sponibles à la 
réserve ) 

4 )  Coût s totaux : 
Sala i res : 
Avantages soc iaux : 

Matériel : locat ion d ' un véh icule 
( s ' i l y a li eu ) 
achat de semi s 
( s ' i l y a l i eu )  
rédact ion du rapport f i nal 
imprévus 
coûts totaux part iel 

coûts totaux ( environ ) 

PrintemEs 
( 11 sem . ) 

$ 8 690 . 00 
1 045 . 00 

$ 9 735 . 00 
1 200 . 00 

250 . 00 

50 . 00 
1 120 . 00 

$12 400 . 00 

$22 400 . 00 

Automne 
( 9  sem . ) 

$ 7 110 . 00 
8 5 5 . 00 

$ 7 965 . 00 
800 . 00 

250 . 00 

5 0 . 00 
900 . 00 

$10 000 . 00 



Proj et AIV-3 
Améliorat ion ou introduct ion d'une bande d'arbre 
et d'arbustes de chaque côté de la voie ferrée . 

A .  Cadre du projet 
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C e  proj et s'i ntègre au plan d'aménagement global de la Ré serve 

nat ionale de faune du cap Tourmente . Celui-c i porte sur la plantat ion de 

bandes arbust ive s  le long de la vo ie ferrée . Les plants pourront 

provenir de zones où la dens i té est  relativement grande . 

B .  Obj ectifs et résultats prévus 

L'implantation de ces bandes le long de la vo ie ferrée permettra 

de diminuer l'impac t  vi suel de cette s tructure et par le fai t  même 

d'amoi ndrir  quoique faiblement le bru i t  causé lors du pas sage des 

trains . Ces bandes apporteront aux oi seaux les mêmes bénéfices que les 

autres bandes de la plaine cotière . 

c. Act ivités 

1 )  Récolte des semi s des e spèces à ut i l i ser 
( achat si nécessaire ) 

2 )  Plantat ion des e spèces 
3 )  Rapport f i nal 
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D. Description du proj et 

Ce proj et cons i s te à introdu ire sur chaque côté de la voi e  

ferrée une bande arbust ive ( F i g : 2 ) . Les espèces pouvant être ut i l i s ées 

pour ce s i te sont les mêmes que celles ut i l i sées pour aménager la plaine 

côt ière . La compos i t ion et la dens i té de la bande seront les mêmes que 

celles de la bande "Type" ( F i g : 1 ) . La longueur totale à planter équivaut 

à envi ron 6 ki ,lomètres de voie ferrée lorsqu ' elle traverse la plaine 

côt i ère donc 12 ki lomètres s i  l ' on t i ent compte des 2 côtés . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 10 semaines ( printemps et automne ) 

2 )  Personnel requ i s :  1 superv i s eur ( $250 . 00/sem . ) 

4 employés ( $180 . 00 /sem. ) 

3} Matér iel : pelles ( à  la réserve ) 

s eaux ( à  la réserve ) 

véh i cule ( s i  néce s s aire ) 

4 )  Coûts totaux : Salaires 

Avantages soc i aux 

Matér iel : véh icule ( s i  néces s aire ) 

plants ( s .  i l  y a l i eu )  

Imprévus 

$ 9 

1 

1 

1 

Total ( envi ron ) $13 

700 . 00 

165 . 00 

100 . 00 

200 . 00 

210 . 00 

400 . 00 



LOCAL ISATION DES BANDES ARBUS TI VES LONGEANT LE CHEMIN DE FER 

COUPE TRANSVERSAL E  

; J _, 
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Proj et AIV-4 

Créat ion d t un s i te d t al imentat ion 

A .  Cadre du projet 

Ce proj et fait  part ie du plan d t aménagement global de la Réserve 

nat ionale de faune du cap Tourmente . Celui-c i porte sur la créat ion d t un 

s i te où les o i s�aux retrouveront une divers i té et  une abondance al imen

taire cons idérables .  

B .  Obj ectifs  et résultats 

La zone 7-Uz est actuellement un secteur lai s sé à son évolut ion 

naturelle . Elle est  composée d t une végétat ion herbacée intére s s ante d t où 

vi ent I t  importance de n t  effectuer qu t une mod i f i c at ion mi neure af in de 

lai s ser au s i te un aspect naturel . La plantat ion d t  arbustes peu 

d i s ponibles aux alentours procurera pour plu s i eurs espèces aviennes un 

s i te d t un grand intérêt pour I t al imentat ion et le couvert . Etant exposée 

à l t ac tion des vents dominants , il  sera indi spensable de placer une bande 

de coni fères sur le côté oues t  de la sect ion . Cette bande offrira aux 

o i seaux un autre type de couvert . 



C .  Act iv i tés 

1)  Récolte des semi s de s espèces à ut ili ser 
2 )  Achat des s emi s non-di sponible s 
3 )  Plantat ion 
4 )  Rapport f i nal e t  recommandat ions 

D .  Descript ion du projet 
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La zone 7-Uz a été retenue pour la créat ion d ' un s i te 

d' al imentat ion �ans lequel seront introdu i tes des espèces végétales peu 

fréquentes dans le voi s inage, ( F i g : 3) . 

Le sol de cette zone étant part icul ièrement ri che, nous croyons 

que les espèces végétales y retrouveront les condi t ions propices  à leur 

cro i s s ance . Le s espèces ont été cho i s ies  selon la période où la faune 

peut disposer de leurs fru i t s, ( tableau 1 ) . 

Nous proposons une di s tribution aléato ire des arbustes sur toute 

la superficie  él iminant ains i l ' aspect synthét ique d ' un agencement 

systémat ique de plantation normale . 

Espèces priori taires : Malus sp  
Sambucus c anadens i s  
Sambucus pubens 
Sorbus americana 
Viburnum trilobum 

Espèces facultat ives : Crataegus sp  
Cornus s toloni fera 

Espèces pour le br i se-vent : Thuj a occ idental i s  
Picea glauca 
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Il sera indispens able de mun ir le côté oues t  de cette sect ion 

d ' une bande protectrice de con i fères . Le fumier de cheval pourrait être 

uti l i sé lors de la plantation pour enr i chir  le substrat qu i les 

accue i llera . 

• 
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TABLEAU 1 

Période de florai son et de fruc t i f i cat ion des pr inc ipales 

espèces proposées et disponible sur la réserve . 

Espèces /mo i s  

Cornus s toloni fera 

Crataegus 
Malus sp 
Sambucus 

Sambucus 

sp 

canad-ens i s  

Eubens 
Sorbus americana 
Viburnum tri lobum 

mars avr i l  mai 

x 

x 
x x 

x x 
0 x 

x 

j u in j uillet août sept 

x x x 
• • • 

x • • 

x • 

x x 
• • 

• • 

x • • 

x x • • 

oct 

• 

• 

0 

nov dec j anv fev 

• 

0 0 0 0 

Il faudra chercher à implanter dans cette sous-sect ion des espèces qui produ iront 

de s fru i ts ( drupes ou autres ) à de s périodes variées de façon à ce que le s i te d t al imentat ion 

prés ente en permanence une nourr i ture quelconque . De s espèces non mentionnées dans le 

tableau qui const i tueraient de bons suj ets mai s serai ent soi t allogènes et ains i mo ins  

repré sentat i ve du mi lieu naturel où seraient à la l imite de leur aire de di s tribut ion donc 

pré senteraient une product i  vi té faible et une rés i stance aux malad ies et aux extrêmes du 

climat déf i c i ente . 

x florai son 

• fruc t i f i cat ion 

o pers i s tence pos s ible de s fruits  sur l t arbre 
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E .  Evaluation du budget 

1 )  Durée du proj et : 6 semaines 

2) Personnel requ i s : l supervi s eur ( $2 5 0 . 00 / s em. ) 

3 employés ( $180 . 00/sem. ) 

3 )  Matériel : pelles 

seaux 

séc ateurs 

location d ' un véh icule ( s ' i l y a lieu)  

4 )  Coûts totaux : Salaires $4 740 . 00 

Avantages soc i aux 5 70 . 00 

Matér iel : locat ion d ' un véh i cule 400 . 00 
( s  i appli cable ) 

Achat de semis  ( s ' il y a l ieu ) 250 . 00 

Imprévus 600 . 00 

Coûts totaux ( environ) $6 5 60 . 00 
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Proj et AIV-5 

Accélérat ion du proces sus de succes s ion sur l'extrême est  de 

l'hyrol it toral supéri eur et plantat ion en bande des zones maturelles .  

A .  Cadre du projet 

Ce  proj et s'i ntègre au plan d'aménagement global de la Réserve 

nat ionale de faune du cap Tourmente . Le proj et cons i s te à hater 

l'évolut ion d'une portion de l'hydrolittoral supérieur et à restreindre 

l' homogéné i té des zones de pâturage par la plantat ion en bande d'arbres 

et d'arbustes . 

B .  Obj ectifs et résultats prévus 

La trans formation plus rap ide de ce mi lieu permettra à 

l'avi faune de profiter plus tôt de s commodi té s  qu'offre un groupement 

végétal plus dense . La plantat ion en bande dans les zones de pâturage 

servira par surcro î t  d'abri pour ces o i seaux et changera la monotonie de 

ces vas tes étendues . 

c. Act ivités 

1)  Récolte des plants à ut i l i ser ( et/ou achat ) 

2 )  Plantat ion 

3 )  Rapport f i nal 
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D. Descript ion du proj et 

Dans son cycle naturel d ' évolut ion, l'hydrol i ttoral supérieur 

es t  voué à l'envah i s sement par les arbres et les arbustes . Toute la 

superf ic ie de l'hydrol it toral supérieur a subi, durant une certaine 

période, l'effet du pâturage s auf sur une faible surface soi t les 

sous-sect ions 7-F et 7-G . Ce milieu offre donc présentement un certain 

couvert pour l'avifaune b i en qu' i l  soit  somme toute très clai semé .  

L ' accélérat ion du proces sus de succes s ion de ces secteurs et de 

ceux qui leur sont adj acents O-E , 7-F, 7-I ) permettrait à la faune de 

j ouir  plus tôt des bénéf ices d'un stade d'évolution plus avancé, ( F i g : 4 ) . 

Le s espèces à planter dans ce mi l i eu sont celles qui s ' y  

trouvent présentement donc : 

Alnus rugosa 

Cornus s tolon i fera 

Frax inus americana 

Frax i nus pennsylvan i c a  

Myr ica gale 

Salix  sp  
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Fig.4 

SECTION 'i 

LOCALISATION D E  LA ZONE FA I SANT L'OBJET D'UNE ACCELERAT ION 

DU PROCESSUS DE SUCC ESSION 

1 : 5000 

LËG ENDE 

Zone d'accé lération 
de la régé né ration wzm 
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La plantat ion en bande sur l t hydroli ttoral supérieur se fera 

dans les zones di tes naturelles de s sect ions 1 et 7 où le pâturage a été 

proposé précédemment au sous-chapi tre traitant de l t aménagement de la 

Grande Oie  blanche . 

On retrouve sur I t hydrol i ttoral supérieur les strates arbores-

cente et arbust ive dans les  proport ions suivantes ;  

Arborescente : Hauteur : 4 m et  plus 

Den s i té : 40-50� 

Espèces proposée s , Fraxi nus pennsylvani c a  

Arbustive :  Hauteur : 4 m et mo ins 

Sal i x  sp 

Dens ité ( prof i l ) : 80 à 90� 

Espèces proposée s : A1nus rugosa 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du projet :  8 s emaines 

Cornus s toloni fera 

Myr ica gale 

2 )  Personnel requi s :  l supervi seur ( $250 . 00/sem . ) 

3 employés ( $ 180 . 00/ sem. ) 

3 )  Matér i el : pelles 

seaux ( di s pon ibles à la réserve ) 

véh i cule s ( s i  néce s saire )  
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4 )  Coûts totaux : Salaires $6 320 . 00 

Avantages soc i aux 7 60 . 00 

Matér iel : locat ion d'un véhi cule 800 . 00 
( s i  néces s aire )  

semi s ( s i  néces s ai re )  200 . 00 

rédact ion du rapport f i nal 50 . 00 

Imprévus 815 . 00 

Total ( envi ron ) 48 950 . 00 



169 

Proj et AIV-6 

Extens ion du verger près de la Grande Ferme 

A .  Cadre du projet 

Ce proj et s' inscri t dans le plan d'aménagement global de la 

Ré serve nat ionale de faune du cap Tourmente . 

l'agrand i s semen� du verger de la Grande Ferme . 

B .  Object ifs  et résultats prévus 

Celui-c i porte sur 

Le pommier (Malus sp) est une espèce végétale très appréc i ée par 

l'av i faune c ar elle répond à leurs besoins  autant par ses fleurs , ses  

fru i t s  que le couvert quelle offre pour la, nidifi cat i on . L ' augmentation 

de la product i on du verger favori sera donc la venue de plus d'i ndividus 

dans les environs . 

C .  Ac tivi tés 

1) Recherche sur les techniques de plantat ion ut i l i sées en 

pommiculture . 

2 )  Achat des plants 

3 )  drainage ( s i  néces s ai re )  

4 )  plantat ion 

5 )  Entretien du verger 

6 )  Rapport f i nal 
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D.  De script ion du projet 

Près de la Grande Ferme , dans la sect ion 2 se  retrouve un verger 

de pommiers . Il pourrait être prof itable vue son ut i l i s at ion par la 

faune d ' étendre sa superfi c i e  ( F i g :  7 ) . De plus , dans cette rég ion , on 

note une fai ble pré sence de végétaux supéri eurs . 

Il aur�it été souhai table de planter le Malus pumil a ,  mai s  nous 

n ' avons trouvé aucun endro i t  où se le procurer en as sez grand nombre . Il 

suff ira de faire un cho i x  entre les di fférentes vari étés existantes sur 

le marché . 

La den s i té de plantation pour la superfi c i e  à couvr ir  sera 

d ' envi ron 150 arbres . La distance recommandée entre chaque pommier est  

de 6 m .  Le fumier de cheval pourrait être ut i l i sé au moment de la 

plantat ion ains i que de la poudre d ' os . Il pourrai t être aus s i  pos s i ble 

d ' augmenter la product ivité du verger en drai nant le terr i toire . La 

fi gure 8 montre la d i s po s i t ion de s s tructures de drainage sur le 

terri to i re . S i  de s problèmes de fruct i fication sont remarqués ,  découlant 

d ' une i nsuffi s ante fécondat ion , l ' implantat ion sur la ré serve à proximité 

de ce sent ier d ' une ou plu s i eurs ruches règlera le cas . 
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E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 2 semaines ou 3 semaines (dra inage ) 

2 )  Personnel requi s :  1 superviseur ($250 . 00/ s em. ) 

3 employé s ($180 . 00 / s em.  ) 

3 )  Matér iel : pelles , seaux 

plant s 

véhicule s  

2 semaines 3 semaines 

4 )  Coûts totaux : 

S alaires $1 040 . 00 $ 1  830 . 00 

Avantages soc i aux 125 . 00 220 . 00 

1 165 . 00 2 050 . 00 

Matér iel : véhicule s (locat ion)  200 . 00 200 . 00 

plant s (l50 à $6 . 90 )  1 035 . 00 1 03 5 . 00 

drai nage tuyaux (4po . )  200 . 00 

creus age 50 . 00 

$2 400 . 00 $3 5 3 5 . 00 

Imprévus 240 . 00 3 5 5 . 00 

Rapport f i nal 50 . 00 50 . 00 

Total (envi ron ) $2 700 . 00 $3 950 . 00 



Proj et AIV-7 

Plantat ion d ' arbustes le long des rigoles 

aménagées pour la s auvag ine 

A. Cadre du projet 

172 

Ce proj et s '  inscri t dans le plan d ' aménagement global de la 

Ré serve nati on�le de faune du cap Tourmente . Celui-ci  implique une 

plantat ion d ' arbres et d ' arbus tes entre les rigoles aménagées de Canards 

Illimi té s . 

B .  Object i fs et résultats prévus 

Cette plantat ion , le long des ri goles aménagées donc sur les  

îlots qui  les  séparent , fourn ira à la s auvag ine un abr i tout en offrant 

un s i te al imentaire et un couvert favorables pour plus ieurs espèces 

avi ennes et non aquat i ques ayant besoin  d ' un cours d ' eau . 

C .  Act ivités 

1 )  Récolte des semi s des espèces à ut i l i ser (ou achat ) 

2 )  Plantat ion 

3 )  Entretien annuel pendant tro i s  (3 ) à quatre (4 ) ans 
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D .  Descript ion du projet 

Le secteur des rigoles offre à la faune avienne un mi lieu 

important , répondant à plus ieurs exigences . Cette zone peut être 

améliorée par la plantat ion de quelques feu illus et con ifères pouvant 

servir d ' abri à la s auvag i ne et aux passereaux . 

La pré�ence d ' arbustes dans cette sect ion favor i sera la venue et 

le support d ' espèces ayant bes o i n  d ' une végétat ion supérieure pour 

s ' abri ter ou pour nicher . Le s espèces insectivores retrouveront une 

qual i té de nourr i ture très avantageuse pu i sque la pré sence d ' eau à 

prox imi té des arbustes augmentera la divers ité et la quant i té d ' i nsecte s 

dans les environs . 

Les, végétaux seront plantés à 30 ou 40 pi eds l ' un de l ' autre . 

Plus ieurs espèces peuvent être introdui tes sur ce type de terrain dont 

entre autres : 

Cornus s toloni fera 

Crataegus s p  

Prunus pensylvanica 

Prunus virg i n i ana 

Sambucus pubens 

Ab ies  bals amea 

P icea glauca 

Thuya occidental i s  
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Un entret i en de la végétat i on compét i t ive en pourto�r des plants 

sur un diamètre d ' envi ron 2 '  à 3' autour des coni fères surtout devra être 

effectué annuellement sur une péri ode de 3 à 4 ans afin de favor i ser leur 

établ i s sement sur les î lots de terrain et leur permettre une bonne 

cro i s s ance pour supplanter le végétat ion périphér ique et la domi ner. Une 

cro i s s ance accélérée survi endrai t après un épandage de fert i l i s ants mai s  

leurs effets se  feraient rapidement sentir  au n iveau des plantes 

aquat iques des � i goles. De plus pui sque le s i te représente un mi lieu de 

bonne qual i té ,  les végétaux entrant en compé t i t ion auront une très rapide 

cro i s s ance. 

E. Evaluation du budget 

1 )  Durée du proj e t :  3 s emaine s  

2 )  Personnel requ i s :  2 employés ($200.00/ s em. ) 

3 )  Matér iel : pelles , seaux , canot 

4 )  Coût s  totaux : Salaires 

Avantages soc i aux 

Matériel : achat de plants 

( s i  appl icable ) 

Rapport f inal 

Imprévus 

Total (environ ) 

$1  200.00 

145.00 

100.00 

50.00 

150.00 

$1 64 5.00 



ANNEXE l 

LISTE DES ESPECES EN FONCTION DU MILIEU QU ' ELLES 

FREQUENTENT ET DE LA NOURRITURE QU' ELLES CONSOMMENT . 
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A) Mil ieux ouverts (champs , friches , bandes arbust i ves , bosquets , 
bo i sés ) 

Nidif icat ion Nourr i ture 
au Espèces 

Cap l F G IF IG GH IFG 

Alouette cornue X 
Bruant indigo X 
Bruant lapon X R 

X Chardonnet j aune X 
X Colobri à gorge rub i s  X 
X Corne i lle d ' Amérique X 

Coulicou à bec j aune X R 
Coulicou à bec no ir  X R 
Dickc i s sel X R 
Engoulevent commun X 

X Etourneau s ansonnet X 
Fauvette à couronne rousse X 

X Fauvette à flancs marrons X 
X Fauvette à j oues grises  X 

H i rondelle pourprée X R 
Merle bleu à po itr ine rouge X R 

X Merle d ' Amérique X 
X Mo ineau domest ique X 

Moqueur polyglotte X R 
Moqueur roux X R 

X Ori ole orangé X 
Pie-gr i èche boréale X 

X P i e-gr ièche migratr ice X 
X P i geon b i set X 

P inson à couronne blanche X 
P inson de Le Conte X R 

X P inson de Lincoln X 
P inson des champs X R 

X P i nson fami l i er X 
P i nson fauve X 
P i nson hudsonn ien X 
P i nson s auterelle X R 
Pin son ve spéral X 
Plectrophane des ne i ges X 

X Sturnelle de s prè s X 
Sturnelle de l ' Ouest X R 
Tohi commune X R 
Tourterelle tri ste X 

X Tyran tri tr i X 
X Vacher à tête brune X 
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Milieux ouverts (eau à prox imi té ) 

Nidif icat ion Nourr i ture 
au Espèces 

Cap l F G IF IG GF IFG 

Cardinal rouge X R 
X Carouge à épaulettes X 

Fauvette à ailes dorées X R 
X Fauvette à calotte no ire X 
X Fauvette des rui s seaux X 
X Fauvette du Canada X 
X Fauvette j aune X 
X Fauvette masquée X 

Fauvette polyglotte X R 
X Fauvette tri ste X 
X Goglu X 

Hi rondelle à ailes 
hér i s sées X R 

X Hi rondelle à front blanc X 
X Hi rondelle bicolore X 
X Hi rondelle des granges X 
X Hi rondelle des s ables X 
X Mainate bronzé X 

Mainate roui lleux X 
X Mart in pêcheur X 
X Martinet ramoneur X 
X Moqueur chat X 
X Moucherolle phébi X 
X P i nson à queue ai gue X 
X P i nson chanteur X 
X P i nson des marais  X 
X p inson des pré s X 

P i tp i t  commun X 
X Troglodyte à bec court X R 
X Troglodyte de s marai s X R 

Tyran de l ' oues t  X R 
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B )  Mi lieux ouverts et forêts 

Nidi f icat ion Nourr i ture 
au Espèces 

Cap l F G IF IG GF IFG 

Bec-cro i sé à ailes blanches X 
Engoulevent bo i s-pourr i X R 

X Fauvette à croup ion j aune X 
Fauvette à po i tr i ne baie X 

X Fauvette bleue à gorge 
no i re X 

X Fauvette flamboyante X 
X Fauvette obscure X 

Fauvette verdâtre X R 
Geai gr i s  X R 

X Gél i notte huppée X 
Gro s=bec des pins X 
Jaseur de Bohème X R 

X Junco ardo i sé X 
Més ange à tête brune X R 

X Mé s ange à tête no ire X 
X Moucherolle Tchébec X 

Pic à tête rouge X R 
X p ic flamboyant X 

Pic mi neur X 
X P i nson à gorge blanche X 
X Roselin pourpré X 

S i zerin blanchâte X R 
S i zerin à tête rouge X 
Troglodyte fami l i er X R 
Vi réo mélodi eux X R 
Vi réo de Ph iladelph ie X 

Mili eux ouverts et forêts (eau à prox imi té ) 

X Gros-bec à poitrine rose X 
X Jaseur de s cèdres X 
X eau Moucherolle à cotés ol ives X 
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C) Forêt s  

Nidif ication Nourri ture 
au Espèces 

Cap l F G IF IG GF IFG 

X F Fauvette couronnée X 
F Fauvette vermivore X R 

X F Gr ive des boi s  X 
X F ,  eau Moucherolle des aulnes X 

F Tangara vermi llon X R 

M pic à dos rayé X R 
X M Vi réo à tête bleue X 

C Bec-cro i s é  rouge X 
C Fauvette des pins X R 
C Pic à dos no ir  X R 
C Ro itelet à couronne doré X 

X C Troglodyte des forêts X 

X F ,  M Fauvette no ir  et blanc X 
X F ,  M Gaie bleu X 

F ,  M Globe-moucheron gr i s  bleu X R 
X F ,  M Grive fauve X 

F ,  M Més ange huppée X R 
X F ,  M ,  eau Moucherolle à ventre 

j aune X R 
X F ,  M Moucherolle huppée X 
X F ,  M Pic chevelu X 
X F ,  M Pic maculé X 
X F ,  M P iou i  de l ' Est. X 
X F ,  M S i telle à po i trine blanche X 
X F ,  M ,  eau Vi réo aux yeux rouges X 

M ,  C Chardonnet des pins  X 
X M ,  C Fauvette à gorge orangée X 
X M ,  C - Fauvette à tête cendrée 

M ,  C Fauvette t i gré X 
X M ,  C Fauvette verte à gorge 

no ire X 
X M ,  C ,  eau Grand Corbeau X 
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.. 

Forêts (sui te ) 

Nidificat ion Nourri ture 
au Espèces 

Cap l F G IF IG GF IFG 

Mt C Grive à j oue s gr i ses X R 
X Mt C Gros bec errant X 
X Mt C Ro i telet à couronne rub i s  X 
X Mt C S i te11e à po i trine rousse X 

Mt C Têtras des s avanes R 

X Ft Mt C Fauvette paru1a X 
Ft Mt C Fauvette rayée X 

X Ft Mt C Grand pic X 
X Ft Mt C Gr impereau brun X 
X Ft Mt C Grive à dos ol ive X 
X F .  M .  C Grive sol i taire X 
X Ft Mt C Tangara écarlate X 
eau 

C :  Forêt con i féri enne 
M :  Forêt mixte 
F :  Forêt feu illue 
R :  mention à la réserve 
eau :  be soin  d t eau à proximité 



ANNEXE II 

LISTE DES ARBUSTES RETROUVES SUR LA 

RESERVE ET LEUR LOCALISATION GENERALE 
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Les sect ions entre parenthèse offrent une dens i té relativement 

grande de l ' espèce arbust ive en quest i on . 

A) Den s i té de s arbus tes pouvant être uti l i sés par les oi seaux comme 

nourri ture 

AUR : Aulne rugueux 

50-60"' : 6E , 6 K ,  OC-1 ) ,  7F , 7J , OL) , 70 , (SA-1 ) ,  (SA-2 ) ,  SA-4 , SF , 

(SG ) , SH , SFF , SIl , lIA , 11C , 11U , 12J , 12P , 12cc-1 , 12EE , (12JJ ) 

61-S0"' : (U ) , (6Q ) , 7J-l , (7R-2 ) ,  (SL ) , 

(101-4 ) ,  11A ,  110 , 12C , (12F) , 

12N-2 , 1200 

(SX) , 9H-1 , (10S-2 ) ,  (lOF ) , 

12G , 12H , (12K) , 12K-1 , 12M,  

Sl-100"' : 6H , 71-2 , (SE ) , (SR) , (SS ) , (SY) , (9A) , (10A-2 ) ,  (100 ) , lOG , 

(10H-1 ) ,  (10H-2 ) ,  10L , (11V) , 11V-1 , (120 ) , < 120-1 ) , 12E , 

(120-1 ) , (12R) , (12Y) , < 12Y-1 ) ,  < 12AA) , (12FF ) , 15M 

CEV: Cer i s ier de Virginie 

50-60"' : (2M) , (4F-2 ) ,  (4G ) , 7C-1 , 7C-2 , 7J , 7L , 7M , 7R-1 , 12J 

61-S0"' : 4N , 4N-1 , (6Q ) , 6S , 7A , OA-2 ) ,  7B , 7J-1 , 7K, ON-2 ) , 9H-1 , 

10B-2 , lOF , 101-4 , 12C , 12H , 12K-1 , 12M 

Sl-100"' : (4H-1 ) ,  (41-2 ) ,  (4P ) , (4Q-1 ) ,  4R , 6H , 6P , OA-1 ) ,  9A , 100 , 11V ,  

11 V-l , 120-1 
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COR : Cornoui ller s toloni fère 

50-60�:  7F , 7L , 7M , 8A-1 , 8A-2 , 8A-4 , 8F , 8G , 8H , 8J , 11C , 12J , 12CC-1 , 

12EE , 12JJ 

61-80'10 : 1J , 4N , 4N-1 , 6Q , 7A , 7A-2 , 7B , 7K , (8P) , 9H-1 , 11A ,  12C , 12H , 

12M , 12N-2 , 1200 

81-100�:  4R , 6P , 8E,  8Y , (10-L) , 11V ,  120-1 , 12E , 120-1 , (12AA ) 

CRA: Aubépines sp 

50-60'10 : 2L , (2M) , (2N) , 7 J ,  8FF , 12EE , 12J J 

61-80�:  (3F ) .  4N , 4N-1 , 7A , 7J-1 , 7K , (8P-1 ) , 11B , 12H 

81-100�: (2A-1 ) ,  (2K) , 4H-1 , (4F-2 ) , (4P ) , (4R) , 6P , 7A-1 , llV-1 , (128) , 

12FF 

MYB : Myr igue baun ier 

50-60� :  6E , 7F 

61-80� :  (5H) , 6F 

81-100�: 6H , (71-2 ) 

TAC: i f  du Canada 

50-60�:  (13B ) , 13H , 131 , 13M-1 , (14H-1 ) , 15C,  15H 

61-80� :  (160 ) , 16E 

81-100�: 130 , 14A-1 , 15E , 1 5F , 15G  



RHT : Sumac vinaigrier 

61-80� : 7K , (8P-1 ) , 12C 

rub : Rubus sp (frambo i s i er)  

61-80� : lIA , 14A 

81-100� : 8Y , 11V-1 

COC : No i setier à long bec 

50-60� : l8G 

61-80� : 18J 

SOA :  Sorbier d ' Amér igue 

50-60� : 12J, 18G 

61-80� : 18J 

POM: ponunier 

50-60� : 12EE 

GEC : Génévrier conunun 

bord de falai se et de la voi e  ferrée 

SUR : Sureau rouge 

-50'0 : 101-3 
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V1R : Vigne des rivages 

61-80"' : 8D 

CEP : Ceri s ier de Pensy1vani e  

50-60% : 4F-2 

61-80"' : 12H , 12M 

CET : Cer i s ier tardif  

50-60"' : 8U , 12EE 

61-80"' : 12N-2 

81-100"' : 12FF 

B Den s i té de s autres arbustes 

1)  Feui llus 

Sa1 :  s aule sp 

185  

50-60"' : (10-1 ) , 1P-2 ) , 4G , 6 E ,  6K ,  (6R) , 7C-2 , 7F , 7M , 7Q-1 , 7R-1 , 8A-1 , 

8A-4 . 8H , 12CC-1 , 12EE , 12JJ , 18G 

6 1-80%: (lP-1 ) , (4L) , 4N , 4N-1 , 

8X , 9H-1 , 10B-2 , 10F , 

(12N-2 ) , 18J 

(4Q-2 ) , (6F ) , 6Q , ? s ,  7A , 7J-1 , 7R-2 , 

101-2 , 101-4 , 12F , 12G , 12K-1 , 12M , 

81-100"' : (4E) , 6H , (61 ) , 6P , BE , 9A , 10A-2 , 100 , lOG , 10H-1 , 10H-2 , 

(10L) , 11V ,  11V-1 , 12D , 12D-1 , 12E , 120-1 , 18H , 20A 



PET : Peupl ier faux-tremble 

50-60� : 7J , 11H 

61-80� : 10B-2 , lOF , 101-2 , 101-4 , 12K-1 , 12M 

81-100� : 10H , 10H-2 , 120-1 , 12FF 

PEB : Peupl ier baumier 

50-60� : 6M , 8FF , 11C , 12J 

61-80� : (8J-1 ) , 12M 

81-100� : 10H-1 , 10H-2 

BOP : Bouleau à papier 

50-60� : 7J , 7L , 8A-4 , 8T , 8GG , lIA , 11C 

61-80� : 7R-2 , 101-2 , 12C , 12H , 12N-2 

81-100� : 11G , 15B , 18H , 19G , 20A ,  20J 

BOJ : Bouleau jaune 

50-60� : 14G 

61-80� : 17F 

81-100� : 14H ,  16C 
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FRP : Frêne de Pensylvani e  

50-60'fo : 6 E ,  11U 

FRN : Frêne no i r  

50-60'fo : 6 K ,  6M , 90 , 11C 

61-80'fo : 11A 

FRA: Frêne d ' Amérique 

61-80'fo : 8K 

81-100'fo : 14H 
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ORA: Orme d ' Amér ique 

50-60'fo : 6R 

61-80'fo : 7A,  7 K ,  8J-1 , 12F , 12H , 1200 

81-100'fo : 4R , 12E 

ERE : Erable à épi s 

50-60'fo : 8F , 8I , 8M , 8T , 90 , 9J , lIB , 11C , lIE , 11F , 11U , 12J , 12P , 13H , 

13 I ,  14M, 15C  

61-80'fo : 80 , 8 K ,  8N , lIA , 110 , 11J , 1200 , 14F , 14J , 1 5 L ,  160 , 17F , 18F 

81-100'fo : 11V,  14F-1 , 15B , 15F , 1 5 G ,  16A ,  16B , 16C , 16H , 18C ,--'18H , 19G , 

20A ,  200 , 20J 



ERS: Erable à sucre 

50-60�: 80 , 8M , 8FF , lIA , lIE , 11H , 13B , 13G-1 , 14E , 14E-1 , 14G , 15H  

61-80�: 80 , 8K,  91 , llJ , 12C , 13L , 14F , 16E , 190 , 20B 

81-100�: 80 , 11G , 13M, 14F-1 , 16A, 16C , 20J 

ERP: Erable de Pensylvani e  
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50-60�: 8G , 8M, 8T , 8U , 90 , 9 J ,  lIA , lIE , 11F , 11U , 13B , 13M-1 , 14E-1 , 

14G , 14H-1 , 15C  

61-80�: 8N , 91 , 110 , 11J , 14F , 14J , 1 5 L ,  160 , 16E , 17E , 18F , 190 , 20B 

81-100�: 11G , 13M , 14A-1 , 14F-1 , 14H , 15B , 15M,  16A , 16C , 16H , 18C , 18H ,  

19G , 20A ,  200 , 20J 

ERG: Erable à Giguère 

50-60�: 12J 

61-80�: lIA , 12H 

ERR: Erable rouge 

61-80�: 14A 

81-100�: 18A,  20A 

OSV: Ostryer de virginie  

50-60�: 8U 



HEG : Hêtre à grande feui lles 

sO-60� : 8M , 8U , 11B , 11F , 11H , 13G-1 , 14E , 14E-1 , 14F-2 , 14M 

61-80� : 91 , 11D , 13L , 14A, 14F , 16D,  16E , 17F , 19D , 20B 

81-100� : 80 , 13M , 14F-1 

CHR : Chêne rouge 

SO-60� : D 8GG 

VIL : Viorne à feu illes d ' aulnes 

SO-60� : 13B , 14H-1 

61-80� : 11J , 16E , 16H , 18F , 18J 

2) Con i fères 

THO : Thuya occ idental 

SO-60� : 8F , 8G , 81 , 8T , 9D , 9J , 11A,  11F , 11U ,  12J , 14M 

61-80� : 8D , 1 1J , 13L , 14J , 17F  

8 1-100� : 11G , 14A-1 , 14F-1 , lsB , 16A , 16C , 20D , 20J 

SAB : Sapin baumier 
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SO-60� : 8G , 81 , 8M , 8FF , 9D , 9J , (llB ) , lIB-l , 11C , lIE , (11F ) , 11H , 

11U , 12J , 13B , 13G-4 , 13H , 131 , 13M-1 , 14E , 14F-2 , 14G , 14H-l , 

14M , 18D 
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61-80t.:  80 , 8 K ,  8N , 9I , 110 , 11J , (13F-1>  , 13L , 14A , 14F , 14I , 14J , 

(15L> , 160 , 17F , 18F 

81-100t.: 11G , (13A> , 130 , (130-3 > , 14A-1 , 14F-1 , 14H , 15E , 15F , 15G , 15M,  

16A , (16B > , 16C , (16H > , 18C , 18H , 19G , 20A , 200 , 20J 

PRU : Pruche de l ' Est 

5 0-60t.:  8I , 8M , 8T , 90 , 11B-1 

81-100t. :  200 , 20J 

EPB : Epinette blanche 

50-60t.:  8F , 11B-1 , 13B , 14E-1 

61-80t.:  9I , (13F-1 > 

81-100t.:  14F-1 , 14H , 16A , 16C 

EPR : Epinette rouge 

50-60t.: 8M, 8GG , 11B-1 , 13B , 14E-1 , 14F-22 , 14H-1 , 180 

61-80t. :  8N , 9I , 13F-1 , 14F , 14I , 15L , 160 

81-100t.: 1 1G , 130 , 130-3 , 14A-1 , 14F-1 , 14H , 15E , 15M,  16A , 16C 

PIB : Pin  blanc 

50-60t.:  8M , 8T , 8GG 

61-80t.:  8N 

81-100t. :  19G 



, 
.. 

PIR : pin  rouge 

50-60�: 8T 
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Se référer à la c arte générale pour la local i sation des sect ions 

( Carte de peuplements et assoc i at i ons végétales ) 



192 

.. 

ANNEXE III 

LISTE DES OISEAUX ET DES FRUITS QU t ILS CONSOMMENT 



Espèces 

aviennes 

Bec-coi sé rouge 

Bruant i ndigo 

Cardinal rouge 

Carouge à épaulettes 

Chardonnet des pins 

Chardonnet j aune 

Colobri à gorge rub i s  

Corne i lle d ' Amérique 

Etourneau sansonnet 

Fauvette à calotte no ire 

Fauvette à croupion j aune 

Fauvette de s pins 

Fauvette flamboyante 

Fauvette j aune 

Fauvette polyglotte 

Geai bleu 

Geai  gr i s  

Gélinotte huppée 

'f 
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Espèces arbust ives 

AUR CEV COR CRA KYB TAC RHT COC SOA POM AME RUB GEC SUR SUB COA VIR 

X 

X , C  

N , C  X X X X X X , C  X 

N 

C , N  X 

X X 

X X X X C , N  

X 

X X X X X X X 

X X X , N  X X 

C ,N 

X X 

X X 

X 

C , N  

X 

X , N  X X X X X X X X 

X 

X X X X X , C  X X X X X X , C  X , C  X 



AUR CEV COR CRA MYB TAC RHT COC SOA POM AME RUB GEC SUR SUB COA VIR 

Gr ive à dos ol ive X X X , C  X , C  X , C  

Gr ive à j oues gri ses X X X , C  X , C  X 

Grive des bo i s  X X X , C  X X , C  X , C  X , C  X 

N N N 

Grive fauve X X X X , C  C , N  X , C  

Grive soli taire X , C  X X X X , C  X , C  X , C  X , C  X 

N 

Gros -bec à po i trine rose X X X X , C  X , C  

Bro s -bec des pins X X X X X X 

Gro s-bec errant X X X X X X X 

Hi rondelle bicolore X X 

Jaseur des cèdre s X X X X X X X X X , C  

Junco ardo i sé X 

Mainate bronzé X X X X , C  

Mainate rou illeux C , N  X 

Merle bleu à po i trine rouge X X X X X X , N  X X X X , C  X , C  X X 

Merle D ' Amérique X X X X X , C  X X X X , C  X X X , C  X 

N N N 

Més ange à tête no ire X X 

Més ange huppée X C 

Moqueur chat X X X X X X X X X X , C  C , N  X X 

C , N  X 
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AUR CEV COR CRA MYB TAC RHT COC SOA POM AME RUB GEC SUR SUB COA VIR 

Moqueur polyglotte C , N  X C , N  X X X , C  C , N  X X 

X X X 

Moqueur roux X X X X X X X X X , C  C , N  X X 

X 

Mouchette de s aulnes C , N  X , C  C , N  

X 

Moucherolle huppée X N X X 

Moucherolle phéb i X 

Ori ole orangé X X X X X 

Grand Pi c  X X 

Pic  à tête rouge X X X X X X X , C  X , C  X X 

Pic  chevelu X X X X 

Pic  flamboyant X X X X X X X , C  X 

Pic  maculé X X X X X 

Pi c  mi neur X X X X , N  X X X 

P i nson à couronne blanche X 

P i nson à gorge blanche X X X , C  X , C  X 

Pins on chanteur X X X C , N  X X , C  

X 

P i nson fami l ier X , C  X X , C  

P i nson fauve X , C  C , N  X 



Pinson hudsonn ien 

Roselin  pourpré 

s i  telle à poi tr ine blanche 

s i zer in à tête rouge 

Tangara écarlate 

Tangara vermi llon 

Toh i commun 

Tourterelle tr i ste 

Tyran tri tre 

Viréo aux yeux rouge s 

Vi réo de Ph i ladelphie 

Vi réo mélodieux 

X nourriture 

C couvert 

N n idifi cation 

AUR CEV COR CRA 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

19.b 

MYB TAC RHT COC SOA POM AME RUB GEC SUR SUB COA VIR 

X X 

X 

X X 

X X , C  

X X X 

C , N  X X C , N X 

X X 

X X 

X 

X 

N . B :  La s ignif i cat ion des abréviations des végétaux est dispon ible dans l ' annexe descript i f  de la végétation accompa

gnant la carte de peuplement et le prés ent rapport . 



ANNEXE IV 

CLASSIFICATION DES BANDES ARBUSTIVES 
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Cette annexe comprend une carte de chaque sec t i on où ont été 

repérées des bandes arbust i ves . 

Nous avons établi quatre clas ses  de bandes arbust ives . 

1 .  Absente mai s  s i te propice à son établ i s s ement 

2 .  Pré sente mai s  discont inue et ne comportant que des 
arbr i sseaux et des arbustes . 

3 .  Présente , cont i nue et ne comportant que des arbr i s seaux et 
des arbustes . 

4 .  Continue ou di s conti nue et comportant des arbr i s seaux , des 
arbustes et des arbre s . 
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ANNEXE V 

PÉRIODE DE FLORAISON ET DE FRUCTIFICATION 

DES PRINCIPALES ESPECES VÉGÉTALES LIGNIFIÉES 

IMPORTANTES DANS LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE 

CERTAINS OISEAUX DITS FORESTIERS . 
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mars avr il  mai j u i n  j uillet août sept . oct . nov . déc . j anv . fév . 

Amelanch ier sp X X X X 

Alnus rugos a  X X X • 0 0 

Cornus s tolonifera X X X • X • • 

Corylus cornuta X X • • • 

crataegus s p  X X • • 

Jun iperus commun i s  X • 

Malus pumila X X X • • • 

Myr ica gale X X X • 

Prunus pennsylvan ica X X • • • • • 

Prunus virgivi ana X X X X • • 

Rhus typhina 0 X X • • 0 0 0 0 0 

Rubus sp X X • X • • 

Sambucus canadens i s  X X • • • 

Sambucus pubens X X • • • • 

Soibus americana 0 X X • • 0 0 0 0 0 

Taxus canadens i s  X X • • 

Viburnum tri lobum X X X • • 

X florai s on 
• fructi ficat ion 
o pers i s tence pos s i ble des fruits  sur l ' arbre 
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Annexe V I  

PRINC I PALES SECT I ON S  OU DES AMÉNAGEM ENTS SONT 

FACE AUX O ISEAUX FOREST IERS 
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AV AMÉNAGEMENT DE LA BÉCASSE D t AMÉRIQUE 

( Ph i lihela mi nor > 
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1 .  SITUATION GENERALE DE L ' ESPECE 

202 

La Bécasse d ' Amérique revient dan s nos rég i ons très tôt au 

pri ntemps après avoi r  pas sée l ' hiver en d ' autres terres ( pour la plupart 

de s i ndividus dans les états côt iers du golfe du Mexique ) . Elle regagne 

le sud-est du Canada pour se reprodu i re . On la retrouve dans les 

cla i r i ères ou les trouées des j eunes forêts de feuillus ou mixtes , dans 

le fourrés d ' aulnes et de s aules , dans les vi eux champs abandonnés à 

prox imité d ' un cours d ' eau . 

Le temps propice pour la percevo i r  survient lor sque le mâle 

accompl i t s a  parade nupt i ale donc dè s la mi-avr il  et j usqu ' à  la mi-mai . 

Les soirées claires et c almes avec une température supéri eure à 40 C en 

favori sent davantage l ' observat i on . Tôt après le coucher du sole i l , le 

mâle s ' aventure dans les zones dégagées et il émet au sol des cri s 

es pacés appelés "plnt" durant quelques minutes pui s  il  s ' envole en 

décr ivant une spi rale j usqu ' à  une alt i tude d ' envi ron 2 7 5  p i èds ( Cant i n ,  

1971 ) , pu i s  i l  redescend e t  recommence s e s  plnts . 

L ' accouplement se fai t sur le terr i to i re de croule ou à 

prox imi té . Le mâle est polygame . 

A l ' automne , la Bécasse d ' Amérique fréquente les flancs de 

coll i ne de forêts de j eunes feu i llus , les peuplements de peupl iers et 

s urtout les fourrés d ' aulnes .  Dès les premi ères gelées d ' oc tobre , elle 

retourne vers ses quartiers d ' hiver . 
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La période d '  act i  vi té pour l ' al imentat ion se s i tue surtout à 

l ' aube et au crépuscule . Elle se nourr i t  en grande partie  de vers de 

terre mai s  aus s i  de larves d ' insecte s , de fourmi s ,  d ' arai gnées et 

quelquefo i s  de graines et de mûres . 

Plus ieurs facteurs peuvent ven ir  influencer la cro i s s ance de la 

populat ion . Sur le s i te de nidif icat i on , de s tempêtes tardives , la plu i e  

et l e  froid  pe�vent amener la mort des j eune s au moment de l ' éclo s i on e t  

dans les aires d ' h ivernage , se sont les gelées i nhabituelles .  Elle a 

aus s i  des prédateurs tels le Grand-Duc d ' Amérique , la Moufette rayée , le 

Renard roux etc . La perte d ' habitats propices et la chas se peuvent aus s i  

l imiter la cro i s s ance de l a  populat ion de l a  Bécas se d ' Amérique e t  même 

tendre à son décl in . 
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Un de s but s de la Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente 

est d ' obtenir  une plus grande divers ité d ' espèce et de maximi ser 

l ' ut i l i s at ion de s di fférents habi tats du terr i to i re . La réserve présente 

un intérêt part i cul ier pour la bécas se pui squ ' elle y retrouve un habi tat 

favorable s ' étendant surtout sur la part ie du piémont où il y a une 

présence import�nte d ' aulne s , ( F i g :  l ) . 

Il s ' avère important de favor i ser la présence d ' une populat ion 

plus grande de bécasses et d ' entretenir un habi tat propice sur le 

terr itoire de la réserve pu i s que l ' on remarque une dégradat ion générale 

de s aulnaies dûe à l ' extens ion des aires agr i coles et à l ' urban i s at i on . 

De plus , le taux de mortal i té engendré par la chas se augmente pui sque sa 

prat ique devient de plus en plus populaire . 

Au début des années 70 , on a procédé à une étude de s habi tats 

bordant la falai se et vingt (20 ) stat ions ont été di stribuées af in d ' y  

effectuer un inventaire de la Bécas se d ' Amérique , ( F i g :  l ) . Ces 

inventaire s  se  sont effectués sur tro i s  année s  consécut ives . Les 

résultats montraient que la réserve abr i tait  une populat ion appréc i able 

de bécasses et ont permi s d ' établir les préférences de l ' espèce vi s-à-vi s 

un type d ' hab i tat . Elle ut i l i se pr inc ipalement les aulnaies et en second 

lieu les peupleraies , ( tableau I ) . Une étude menée en 1978 s ignale une 

régre s s ion évidente de la populati on de bécas s e s , ( tableau I I ) . 
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Type de couvert 

Aulnaie  

Peupleraie 

Bétu1aie 

Champs avec j eune s 
arbustes 

Sap inière 

Saulaie  

( T i ré de Cant i n .  19 7 1 )  

TABLEAU l 

Nombre de bécas ses obs ervée s  

e n  fonct ion du couvert végétal 

Nombre Nombre de bé-

de casses obser-

st at ions vées 

10 47 ( 73 . 4�) 

3 8 ( 12 .  5�) 

2 5 ( 7 .  8�) 

2 3 ( 4 . 7�) 

2 1 ( 1 .  6� ) 

1 o ( O . O�) 
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No béc . /  

stat i on 

inventaire 

. 94 

. 5 3 

. 5  

. 3  

. 1  

. 0  
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TABLEAU II  

Inventaire de bécas ses  

Total cumulé par stat ion pour 19 7 1 ,  1972 , 1973 , 1978 . 

Hab it at stat i on 

sapinière 1 0 6 1 1 

Aulnaie  2 5 4 6 0 

Aulnaie 3 4 2 5 1 

Sap i n ière 4 1 4 4 3 

Bétulaie 5 4 2 4 2 

Aulnai e  6 4 11 8 4 

Champs 7 2 5 2 7 

Aulnaie  8 5 2 3 4 

Aulnaie  9 10 3 2 0 

Aulnaie  10 1 0 2 2 

Aulnaie 11 3 5 7 0 

Cèdrière 12 0 2 1 2 

Champs 13 1 2 0 1 

Aulnaie 14 4 5 4 4 

Aulnaie  1 5  6 5 5 8 

Aulnaie  16 5 5 4 6 

Peupleraie 17  4 5 0 0 

Peupleraie 18 3 5 0 0 

peupleraie  19 1 2 0 0 

Bétulaie 20 --1 � � .-! 

Tot al 64 75 58 49 
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Un des pr inc ipaux problèmes se s i tue au n iveau de l ' hab i tat . 

Pour contrer ce problème , un aménagement des aulnaies cons i stant à créer 

des ouvertures et à l ' éclairc i s sement d ' une bande de terrain fut réal i sé 

à l ' été 1983 , offrant ains i à la bécas se des aire s  d ' al imentat ion et des 

terrains de cour . 

L ' aulnaie est  une assoc i at i on végétale pionn ière . Lorsqu ' elle 

es t  j eune , elle présente de s échancrures et des pet i tes clai rières . 

C ' es t  en bordure de l '  aulnaie et dans ces clairières que la Bécas se 

d ' Amérique fait s a  croule . Avec le temps , les arbres envah i s s ent peu à 

peu les portions ouvertes et le peuplement dev ient dense et s ans 

clai rières donc inut i l i s able par la béc as se , ( pour la croule ) .  Vue la 

s i tuat ion de dégradat ion intense des aulnaies , i l  s ' avère néces saire de 

po ser de s ac t i ons préc i ses  améliorant son potentiel vi s-à-v i s  la Bécasse 

d ' Amérique . 
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3 . AMÉNAGEMENT 

Le s ac t iv i tés de ce proj et porte sur l ' inventaire de la 

populat ion de la Béc as s e  d ' Amérique et par le fait même sur la 

vér i f i c at i on de l ' eff i cac i té des aménagements dans les aulnaies . 

Dans un deuxi ème temps , un entretien et une amél i orat ion des 

trouées aménag�es et naturelles devront être as surés pour favor i ser 

davantage la bécasse . 

N ' étant pas réellement convai ncu de l ' eff i c ac ité du nettoyage du 

sous-étage des aulnaies , nous préférons ne pas le compter parmi les 

traitements à apporter à l ' hab i tat de la bécas s e . Cec i n ' exclut 

cependant pas la pos s ib i l i té d ' y  avo ir encore recours s i  son ut i l i té est  

davantage démontrée dans le futur . 
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4 }  Proj ets 



A .  Cadre du projet  

Proj et AV-1 
Inventaire de la populat ion de la 

Bécas se d ' Amérique ( Ph ilohela minor)  
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Ce proj et s '  inscri t dans le plan d ' aménagement global de la 

Ré serve nat ionale de faune du cap Tourmente . Celui-c i porte sur 

l ' inventaire de la populat ion de la Bécas se d ' Amérique . 

B .  Obj ect i fs et ré sultats prévus 

L ' inventaire de la Bécas se d ' Amérique permettra de connaî tre la 

populat ion qui rés ide à la réserve . De plus , les résultats permettront 

d ' observer s i  les trouées effectuées dans les aulnaies ont permi s une 

augmentat ion du potentiel du mil ieu face à la Bécasse d ' Amérique . 

c. Act ivités 

l}  Inventaire de la Bécas se d ' Amérique 

2 }  Compi lat ion et rapport 
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D. Descr ipt ion du projet 

Une étude de s habitats du piémont a permi s d ' établ ir vingt 

s tat i ons d ' invent aire pour la Bécas se d ' Amérique . Ces s tat ions ont été 

local i sées dans di fférents habi tats les plus suscept ibles d ' être 

fréquentés par la Bécas se d ' Amérique . Chaque fo i s  qu ' un inventaire a eu 

lieu ,  toutes ces s tat ions ont été ut i l i sées . Celui de 1984 s ' es t  

effectué sur onze s tat ions . Les informat ions ains i obtenues permettront 

de faire de s comparai sons avec celles de s autres années , mai s  un iquement 

pour les stations ut i l i sées . Par contre , ces résultats seront peu 

représentat ifs  et ne pourront servir à évaluer la populat ion de Bécass e s  

d ' Amér ique rés idant au cap pu i sque l a  partie non-inventor i ée du 

terr i to i re offre un potentiel intére s s ant pour plus i eurs individus . 

Il semble donc nécess aire pour les futurs inventai res d ' utili ser 

toutes les stat i ons afin d ' obtenir une est imat ion j us te de la populat ion . 

Nous proposons d ' échelonner les inventaires sur 3 ou 4 années 

consécut ive s  af in de bien prendre conna i s s ance de l ' eff icac i té des 

aménagements apporté s au milieu . 

Par la suite , un inventaire triennal pourra être effectué . 
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Il serait aus s i  souhaitable de fourn ir une de scr ipt ion de la 

végétat ion pour chacune des stat ions . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 3 s emaine s  

2 )  Personnel requ i s :  4 personnes 

3 )  Coûts totaux : contrat de $300 . 00 ( environ ) 
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Proj et AV-2 

Améliorat ion et entret i en des ouvertures pour la Bécasse D ' Amérique 

A. Cadre du projet 

Ce proj et s ' intègre au plan d ' aménagement global de la Réserve 

nationale de faune du c ap Tourmente . Celui-c i  impli que une manipulation 

des clai rières du piémont af in de les rendre davantage prop i ces à la 

Bécass e  d ' Amérique . 

B .  Object i fs et résultats prévus 

L ' amél iorat ion des ouverture s dans les peuplements bordant la 

falaise et part icul ièrement les au1naies att i rera pos s iblement un nombre 

plus élevé de béc as s e dans ce mi l i eu et s era à même de lu i permettre de 

n id i f ier . 

c. Activités 

1 )  Aj uster la dimens ion des clairières par l a  coupe o u  la 

plantat i on 

2 )  Recherche sur l e  territoire des trouées dont le profil e s t  

à amél iorer e t  apporter les modificati ons néces s a i res 

3)  Trai tements des trouées ( coupe-plantation)  

4)  Aménagement de plans d ' eau 
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D .  Descript ion du projet 

Les clairières fréquentées par la bécasse lors de sa croule 

do ivent comporter certaines caractéri s t iques s i  l ' on veut augmenter leur 

efficac i té face à cette premi ère . 

Les ouvertures peuvent être de differents type s et sur le 

terr i toire de la réserve on en d i s t i ngue tro i s  catégor ies . 

a)  Trouées entourées d ' arbres et d ' arbustes 

b)  Trouées en bordure de la forêt 

c )  Champs - culture 

- fri che 

- plantat ion 

Le s figures 2A et 28 montrent la dis tribut ion des di fférentes 

trouées sur le terr i to i re . 

L ' eff i c ac i té d ' une trouée dépend de s a  dimens ion et de la 

hauteur des arbres ou de s arbustes qui la bordent . En effe t ,  plus une 

clair i ère est  grande plus les arbres do ivent être hauts . 
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Fig . 2b 
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Tableau III ·· 

Dimens ion des ouvertures et hauteur 

des arbre s . ( Sheldon , 196 7 ) 

Hauteur idéale Dimens i on approxmative 

des arbres (m) des terrains de cour <m
2

) 

2 , 0 m 40 - 80 m2 
3 , 0  m 80 - 230 m2 
3 , 6  m 230 - 330 m2 
4 , 5  m 920 - 2020 m2 
7 , 6 m 2110 - 3675  m2 

12 m - 18 m + 3 6 7 5  m2 
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La vér i f ication de ces deux paramètres pour chacune des trouées 

du territoire a permi s de retracer celles qui conviennent et celles ayant 

besoin  d ' une améliorat.ion à ce niveau . 

a )  Ouvertures dont les dimens ions sont trop grande s par rapport 

à la h�uteur des arbres : 

sections SU2erfi c ie Hauteur actuelle des arbres 
2éri2hérigue s 

8 p 7 500 m2 6 , 0  m 
8 Z 10 800 m2 7 , 6 m 
9 C 33 500 m2 3 , 0 m 

10 E 12 3 7 5  m2 4 , 5  m 
10 H 7 1 5 0  m2 4 , 5  m 
11 A-5 2 300 m2 3 , 0  m 
11 1 5 8 7 5  m2 10 , 6  m 
12 BB 9 3 7 5  m2 6 , 0  m 
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Ces trouées ne correspondent pas aux exigences du rapport 

superf i c ie /hauteur . Il s emble préférable de fai re - plus i eurs pet i te s  

trouées pu i squ ' elles augmentent l ' effet de bordure . Des ouvertures de 4 

050 m
2 

( 1  acre ) à 810 m
2 

( 0 , 2  acre ) semblent suff i s antes pour la 

bécasse , ( Cant in , 19 7 1 ) . 

Nous proposons donc de dimi nuer la superfi c ie de ces trouées par 

la plantat ion � ' arbustes tels l ' A1nus rugo s a ,  de Cornus s toloni fera , le 

Pi cea glauca .  

Le tableau III indique les dimens ions approx imat ives d ' une 

trouée selon la hauteur des arbres et arbustes qui l ' entourent . La 

plantat i on de tels arbres et arbustes vi sera à créer pour une trouée 

donnée plus ieurs compartiments . 

b )  sec t i ons dont l e s  trouées sont trop pet i tes par rapport à la 

hauteur des arbres : 

Sec t ions 

11 A-1 
11 A-2 
11 A-3 

Superfi c i e 

7 14 m2 
1 5 40 m2 

714 m2 

Hauteur actuelle des arbres 
pér iphér iques 

7 , 6 m 
7 , 6 m 
6 , 0  m 
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Pour ces sec t i ons , deux alternat ives se  présentent psur adapter 

les trouées et la hauteur des arbres aux cri t�res de base . La premi �re 

po s s i b i l i té est d ' agrandi r  la trouée sur la superf i c i e  qU ' exige la 

hauteur des arbres . L ' autre pos s i b i l i té e s t  d ' effectuer une coupe de la 

s trate supérieure et de cons erver une s trate arbustive prop i ce à la 

dimens ion de la cla i r i �re , ( éclai c i e  par le haut ) . 

Le pro� i l  des ouverture s do i t  aus s i  correspondre aux besoins de 

la Bécas se d ' Amérique . Il semblerai t  que celle-c i préf�re une ouverture 

obl i que plutôt que vert icale , c ' e s t-à-di re que le profi l  à part i r  de la 

base des arbres et . des arbustes do i t  corres pondre à un angle d ' envi ron 

110 à 1150 avec le niveau du sol . 

Plus ieurs clairières ne pos s �dent pas cet aspec t .  Il sera donc 

néces s aire de prat iquer une coupe dans ces dern ière s . 

Il sera i t  bon , lors des transformat ions de s ouvertures . 

d ' observer l ' acce s s i b i l i té de s cours d ' eau pour la Bécasse d ' Amérique . 

Celle-c i préf�re les s i tes où est  présent un plan d ' eau . Certains  

endro i ts  de  la réserve pourraient être aménagés de façon à augmenter la 

surface d ' un plan d ' eau . Entre autres la Grande Ri gole et le Pet i t  Sault 
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pourraient être muni s  d ' une digue sur leur partie nord af in que le plan 

d ' eau résultant atteigne une largeur d ' environ 2 mètres . La partie est , 

soi  t la sect ion 8 ,  est  pourvue de plus ieurs peti tes r i goles en plus des 

étangs ce qui est  suff i s ant pour répondre aux bes o i ns en eau de la 

bécas se . 

Les trouées devront conten ir  une s trate herbacée d ' une hauteur 

d ' environ 0 , 3m �t une s trate arbust ive de 0 , 70 à 1 . 30m ayant urie den s i té 

maximun d ' envi ron 10" à 15". Cette part i e  porte sur la des cription des 

traitements à effectuer pour les années à ven ir  et ce pour les clai r i ères . 

10 année : Donner aux trouées le même aspect 

- Par la coupe ou la plantat ion d ' arbres et/ou 

d ' arbustes en ce qui a trai t à la dimens ion de la 

trouée par rapport à la hauteur des arbres 

- Modif ier le profi l  des trouées lorsque nécess aire 

- s trate herbacée doi t  être rase 

- Plantat ion d ' arbustes dans la trouée pour attein-

dre une dens i té d ' envi ron 10" à 15" de la surface . 

Espèces préférables : Alnus rugos a  
Cornus s toloni fera 
pi cea glauca -



20 , annee : -

30 année : -

o , 4 annee : -
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Lai s ser cro î tre la végétat ion herbacée . 

Contrôler la hauteur ( 0 , 25 à 1 . 3m) et la dens i té 

( 10�) des arbus te s . 

La strate herbacée a une hauteur intéres sante . 

- Contrôler les arbus tes . 

Contrôler les herbacées et les arbus tes . 

par la suite ; herbacée : contrôle biennal 

arbuste s : contrôle annuel 

Nous avons vér i f ier s ' i l était nécessaire d ' effectuer d ' autres 

ouvertures sur le terri to i re . Nous avons donc détermi né le rayonnement 

plaus ible autour des trouées où la bécas se pouvait séj ourner . Elle peut 

établ i r  son nid en moyenne à 140 mètres de son terrain de cour , ( Sheldon , 

196 7 ) . 

Nous avons , pour chaque clairière , dél imi té un rayon de 140 

mètres afin d ' avo ir  une idée du terr i to i re ut i l i sé par les bécas ses qui y 

évoluent ( F i g :  3 ) . On remarque que les zones suscesptibles d ' être 

ut i l i sées par la Bécas se d ' Amérique sont as sez b i en di stribuées et que 

l ' add i t i on de trouées supplémentaires serait s ans doute superflue . 

• 
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Fig . 3  

RA YONNEMENT PLAUSIB L E  D E  L A  NIDIFICA TION 

1 : 15 300 



E .  Evaluat ion du budget 

l }  Durée du proj et : 12 semaine s  

2 }  Personnel requi s :  1 supervi s eur ( $2 50 . 00/ sem. ) 

2 employés ( $180 . 00/ sem . ) 

3 )  Matér iel : pelles 

s c i e mécanique 

sécateur 

4 }  Coûts totaux : Salaires 

Avantages soc i aux 

Imprévus 

Coûts totaux ( environ ) 
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$7 320 . 00 

880 . 00 

820 . 00 

$9 020 . 00 

Le s années qui suivront ne demanderont que peu d ' entretien et un 

seul individu est  à même de final i s er cette tâche en 2 semaines lorsque 

seuls les arbustes devront être rabattus et en 4 semaines quand la s trate 

herbacée néces s i tera un séri eux nettoyage . Par conséquent . il pourrai t 

s ' ag i r  d ' un contrat . d ' un proj et ou d ' un travail d ' entretien du personnel 

de la réserve . Les coûts d ' un tel proj et  ou contrat atte i ndraient 

$5 00 . 00 et $1 000 . 00 respect ivement . Il est à noter qU ' après plus i eurs 

années le profil  de s trouées devra être réaj usté et  que les coni fères 

plantés dans les trouées pourront être transplantés ai lleurs sur la 

réserve pour être remplacé par de plus j eunes s emi s plus adéquat pour la 

bécas se . 
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ANNEXE 1 
DONNÉES D ' INVENTAIRE 1971 ( 5  INVENTAIRES )  

HABITAT NUMERO DE 6 10 13 17  20 TOTAL ANNUEL MOYENNE ANNUELLE 
STATION MAI MAI MAI MAI MAI 

sapinière 1 0 0 0 0 0 0 0 
Aulnaie 2 1 1 1 1 1 5 1 . 0  
Au1an ie 3 1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Sapinière 4 1 0 0 0 0 1 0 . 2  
Bétulaie 5 0 1 1 1 1 4 0 . 8  
Au1naie 6 1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Champs 7 0 0 0 1 1 2 0 . 4  
Au1naie 8 0 0 1 2 2 5 1 . 0  
Aulnaie 9 1 4 2 2 1 10 2 . 0  
Au1naie 10 0 0 0 0 1 1 0 . 2  
Au1naie 11 1 0 1 0 1 3 0 . 6  
Cèdr ière 12 
Champs 13 1 0 0 0 0 1 0 . 2  
Au1naie 14 1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Aulnaie 15 2 1 1 1 1 6 1 . 2  
Au1naie 16 2 1 1 1 0 5 1 . 0  
Peupleraie  1 7  1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Peupleraie 18 0 1 1 1 0 4 0 . 6  
Peupleraie  19 0 0 1 0 0 1 0 . 2  
Bétu1aie 20 0 1 0 0 0 1 0 . 2  

Total 20 13 14 14 14 9 64 12 . 8  

( T iré de Léve i llé , 1973 ) 
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ANNEXE 2 
DONNÉES D ' INVENTAIRE 1972 (4 INVENTAIRES ) 

HABITAT NUMERO DE 11 1 7  2 4  2 5  TOTAL ANNUEL MOYENNE ANNUELLE 
STATION MAI MAI MAI MAI 

Sapinière 1 2 1 1 2 6 1 . 5  
Au1naie 2 1 2 1 0 4 1 . 0  
Au1naie 3 0 1 1 0 2 0 . 5  
Sapinière 4 1 1 1 1 4 1 . 0  
Bétulaie 5 1 0 1 0 2 0 . 5  
Au1naie 6 4 2 3 2 11 2 . 7  
Champs 7 0 3 0 2 5 1 . 2  
Au1naie 8 1 1 0 0 2 0 . 5  
Au1naie 9 0 1 1 1 3 0 . 7  
Au1naie 10 0 0 0 0 0 0 
Au1naie 1 1  2 1 1 1 5 1 . 2  
cèdr ière 12 1 1 0 0 2 0 . 5  
Champs 13 1 0 1 0 2 0 . 5  
Au1naie 14 2 2 1 0 5 1 . 2  
Au1naie 15 1 2 1 1 5 1 . 2  
Au1naie 16 1 2 1 1 5 1 . 2  
Peupleraie 17 2 2 1 0 5 1 . 2  
Peupleraie 18 3 1 0 1 5 1 . 2  
Peupleraie 19 1 1 0 0 2 0 . 5  
Bétulaie 20 0 0 0 0 0 0 

Total 20 24 24 15 12 7 5  18 . 7  

( T iré de Léveillé , 197 3 )  



ANNEXE 3 
DONNÉES D ' INVENTAIRE 1973 ( 5  INVENTAIRES ) 

HABITAT NUMERO DE 26 7 10 17 31 TOTAL ANNUEL MOYENNE ANNUELLE 
STATION AVRIL MAI MAI MAI MAI 

Sapinière 1 1 0 0 0 0 1 0 . 2  
Aulnaie 2 1 1 1 2 1 6 1 . 2  
Aulan ie 3 2 1 1 1 0 5 1 . 0  
Sapinière 4 1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Bétulaie 5 3 1 0 0 0 4 0 . 8  
Aulnaie 6 2 2 2 2 0 8 1 . 6  
Champs 7 2 0 0 0 0 2 0 . 4  
Aulnaie 8 1 0 1 0 1 3 0 . 6  
Aulnaie 9 1 0 1 0 0 2 0 . 4  
Aulnaie 10 0 0 1 1 0 2 0 . 4  
Aulnaie _ .  11 2 1 1 2 1 7 1 . 4  
Cèdr ière 12 0 0 0 0 1 1 0 . 2  
Champs 13 0 0 0 0 0 0 0 . 0  
Aulnaie 14 1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Aulnaie 15 2 1 1 1 0 5 1 . 0  
Aulnaie 16 1 1 1 1 0 4 0 . 8  
Peupleraie 17 0 0 0 0 0 0 0 
Peupleraie 18 0 0 0 0 0 0 0 
Peupleraie 19 0 0 0 0 0 0 0 
Bétulaie 20 0 0 0 0 0 0 0 

Total 20 20 10 12 12 4 58  11 . 6  

( T iré de Léve illé . 19 73 ) 



Annexe 4 

DONNÉES D ' INVENTAIRE 1978  ( 4  INVENTAIRES ) 

STATION 11 MAI 16 MAI 18 MAI 

1 1 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 0 1 

5 1 0 0 

6 1 1 

7 1 0 4** 

8 1 1 0 

9 0 0 0 

10 0 1 1 

Il  0 0 0 

12 0 1 1 

13 c astor* 1 cas tor* 

14 1 1 1 

1 5  2 2 2 

16 1 1 2 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 1 1 1 

TOTAL 10 10 14 

* Stat i on s i tuée au centre de l ' étang du castor 

** Entendu "penter" hors de la rés erve 

( Ti ré de Labonté . 197 8 )  

2 2 4  

24 MAI 

0 1 

0 0 

1 1 

1 3 

1 2 

2 4 

2 7 

.2 4 

0 0 

0 2 

0 0 

0 2 

castor* 1 

1 4 

2 8 

2 6 

0 0 

0 0 

0 0 

1 4 

15  49  
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1 .  SITUATION GENERALE DE L ' ESPECE 

Au cours de s dern ières années une bai s s e  importante de la 

populat ion de Merle bleu à po itrine rouge ( S i al i a  s i al i s )  c ' es t  fai t 

remarquer . Le s causes attribuables à cette diminution de populat ion sont 

trè s nombreuses : épandages d ' insec t i c i de et de pes t i c ide ,  utili s at ion 

par les services publ i c s  de poteaux créosotés qui ne plai sent guère aux 

pics . Il n ' en demeure pas moins que , depui s  quelques années , certains 

organ i smes vo ire même quelques part icul i ers , se préocupent de la 

s auvegarde de cette espèce , s ans contredits  attrayante . En effet des 

n i cho irs  ont été répart i s  un peu partout à l ' intéri eur de son aire de 

di s tribut i on afi n  de pourvoi r  aux besoins fondamentaux de ce merle . 

certains s i tes pouvant accommoder l ' espèce se retrouvent même à la 

Réserve nationale de faune du cap Tourmente . 

Au printemps , le Merle bleu à po i tr i ne rouge qui tte ses 

quart iers d ' h iver afin de ven ir  ni cher au Canada . La superf i c i e  qu ' i l 

couvre s ' étend ains i du sud-oues t  de la Saskatchewan , en pas s ant par le 

sud de la Baie James pour enfin  atte indre les provinces de l ' es t  

( Gaspés ie , Nouveau-Brunswick,  Nouvelle-Ecos s e ) . Le Québec accue ille donc 

annuellement une certaine population de Merles Bleus à poi trine rouge , 

dont l ' arrivée survient à la mi-avr i l  ( Duhamel et Gaudreau , 1983 ) . 

'( 
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Cette espèces d ' o i seau semble avoir  des préférences marquées 

quant au cho ix de son hab i t at .  Le terr i toire d ' un couple rayonne sur 

envi ron 500 m autour du nicho i r .  Il  recherche en part i culier les pet i tes 

zones en friche et/ou agricoles , bordées de peuplements forest iers bien 

di s tincts . 

Ces secteurs sont habi tuellement parsemés de perchoi rs n'aturels 

et présentent aus s i  une s trate herbacée abondante mai s  ne couvrant pas 

totalement la surface du sol . Les arbustes et les arbres do ivent as s s i  

faire part ie de cette compo s i t i on ;  d ' après une étude effectuée sur le 

Merle bleu à 'po i tri ne rouge dans le Comté de Portneuf en 1983 , le 

terr i toire adj acent à 26 nichoirs occupés comportait  dans 69 . �  des c as 

du mil et du chiendent ( herbacai e ) , dans 38 . 5� de s cas du peupl ier 

faux-tremble ( arbustaie)  et la s trate arbore scente était composée en 

part ie de Peupl i ers faux-tremble en as s oc i at i on avec l "Epi nette blanche 

et le Bouleau à papier . Notons aus s i  qu ' à  plus i eurs repri ses il était 

ques t ion d ' Erables à sucre ains i que de l i s ières d ' arbus te s  à prox imi té 

du n icho i r ,  offrant ains i une protection adéquate aux j eunes au moment de 

leur sort ie du n i d .  

Ce même rapport fai t aus s i  mention du f a i t  que la grande 

maj orité des nicho irs reposaient sur un sol s ablonneux et que les s ites 

les plus fréquentés par le Merle bleu à poi trine rouge étaient les 

pâturages et les champs s ablonneux , s i tes  de prédi lection pour la 

recherche d ' ins ectes . De plus , un sol pauvre et un couvert végétal 

clairsemé aident à créer de s condit ions opt imales d ' al imentat ion . Le 
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Kerle bleu a aus s i  be soin  de cav i tés naturelles pour pouvo ir y ériger son 

n i d .  Hélas auj ourd ' hu i  les espaces offrant l ' ensemble des cri tères 

nécessaires à la présence du Kerle bleu à po i trine rouge se font sans 

ces se plus rare s et la compét i t i on interspéc ifique n ' aide en rien la 

s i tuat ion Néanmoi ns des espo i rs réal i s tes pers i s tent quant à la 

s auvegarde de cette espèce . 
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Au pr intemps 197 5 , on  a installé 21 n i choirs ( Fi g : l )  de s tinés au 

Merle bleu à po i tri ne rouge . L ' expéri ence s ' es t  avéré part iellement 

négative , par contre l ' aire de di str ibut ion de l ' espèce et certaines 

mentions nous poussent à cro ire que cet o i seau pourrai t  un j our s ' établir  

s ur l a  réserve ( Lemi eux , 197 5 ) . Malheureusement , aucun suivi  relat if à 

ces n i cho irs ne fut effectué en prè s de 10 ans . Il est  donc impo s s ible 

d ' avancer quo i que ce s o i t  quant à l ' eff i c ac i té réelle de s nicho irs  

des t inés au Merle bleu . D ' ailleurs le Club de s Orn ithologues de Québec 

mentionne plus ieurs individus dans la rég ion immédi ate du cap Tourmente 

( 19 5 6  à 1976 ) . L ' ordre de ces mentions atte i nt le c i nquième rang à 

l ' échelle provinc i ale ( sur 42 secteurs de mention , f i g :  2 ) . Les 

observat ions concernant le cap Tourmente ont été faites en maj orité aux 

mo i s  d ' avr i l  et mai et de septembre et octobre . 

Il est  donc regrettable que l ' on ne se  s o i t  guère souc ié de 

l ' entretien des nicho i rs , car certains po ints offrent un potent iel i noui 

à l ' égard du Merle bleu à po i tr i ne rouge . Les zones de plantat i on 

fourni s sent une étendue d ' arbustes hautement appréc i ée de s j eunes . Les 

l i s ières d ' arbres et d ' arbustes y sont nombreuses et bordent dans le 

plupart des c as les terrains en fr iche ou agr i coles , ce qui par le fait 

même soutient une populat ion d ' insectes dont l ' o i seau est fri and . Nombre 

d ' arbres morts et de piquets de clôture sont aus s i  pré sents et avantageux 

pour le Merle bleu . 
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L a  seule lacune qui à notre ,avis  paraî t maj eure , subs i ste dans 

le fait que les s i tes de nidifi cat ion sont peu disponibles ou sont 

occupés par d ' autres espèces concurrentielles . La pr imordiale étape 

serai t d ' implanter des nicho irs en tenant compte devantage du 

comportement et des be soins de l ' espèce qu ' il  ne 1 t a été fait par le 

pas sé .  
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3 . AMENAGEKENT 

En ce qui concerne cette espèce peu de traitements sont à 

env i s ager . Une bonne compréhen s i on des phénomènes qui prévalent au sein  

de la s i tuat ion que traverse actuellement le  Kerle bleu nous mène à 

penser que s eule une s tratég ie v i s ant 1 t amél i orat ion des cond i t ions de 

nidifi cat ion peut ven ir  en aide à cet o i seau . Des efforts à d t  autres 

niveaux ri squeraient fort d t être vains . 

Nous proposons de tenter à nouveau la chance et de mettre en 

place une quarantaine de nichoirs . Kai s  auparavant , un bref inventaire 

portant sur la déterminat ion des l i eux les plus aptes à accue i llir  ce 

merle devrai t être mené à b i en . Il serait  en effet facheux de répéter 

les erreurs déj à commi ses lors de la local i s at i on de s nichoirs en 1 9 7 5 . 

Le s rensei gnements t i rés de l t étude effectuée sur le Kerle bleu dan s la 

rég ion de Portneuf devront être ut i l i sés  convenablement et ains i 

permettre une évolut ion plus rat ionnelle de l t aménagement de la faune . 

La figure 3 présente le secteur le plus représentat i f  de 

l t habi tat idéal du Kerle bleu à po i tr i ne rouge au cap Tourmente . Certes 

certaines manipulations demeurent env i s ageables au ni  veau de la 

compo s i t ion de la hauteur et de la dens i té des diverses strates 

végétales .  A ce suj et menti onnons encore une fo i s  le grand intérêt de 

I t étude de 1983 . Nous préférons ne proposer que les secteurs idéaux s ans 

apporter davantage de préc i s i ons pui sque d t une part les individus qui 
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prendront en  main ce proj et seront à même de  s t attarder plus longuement à 

la ni che écolog ique de cette espèce et que d t  autre part la péri ode à 

laquelle fut effectué notre i nventaire ne nous permettrai t que 

d t appréc i er l�s strates arbores cente et arbust ive donc fort peu les 

qual i tés de la végétation herbacée et le type de sol . 

Sui te à 1 t ins tallation des n i choirs et s i  quelques couples s t  y 

s ont établ i s , un certain contrôle de s pr incipales espèces entrant en 

compé t i t ion avec le Merle bleu au niveau de sa ni che écolog ique serai t à 

coup sûr pos i t i f . D t ailleurs certaines de ces espèces sont allogènes et 

causent depu i s  leur i ntroduct i on de graves problèmes aux espèces 

indigènes qui , rappelIons-le , devraient bénéfi c ier de toute notre 

attent ion . 
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4 )  Proj ets 
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Proj et AVI-l 

Mi se en place de nichoirs à Merle bleu 

A .  Cadre du proj et 

Face au mandat de la réserve qui précon i se la sauvegarde des 

es pèces fauniques et de leur habitat . le présent proj et v i s ant 

l '  améliorat ion des condit ions d' habi  tat du Merle bleu à po i trine rouge 

s ' inscrit  dans la s tratég ie globale d ' aménagement de la Réserve nat i onale 

de faune du c ap Tourmente . 

B .  Objectifs et résultat s  prévus 

L ' obj ect if f i xé par ce proj et v i s e  à s timuler la venue du Merle 

bleu à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente . ains i qu ' à  en 

augmenter la populat ion afin de préserver cette espèce qui . aux dires de 

s péc i al i s tes ( Duhamel et Gaudreau . 1983 . Ouellet .  1974 . Zeleny . 1973 ) 

sera it  en ple ine régre s s ion vus certains facteurs dont la compé t i t ion 

i nters péc i f ique . 

Un minimum d ' attention et  d ' entret ien des s tructures qui seront 

ins tallées et ce pour les quelques années à ven i r , permettrai t s ans aucun 

doute l ' établ i s sement de nichées de Merle bleu et son retour éventuel par 

la s u i te , rej o i ngnant ains i les but s fixé s . 
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C .  Act ivi tés 

1 )  Fabr ic at i on de 40 nicho irs 

2)  Etude générale de la biolog i e  de l ' espèce 

3 )  Cho ix  e t  amél i orat ion des s i tes  propices au Merle bleu 
( ut i l i s at i on de photos  aér i ennes , de cartes fores t ières e t  
vi s i tes su r  le terrain ) 

. 

4 )  Mise en place de nichoirs sur les s i tes  adéquats ( début 1er 
avr i l )  et contrôle de la compé t i t ion ( s i  appli c able ) 

5 )  Suivi de s act iv i tés du Merle bleu dès l ' éclo s i on et par la 
suite ( s i  appl icable ) 

6 )  Rapport fi nal - Informat ions sur les nicho irs ( local i s at i on , 
caractér i stique s , occupat ion ) 
biolog ie du Merle bleu ( chronolog ie de la 
nidificat i on si appli c able ) 
facteurs l imitants 
habi tat et terr i toire 
recommandations 

D .  Evaluat ion du budget 

Le budget est imé pour ce proj et tient compte de s salaires 

( $4 . 50/hre ) pour 2 personnes durant une péri ode var i ant selon les 

résultats obtenus mai s  pouvant atte indre 20 semaines ( 15 avr i l  au 15 

septembre ) . Sont aus s  i inclus les coûts relat ifs  à la fabr icat i on des 

n i cho irs . 

Coût s : s alaires (2  pers . )  $7 200 . 00 
avantages soc i aux 864 . 00 
matér i aux 160 . 00 
imprévus 822 . 00 

coûts totaux $9 050 . 00 
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E .  Personnel 

Les personnes engagées devront être en mesure d ' effectuer des 

tâches variées .  Elles devront construire des nichoirs selon les 

spéc i f i f icati ons de l ' annexe l ,  étudier la biolog ie de l ' espèce , procéder 

à di vers travaux sur le terrain et finalement produire un rapport des 

ac t ivités du proj et selon les normes , comportant quelques recommandat ions 

et à l ' extrême multe constatat ions pouvant j e ter plus de lumière sur 

l ' aménagement du Merle bleu . Advenant le cas où un certain type de 

contrôle de s espèces i ndés irables est  ' mi s  en branle , ces individus 

devraient faire' preuve d ' un espr i t  conservateur et rat ionnel . 



ANNEXE l 

SPÉCIFICATIONS POUR LA CONSTRUCTION DU 
NICHOIR A MERLE BLEU A POITRINE ROUGE 
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M E R LE- B LE U  À P O I T R I N E  R O U G E  
mâle femelle 

1 4  

Eastern Bluebird Sialia sialis 

• Longueur: 1 4  c m  (5 Y2 pouces ) .  
• Oeufs: 3 à 6 .  Couleur: Bleu pâle o u  blanc, sans 

tache. 
• Durée de l'incubation: 1 3  à 1 5  jours, par la fe

mel le seulement.  
• Durée de séjour des jeunes a u  nid: 1 7  ou 1 8  

jours. 
• Nourriture des adultes: I nsectes au sol et quel

quefois au vol ,  baies et autres petits fruits sau
vages . . 

• Aire de nidification au Québec: Depuis le sud 
j usqu 'à l 'Abit ib i ,  l e  lac Saint-Jean , Charlevoix 
et la G aspésie .  

• A ire d'hivernage: Sud des  États-Unis .  
• Migration de printemps: 

Montréal: 22 mars - 2 avril 
Québec : 29 mars - 1 5  avril 

• Migration d'automne: 
Montréal : 28 septembre - 22 novembre 
Québec : 1 septembre - 24 octobre 

Le Merle-bleu est un oiseau beaucoup plus rare 
aujourd'hui qu' i l  y a 40 ou 50 ans, et peu d'ama
teurs ont le  plaisir  de voir sa nichée. La compé
t i t ion q u e  lui fon t  le Mo ineau  domest ique et 
l ' Étourneau sansonnet est en grande partie res
ponsable de sa disparit ion presque compléte de 
certaines régions,  surtout à sa l imite nord. Les 
sites de nidification que sont les cavités naturel
les dans les arbres, les piquets de clôture et les 
trous de Pics d isparaissent avec l 'émondage des 
arbres dans les parcs et les vergers, le rempla
cement des clôtures de  pieux par des enclos mé
tal l iques. L'épandage d' insecticides et de pesti
cides et certaines tempêtes durant la période de 
migration de  même que les difficultés de se nour
rir à cause du froid et de la neige sont aussi des 
causes de la disparit ion graduelle du Merle-bleu .  



Jeune Merle-bleu. 

4cm 

Malgré cette si tuation , le Merle-bleu semble,  
avec l 'aide de l 'homme, regagner le  terrain per
d u .  En ef fet ,  grâce a u x  « sent iers  de M er le
bleu » ( Bluebird trai ls) établis au Canada et aux 
États-Unis,  résultat d'une campagne intensive 
dans les deux pays pour l 'instal lation de nichoirs 
le long de routes isolées, l 'espéce augmente en 
nombre. Le long de ces « routes à Merle-bleu » 
des ornithologues ont f ixé des n ichoirs par cen
taines au sommet de piquets de clôture ou de 
poteaux d 'environ 1 ou 1 ,5 métres (3  à 5 pieds) 
de hauteur et distancés d'au moins 92 métres 
(300 pieds) . I ls les ont instal lés en terrain décou
vert , donc ensol ei l lé ,  à proximité de pâturages, 
de terrains de golf ,  de cimetiéres, en somme en 
mi l ieu rural et ,  habituel lement loin des habita
tions là  où le  Moineau n 'habite pas. 

Dés son arrivée au printemps,  le Merle-bleu 
mâle choisit un nichoir, mais sa compagne peut 
ne pas l 'accepter; celle-ci construit seule le  nid 
tandis que le  mâle se contente de garder le  terri
toire en pourchassant les intrus et  en chantant 

Un nichoir typique pour le Merle-bleu. 

un gazoui l l is  doux ,  r iche et plaint i f ,  l e  chur-oui, 
. chOr-oui, chur-oui. 

Lorsqu'on offre des nichoirs au Merle-bleu,  i l  
es t  bon de  les  placer relativement prés du so l  e t  
face à un arbrisseau afin que  les  jeunes , un peu 
malhabi les au premier envo l .  puissent l 'atteindre 
fac i lement et échapper aux prédateurs. Si on fixe 
des nichoirs aux clôtures de pâturages,  i l  faut les 
instal ler du côté extérieur à l 'enclos pour éviter 
leur destruction par les bestiaux. 

Le plus souvent ,  les parents trouvent la bec
quée au  sol à par t i r  d'un poste de g u e t .  Cette 
becquée est  composée de sauterel les,  criquets ,  
l arves , chenil l es et insectes de toutes sortes. El le 
comprend aussi de nombreux petits fruits sau
vages. 

On ident i f ie faci lement les jeunes , mâles ou 
femelles, par leur pOitr ine tachetée comme celle 
des jeunes Merles et des Grives. 

À. l 'automne ,  le  Merle-bleu émigre par peti
tes volées s i lencieuses, en grappi l lant sur leur 
parcours quelques baies.  1 5  



' 1  
i 

D I M EN S I O N S  
PO U R  LES 

'1\ 

,II 

Q 

N I C H O I RS 

en cenlimètres 
(en pouces) 

HAUTEU R 
À L'I NTÉR I E U R  

D IAMÈTRE 
DE L'ENTRÉE 

HAUTEU R DE 
L'ENTRÉE 
À PARTI R D U  
PLANCH ER 

D I MENSION D U  
PLANCHER 

HAUTEUR 
A U-DESSUS 
D U  SOL 
e n  mètres 
(en pieds) 

__ L..-.-L-..L-__ _ _ _ _ _  

... 
� 
'Ë 
.r:! 
QI 
>. 
"0 
0 
"5l 0 ... 1-

1 5-20 

(6-8)  

2 , 6  

( 1  ) 

8 - 1 5  

(3-6) 

1 0  x 1 0 

(4 x 4) 

2-3 

(6- 1 0) 

... 
� 

� fi) � c: III ._ 

:Jl :ai E 
'GJ :::: 0 
:E in ë:  

20-26 

(8-1 0) 

3 , 2  

( 1  '1.) 

1 5 -20 

(6-8) 

1 0 x 1 0  

( 4  x 4) 

2-4,5 

(6- 1 5 )  

_.  

QI ... 
.2 
0 
0 :.a 
QI 
Qi 
"0 
c: 
.g :r: 

1 8  

(7) 

3,8 

( 1  'l,) 

1 0  

(4 )  

1 3  x 1 3  

( 5  x 5) 

3-4,5 

( 1 0- 1 5) 

<-1 
t J 

QI 
'QI ... 
0. ... 
� 0 
0. 
QI 
Qi 
"0 
c: e 
:r: 

1 5  

(6)  

6 , 4  

(2 %) 

3 -4 

( 1 - 1 '/,) 

1 5  x 1 5  

( 6  x 6) 

4,5-6 

( 1 5-20) 

QI 
t1) 
� 0 ... 
QI 
·ê ..-
ë5 
0. 

·ro 
:l 
QI 

:0 cV 
... 
III 
:E 

l!0-26 

(8-1 0)  

3,8 

(1  '/2) 

1 5  

(6)  

«,< 

1 3  x 1 3  

(5 x 5) 

1 -3 

(3 - 1 0) 

- ,  

'QI 
0. 
0. 
� 

.c: 
QI � -

Qi e 
> QI QI .c: 

.c: 0 o :::1 
U 0 ë: :E  

2 6-30 

( 1 0- 1 2) 

5 

(2)  

1 5-20 

(6-8) 

1 5 x 1 5  

( 6  x 6) 

2,5-6 

(8-20) 

� 0 
"0 � 

1: QI ro ->- ro  0 1)  
.0 >-E z  
� $  
0 ;:  .- QI a. a. 

43-48 

( 1 7- 29 ) 

6 , 4  

( 2  'l,) 

35-40 

( 1 4 - 1 6) 

1 8  x 1 8  

( 7  x 7) 

2,5-6 

(8 -20) 

!.. 

QI 
� 
t:T 

.;:: 
'Ill 
E < 
't:s 
QI 

0 QI :::1 0; 0  
u =  

'QI -... Ql O a.  

33-40 

( 1 3- 1 6 ) 

7 ,7 
( 3) 

23-30 

(9-1 2 )  

2 0  x 20 

(8 x 8)  

3 -9 

( 1 0-30) 

* voir page 36 

'QI 
r= 

r= c: 
'QI � e 
o. E � 
§- E 8 

.c: 0 QI 0 ._ 
"0 .... 0 ... 0 fi) cu .. ' 
C ... 0 
cu l1) QI O (!l oo  

30-61 

( 1 2-24) 

7 , 7  x 1 2, 7  

( 3  x 5) 
* 

20-40 

(8 - 1 6 )  

2 6  x 4 6  

( 1 0- 1 8 )  

1 -6 

(3-20) 

33 



!Mk&ll'U®glID�@{ill � �@n'(t!l'olJù@ ""'=,�<"" 

lKJn\m)!Ji)@]@� �@ �n©@�®l1'@ 

34 

tr[f®®�®�® �tIDUi1\1D�ü@û' 0 [fù®®ffi)[Jj)@@ ffil �®�@ lJil®Oû'@ 
� ôiill®� �@ � IJD®D�[JO[ffi@ [f'tIDlU]$$® 
�oW1@��@ � [pJ(IDn��a[)ù@ [ID�(ff)[Jj)@lhl® 



231 

A VII 

AMENAGEMENT DES OISEAUX DE PROIE 



1 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 
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La Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente est divi sée en 

quatre grands écosys tèmes ; la forêt , la plaine cotière , l '  hydroli  ttoral 

supérieur et inférieur . Chaque divi s ion renferme divers habi tats 

as s urant les exi gences vitales de plu s i eurs espèces fauniques , notamment 

les o i seaux de proie . Vingt- s i x  e spèces de rapaces tant diurnes que 

nocturnes y ont été observées . 

La période durant laquelle on rencontre des individus , permet de 

caractér i ser le statut de chaque espèce . Certains viennent ni cher sur la 

rés erve , d ' autres s ' arrêtent durant les migrat ions , quelques-uns sont des 

vi s i teurs hivernaux alors qu ' une minor i té y rés ide en permanence . 

La nidificat i on de hui t  e spèces a été conf irmée au cours des 

dern ières années . Pour d ' autres e spèces , le mi l i eu offre un potentiel de 

n idifi cat ion mai s  aucun indice relat i f  à une éventuelle nidifi cat i on n ' a  

pu être observé j usqu ' à  mai ntenant . Il serait donc intére s s ant de porter 

une attent ion part icul i ère à ce groupe af in de mi eux connaî tre leur 

s i tuat ion sur le terr i toire de la réserve . 
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2 • AMENAGEMENT 

Les ac t i  vi tés de ce proj et cons i ste à effectuer un inventaire 

durant la  péri ode de nidificat i on af in de prendre connai s s ance de s 

espèces et du nombre de ni cheurs . 

Aucun aménagement part i cul ier ne se  fera pour ce groupe 

d ' o i seaux . Par contre dans un autre proj et , nous proposons d ' introdu ire 

quelques clair ières et d ' y  implanter des coni fères afin de dimi nuer 

l ' homogéné i té de la grande forêt de feuillus . Les rapaces pourront 

bénéf ic ier de cet aménagement lors de leur recherche de nourri ture . 
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3) Proj ets 
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Proj et AVlI--1 

Inventaire de s rapaces n i chant sur le terr i toire de la réserve 

A .  Cadre du projet 

Ce projet fai t part ie du plan d ' aménagement global de la Réserve 

nat i onale de faune du c ap Tourmente . Il porte plus particulièrement sur 

l ' inventai re des rapaces n icheurs . 

B .  Obj ectifs  et résultats prévus 

L ' inventaire permettra de qual i fier et quant i f ier les popu1a-

t i ons d ' o i seaux de pro ie ni chant à la rés erve . 

C .  Ac t ivi té s  

1 )  Inventaire de nu i t  
2 )  Inventaire des nids 
3 )  Observation des couples af i n  de retracer le nid  s ' i l y a lieu 
4 )  Rédac t ion du rapport 

D .  Descript ion du projet 

Ce proj et regroupe tro i s  grandes ac tivi tés : 

Le recensement de nui t  permet de détecter les rapaces ni cheurs . 

Celui-c i  s ' effectue durant leur période de nidi f i cat ion de mars à avril . 

Il suff i t  de faire entendre un enreg i s trement du chant 
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d ' une espèce . Une réponse à ces appels indique une grande pos s ibil i té de 

n i dificat ion . Le terr i toire à couvr ir étant assez restre i nt , l ' inven

taire peut se faire sur quelques j ours seulement . 

L ' inventai re de s nids cons i s t� à parcour ir  le terr i to i re 

fores tier de la réserve af in d ' ident i f ier et de dénombrer les nids des 

rapaces découverts . Celui-c i s ' effectue de la mi-avr il j usqu ' à 

l ' appar i t ion des feui lles . 

Le s espèces de mi l i eux ouverts devront être observées au moment 

oà un couple se manifeste . Leurs mouvements do ivent être suivi s et 

pourront permettre de repérer leur nids . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : s ' échelonne de mars à j uin < envi ron 3 sem . ) 

2 )  Personnel requi s :  2 personnes 

3 )  Coûts totaux : Contrat $1 200 . 00 ( environ ) 
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B - MAMMIFERES 



8I- AMENAGEMENT DU LIEVRE D t AMERIQUE 

( Lepus ameri canus ) 

238 



1 .  SITUATION GENERAL DE L ' ESPECE 
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Le Lièvre d ' Amérique ( Lepus ameri canus ) ,  pet i t  gibier convo i té 

par bien de s cnas seurs , hab i te de façon générale tout le Québec j usqu ' au 

sud de la baie d ' Ungava . B i en adapté à la forêt boréale et mixte , i l  

recherche tout spéc ialement l e s  j eunes s apinières , les peuplements 

d ' épinettes no ire s , les tourb ières ornées de coni fères et les cèdrières . 

Il fréquente aus s i  les peuplements mi xtes ; tremble , bouleau à papier et 

boule au j aune , s apin et épinette ains i que les aulnaies . En sommes 

plus ieurs hab i tats lui semblent convenables tant que ceux-c i lu i 

procurent nourri ture et abr i s  ( couvert ) .  

Les populat ions de Lièvre s d ' Amérique accusent des fluctuat ions 

périodiques selon leur dens i té ,  et on admet généralement que ces 

var i at i ons se  font su ivant un cycle d ' une di zaine d ' années . Toutefo i s , 

la den s i té de cet an imal var ie selon les divers peuplements en fonction 

du couvert et de la nourr iture disponibles (M . T . C . P ,  1972 ) . Ces mêmes 

fluctuat ions périodique s sont habi tuellement propres à une certaine 

local i té . 

Son rég ime al imentai re vari e  légèrement selon les sai sons , en 

été par exemple ce leporidé consomme de j eunes pousses  vertes et de 

pet i t s  fru i t s  ( Fougère , Rubus etc . ) .  En hiver par contre son menu s e  

res tre int à des ramilles et à l ' écorce de divers arbr i s seaux ( cèdre , 

érable , bouleau à pap i er et j aune , tremble , ains i que plus ieurs autres 

espèces 
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d ' arbustes ) ,  ( F ig :  1 ) . Parmi les  prédateurs du l i èvre le Lynx du Canada 

est  sans contredi t  celui qui est  le mieux adapté pour en faire la 

capture . Néanmoi ns le Renard roux , le Coyotte , la Belette , le Vi son 

ains i que le Grand-Duc , le Harfang des ne iges , le Gerfaut , l ' Autour et  

quelques buses s t en délectent volont iers . Le lièvre est aus s i  l ' hôte de 

paras i tes l ' affectant de façon var i able . 
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F ig.1  : Représent ation synoptique dém ontrant l ' utilis ation p ar le lièvre , des plantes c ons· 

tituant la m ajeure p ar tie de son régime alimentaire pendant la période· de déf oliation. 

c ,  br outage par le l ièvre 

b' c ons omm ation de l ' écorce 

s ource :  ( B ider , . 196 1 )  



2 . SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 
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A la suite de nos nombreuses vi s i tes sur la réserve nous n ' avons 

cons taté que peu d ' indices ( crottins , pi s tes , broutages ,  observat ions 

directes ) permettant d ' aff irmer la présence d ' une forte populat ion de 

l i èvres . En effet des secteurs comme 8 I ,  8K ,  8W, IIR,  llR-l , lIT et l8H 

( Fi g :  2 a .  2b . 2c ) , nous semblent propices à l ' espèce mai s  n ' en demeurent 

pas mo ins peu ut i l i sés  ( selon nos observat ions ) .  Quelles sont donc les 

facteurs qui affectent la populat i on? Evidemment des études do ivent être 

faites af in de détermi ner la ou les causes pos s ibles . Il est  à noter que 

la RNF du cap Tourmente est  s i tuée entre de grandes barr ières naturelles 

qui l imi tent l ' intrus ion du lièvre à l ' intérieur de son pér imètre ( champs 

agr icole et routes au nord et agri culture et fleuve St-Laurent au sud) . 

La pré sence de l ' escarpement rocheux représente à elle seule un facteur 

l imi tant extrême à l ' égard de la di spers ion de la population du lièvre 

autant que de b i en d ' autres populat ions de mammifères . Il est  aus s  i 

probable que la populat ion locale du Li èvre d ' Amér ique s o i t  dans le bas 

de son cycle et que les prédateurs ( renards , coyottes )  en so ient à leur 

paroxysme . 



LÉGENDE 

proposés Sec teurs 

SECTEURS 

. __ . l 

) 1 19 · 2a 

---1 

Sect gOll 
PROPOSËS POUR L ' Ë TUDE SUR L E  

�1 
J 

-
D 'A M�R IQUE L iE VR E  

1 :  5 000 

--l- -- -~-< 



, 1  f l ", ._u' 

SECTEURS PROPOSÉS POUR L' Ë T U DE SUR LE L I �V R E  D ' A M É R IQUE 

- - --

LÉGE N DE 1 : 5 000 

Sec leurs proposés 

'-î 
1 

---...... 
\_ 

---......._ -... 
..... , 

' '--. , __ 
....... .._ __ , 

) 
,..---~ 

mo 



L 

/ 

f ig . 2c 

Secl icolt 1 8  
S ECTEUR PROPOSË POUR L ' ÉTUDE SUR LE L IÈ V R E  D ' A MÉH IQUE 

/--------,-..., 
i \ 
\ \ 
\ \ 
\ ' 
\ \ \ \ \ 1 '\ J 

\, 1 " 1 \ / \ / " ..../ 
(- ��------

""----
1 LÉGENDE ./ -........ 

1 1 / ,  

- \  /! � 
\ Secteu r proposé 117� _..-' \ 

t,� . 

L, 
f 

\ /, """-- \ 
\ / \ 
\ 1 1 
\ \ ) 
\ \ ,-/ 

1 

} <" ...... - --- ----
,/ } / ..... _ ,  ,/ 

./ -- � 1 1 ;./ 
------ \ \ ( \ 

\ l , '- t ' 
, \ ' 

" /'\ ) 
'...... .".--- ' ...... -

'.......... ..,,- --- ......... ",..,..,""'---.....--- -", '........ .----- ---
.... ------r 

1 : 5 000 

1 \ 
\ 

'-" 
\ 

\ 
\ 
\ 
1 
1 
r 
\ 
\ 
1 1 ) 
1 
1 
1 
1 
\ 
/ 

1 
/ 

/ / 1 
/ 1 

1 
1 
\ 
\ 
\ \ 

, 
� 



242 

3 . AMENAGEMENT 

Ne pouvant nous baser sur des données préc i ses  concernant l ' état 

de la populat ion du Li èvre d ' Amérique à la Réserve nationale de faune du 

cap Tourmente , nous proposons que des inventaires soient réal i sés en ce 

sens ( dens i té ,  domaine vi tal etc . ) .  Des prélèvements sur quelques 

individus peuvent auss i  être faits pour vér i f ier s i  la population n ' es t  

pas contami née de quelques man i ères que c e  s o i ent . 

La méthode ut i l i sée af in d ' évaluer la dens i té et d ' étudier 

certains autres paramètres cons i s te à faire de la capture-marquage-recap-

ture . Une méthode pour e s t imer la di spon i b i l i té de la végétat ion ,  

cons i s te à faire un inventai re du brout . B i en entendu les deux méthodes 

proposées devront être adaptées et modifiées afin qu' elles so ient 

applicables pour le genre d ' étude nécessaire à la RNF du cap Tourmente . 

Il s '  avèrera essentiel que le personnel employé à cette fin  consulte 

certaines li ttératures spéc i al i sées en ce domaine . 

Par surcro î t  d ' autres stratég ie d ' aménagement , dont l ' exécut ion 

dépendra des conclus i ons t i rées de l ' inventai re , s auraient avantager 

cette espèce et tendre à en augmenter la population . c i tons à cet effet 

l ' introduc t i on de nouveaux individus de cette espèce ains i qu ' un contrôle 

de la prédat ion dans le c as où il sera démontré que leur nombre est  

dé séqui l ibré par rapport à l ' ens emble des écosys tèmes du cap Tourmente , 

( Sous-chapi tre BIV) . 
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4 ) Proj ets 
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Proj et BI-1 

Inventaire de la populat ion du Lièvre d ' Amérique 

A. Cadre du proj et 

S '  inscri vant dans le c adre du plan d ' aménagement global de la 

RNF du cap Tourmente , ce proj et s ' avère néces s aire af in de connai tre 

certains paramètres concernant l ' état du l i èvre en ces lieux . 

B .  Obj ectifs  et résultats prévus 

Le pri nc ipal obj ect i f  v i s é  par ce proj et est de déterminer la 

population de Lièvres d ' Amérique pour des secteurs donnés et d ' e s t imer s i  

réellement l ' hab i tat répond aux bes o ins fondamentaux du L i èvre d ' Amérique . 

C .  Act iv i té s  

1 )  Préparat ion du matér iel : achat 
fabr ication des trappes ( s ' i l y a 
l i eu ,  F i g : 3 )  
locat ion 

2 )  Détermination de la méthodologie et des secteurs prop ices aux 
Li èvres d ' Amér ique à part ir  de la carte de peuplements et de 
son annexe descript if . 

3 )  Déterminat ion des emplacements des trappes et des 
places-échantillons pour évaluer la capac i té de support de 
ces milieux . (méthode cho i s ie par l ' équipe ) . 
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4 )  Capture-marquage-recapture de s bêtes . 

5 )  Inventaire du brout . 

6 )  Analyse pos t-mortem des individus prélevés .  

7 )  Rapport f inal e t  recommandations . 

D .  Descr ipt i on du proj et 
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Il faut préc i ser au départ que ce proj et est  cons t i tué de tro i s  

sous-proj ets qui servi ront à déterminer l ' effective néces s i té d ' aménage

ments ultér ieurs . 

1 )  Capture-marquage-recapture 

Les di fférentes étapes de ce sous-proj et apparaiss ent comme 

sui t :  vo ir  à ce que tous les matér i aux qui servent à l ' élaborat ion de 

cette part i e  et des suivantes s o i ent acqui s  par l ' équipe ( achat , 

fabr icat i on , locat ion ) , déterminer les secteurs et les méthodes pour 

effectuer l ' inventaire et enfin  disposer les trappes sur le terrain et 

su ivre la méthode de c apture-marquage-recapture . 

Les résultats obtenus par cette méthodes ne sont valables que s i  

les cond i t i ons suivantes sont respectée s : 

a)  Il faut que les individus présents aient à peu près tous la 

même chance d ' être capturés à l ' intér ieur de leur domaine 

vi t a! . 
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b)  Les i ndividus marqués do ivent se redistribuer au hasard dans 

la populat ion aprè s avo ir été relachés . 

c )  Il est  préférable que les l i èvres marqués ne se  comportent 

pas di fféremment de ceux qui ne le sont pas . 

d )  L ' animal ne  do i t  pas être trop influencé par l ' appât . 

( Alain , 196 7 ) 

N . B :  Pour ce proj et un permi s de capture s c ient i f ique do i t  être 

obtenu . 

2 )  Analyse pos t-mortem 

Dans le but de véri f ier l ' état de contaminat ion des lièvres de 

la réserve , une autops ie de quelques i ndividus capturé s et cho i s i s  de 

façon aléato ire pourrait être réal i sée . De cette façon I t on peut 

détermi ner s t  ils sont porteurs de maladies ou de paras i tes  et peut-être 

même chercher à établ ir  une relati on entre l ' état démograph ique de la 

populat ion et ces fac teurs l imi tant s . 

B i en entendu la déc i s ion reste à prendre pui squ ' il peut s t avérer 

hars ardeux d ' él imi ner des individus lorsque I t on note une s i  faible 

dens i té au s ein  d t une populat ion . 



3 )  Inventaire du brout ou de la  végétat ion 
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Ces inventaires viennent compléter la banque de données déj à 

sen s i blement élaborée et ils  viendront parfaire les conna i s s ances des 

bes o i ns du Lièvre d ' Amérique rel i é s  à la compos i t ion de son habi tat à la 

R N F du cap Tourmente . Une fo i s  encore la manière d ' opérer sera 

déterminée au cours de l ' établi s s ement de la méthodolog ie de départ car 

plus ieurs pos s ib i l i té s  se  présentent à ce n iveau . 

B i en que les études ment i onnées auparavant peuvent donner une 

très bonne idée de l ' ampleur de la populat ion du Lièvre d ' Amérique et de 

la qual i té des hab i tats propo sés par le cap Tourmente à l ' égard de cette 

espèce , une analyse quanti tat ive permettant d ' établ ir  l ' importance de la 

prédation s aura apporter plus de préc i s ions dans la recherche des causes 

attr ibuables à cette chute de populat ion . Cette éventual i té prendra la 

forme d ' un proj et  au sous-chapi tre BIV . 

Cec i termine l ' énumérat ion et  la description des étape s à suivre 

pour amorcer l ' aménagement du Li èvre d ' Amér i que et préc i sons encore que 

les s i tes d ' étude propo sés lors de l ' élaborat ion de la section " s ituat ion 

part iculi ère à la RNF du cap Tourmente" sont suj et à modificat ions de la 

part de l ' équ ipe qui entreprendra le proj et et ceci démontrerai t 

j us tement la recherche d ' une pert i nence plus grande . 
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E .  Evaluat ion du budget 

Les coûts à cons idérer tant du coté du matér i el que des 

s alai res , t i ennent compte du nombre d ' équipe s  et de trappes qu ' il faudra 

fai re correspondre aux secteurs déj à ment ionnés dans la sect ion 

" s i tuat ion part i cul ière à la RNF du cap Tourmente" . Nous proposons donc 

que deux équipes formées de deux personnes chacune effectuent ce 

travai l .  Une équ ipe s era chargée des sect ions hui t  et onze couvrant 

ains i une 
2 s uperfi c ie d ' envi ron 193 000 m ( 439 . 4m x 439 . 4m) tandis  que 

l ' autre équ ipe prendra à sa charge la zone 18H se trouvant presqu ' au 

sommet du cap et qui couvre une superf i c i e  de 3 7 5  000 m2 ( 6l2 . 4m x 

612 . 4m) . Ce qui veut donc dire que la plus pet i te des superf ic ies  

devra i t  bénéfi c ier de 26 trappes et que la plus grande , soit  l8H , de  50  

trappes ( le nombre de trappes est  determiné d ' après l ' exemple d ' étude 

démontrée à l ' annexe 1) . 

1 )  Durée du proj et : 13 semaines ( 1er mars au 7 mai ) 

2 )  Personnel requ i s : 1 supervi seur ( $250 . 00/ s em. ) 
3 employés ( $180 . 00/sem . ) 

3 )  Matériel : Contreplaqué 6 . 35mm ( 1/ 4po ) x 80 trappes 
Boi s  38 . 1  mm ( 1 . 5 po )  x 80 trappes 
Baguettes de bo i s  2 5 . 4mm ( lpo ) x 80 trappes 
Sys tème de gl i s s ières en plastique x 80 ft 

Broche à carreaux 6 . 3 5m x 6 . 35m 
( 1/4po x 1/4po ) x 80 trappes 
Corde 
Agrafes pour agrafeuses 
Fil  de laiton 
Clous de 2 5mm et 38 . lmm 
Bleu de méthylène 
Règle et mètre 
Crayon de plombs et i ndélébiles 
Carnet s  de terrain et feui lles mob iles 
S ac à dos 

$365 . 00 
210 . 00 

48 . 00 
165 . 00 

600 . 00 
10 . 00 

15 . 00 
5 . 00 
5 . 00 
5 . 00 
5 . 00 

10 . 00 
3 5 . 00 
30 . 00 



Cartes topograph iques 
Ruban marqueur 
Appâts ( pommes ) 

Matér iel emprunté : 
boussole 
chaine à me surer 
balance 
poche de j ute 
po inçon pour ore ille ( étiquette s ) 
volume de références 
marteaux . p i nce 
agrafeuses  

4 )  Coûts totaux : Salaires 
Avantages s oc i aux 
Matéri el 
Rédact i on du rapport f i nal 
Imprévus 

Coûts totaux 
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5 . 00 
10 . 00 
20 . 00 

$10 270 . 00 
l 230 . 00 
1 5 40 . 00 

50 . 00 
1 310 . 00 

$14 400 . 00 
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ANNEXE l 

Exemple d ' une méthode utili sée lors d ' une étude du Lièvre d ' Amér ique 

Le but de cette étude est de faire une e s t imat ion de Lièvre 

d ' Amérique ( Lepus americanus ) d ' un secteur déterminé par la méthode de 

capture-marquage-recapture . Aus s i , détermi ner le domaine vital du Lièvre 

d ' Amér ique et , s i  �oss ible , son degré d ' act iv i té en rapport avec le 

mi l i eu qu ' il hab i te . 

vo i c i  : 

Plus i eurs activi tés seront entrepri ses lors de cette étude . Les 

1 .  Préparat ion des p i èges . 

2 .  Déterminat i on des transects et des s tat ions de pi égeage . 

3 .  Analyse de la végétat ion par quadrats et par transects . 

4 .  Déterminat i on d ' un indice relat i f  d ' act ivité du L ièvre 
d ' Amérique . 

5 .  Vér i f ic at ion de chaque station de piégeage marquage des 
individus c apturés et  pri se des mesures standards . .  

6 .  Rédact i on d ' un rapport 

1 .  Préparat ion des pièges 

Il importe que tous les pièges ut i l i sés  soient en bon état de 

fonct i onnement . La premi ère chose à effectuer est  donc de s ' assurer des 

choses suivante s : 

que chaque p l ege s o i t  en bon état général 
que le système de déclenchement du piège fonctionne 
adéquatement 
que la porte des pièges ferme l ibrement et complètement 

Il faudra mettre de coté ou réparer les p i èges qui ne 
fonct ionnent pas b i en . 



2 .  Déterminat ion de l ' emplacement des transects et des s tations 

de pi égeage 
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Les stat i ons de pi égeage s eront disposées selon des hexagones 

adj acents les uns aux autres . De cette façon , toutes les s tat ions seront 

équidis tantes de 100 mètres ( 328 pieds ) . 

Pour di sposer correctement les s tati ons , il  faut d ' abord 

détermi ner exactement l ' emplacement de la l i gne de départ des transects 

le long de squels seront réparties  les s tati ons . 

Une fo i s  la l i gne de départ tracée , il  suff i t  de di sposer les 

transects et les s tations selon un patron en hexagone i llus tré en page 

suivante . Le marquage des transects et des stat ions , ains i que leur 

numérotat ion devront être fai tes avec précaution . 

Un piège sera d i s posé et ouvert à chacune des s tat ions . Le 

numéro de la s tation s era inscrit  sur ou près du pi ège . 

L ' appat uti l i sé sera cons t i tué de morceaux de pomme , pui squ ' il 

est le plus effi c ace pour le Li èvre d ' Amérique , et  ce , à l ' année longue . 
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3 .  Analyse de la végétat ion 

Dans le but de pouvo ir  as soc ier l ' act ivi té du Lièvre d ' Amérique 

à son milieu . de même que pour connaître son rég ime alimentaire , un 

i nventaire de la végétat i on présente à chaque s tation de pi égeage doi t  

être effectué . 

Cette analyse de la végétat ion se fera en deux étapes : 

3 . 1  Analys e par quadrats 
3 . 2  Analyse par trans ects 

3 . 1  Analyse par guadrats 

Dans le secteur immédi at de chaque s tation , il  vous faudra 

dél imi ter un quadrat à 1 t intérieur duquel sera fait 1 t inventaire de la 

végétat ion . Dans chacun de s quadrats , vous devrez : 

Faire un inventaire sommaire des espèces encore ident i f i ables . 

Détermi ner le type de peuplement . Pour ce faire , vous 
compterez le nombre de t i ge s  de feuillus et de con i fères dont 
la hauteur es t supérieur à 5 pieds . Vous pourrez par la 
s u i te cho i s i r le type de peuplement selon les cri tères 
suivants : 

de O� à 33� de con i fères : feu illus 
de 34� à 66� de coni fères : mixte 
de 6 7� à lOO� de coni fère s : conifères 
autres types pos s ible s : arbus t i f  

clair i ère 
tourb i ère 



Noter les e spèces dominantes et sous dominantes pour les 
s trate arborescentes et  arbust ives . 
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Evaluer le " de recouvrement au sol  des strates arborescentes 
et arbust ives ( vo i r  vos notes d ' analyse des végétaux ) . 

Evaluer l ' âge relat i f  du peuplement . 

3 . 2  Analyse par transects 

Pour mi eux détermi ner les l imi tes de chaque peuplement . vous 

parcourerez chaque transect et vous noterez tous les types de peuplement 

rencontrés , ains i que leur dist ance du po int de départ . Les types de 

peuplement seront déterminés selon la méthode décr i te en 3 . 1 .  

4 .  Détermi nat ion d ' un indice relat i f  de l ' act ivité du Lièvre d ' Amér ique 

Pour ce faire , vous tracerez . autour de chaque pi ège . un quadrat 

de 3m x 3m et vous noterez les indi ces su ivants : 

Nombre de p i s te s  et de sent iers 

Nombre de crott ins par quadrats 

Nombre d ' abris  di spon ibles ( endro its  où l ' an imal peut se 
camouffler , tels qu ' une touffe dense de coni fères , un arbre 
renversé au s ol .  etc . . .  ) 

De plus , observez dans votre quadrat les traces de broutage 

frai s  par le Lièvre d ' Amérique et évaluez leur importance relat ive ( nul . 

fai ble . moyen ou très fréquent ) .  
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Finalement , vous suivrez , près de chaque s tation , un sentier de 

Li èvre d ' Amérique sur une d i stance d ' envi ron 100 mètres et vous 

détermi nerez : 

le nombre de cro i sements avec d ' autres pi s te s  
l e  nombre d ' abr i s  près de l a  pi ste 
le type de peuplement fréquenté 
le nombre de reposées ( seulement s ' i l y a de la neige fraîche ) 

Notez aus s i  les traces de la pré sence de tout autre an imal que 

vous rencontrerez . 

5 .  Vér i f i c at i on de chaque s tation de pi égeage , marquage des individus 

capturé s et pr i se de s me sures standards . 

A chaque j our , vous aurez à vi s i ter chaque piège et vous noterez 

le résultat de la c apture ou toute autre observat ion pert inente ( appât 

di sparu , porte fermée . . .  ) .  

Pour chaque spéc imen capturé , vous ferez les manipu1at iops 

su ivante s : 

marquage sur l ' ore ille dro i te ( i l importe que le marquage soit  
la première man i pulat ion effectuée . De  cette façon , on 
pourra quand même avo i r  des résultats de capture-recapture 
mêmê s i  le l i èvre s ' échappe . 

pr i se des mesure s st andards et  du po ids 

Sexe . Pour ce faire , appuyez de part et d ' autre sur la 
reg lon géni tale avec les pouces .  Cec i  mettra en évidence les 
organes comme tels . Il est  important de souli gner que les 
organes mâles et femelles sont fac i lement confondus chez le 
Lièvre d ' Amérique et que le sexage est par conséquent très 
dél ic at . 
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Mâle : po s s ède u n  pén i s ,  organe cy1 indrigue protégé par un 
fourreau . Le pén i s  pos sède à son extrémi té une ouverture 
diff i c i le à obs erver . 

Femelle : pos s ède un c l i tori s ,  organe auss i  gros que le penl S  
d ' un j eune mâle . Cependant , i l  est  aplati pos térieurement 
et ne pos s ède pas d ' ouverture à son extrémi té . 
L ' ouverture vag inale est  local i s é  entre la base du 
c l i tori s  et l ' anus , mai s  n ' est pas touj ours vis ible parce 
qu ' elle est  recouverte par l ' hymen chez la j eune femelle . 

6 .  Rédact i on du rapport 

Chaque équi pe réal i se son rapport tout en uti l i s ant les 

résultats des deux groupes . 

Le rapport do i t  comporter toutes les sect ions ordinaires et doi t  

prés enté selon l e s  normes de présentat ion de travaux longs . 

Les résultats do ivent comprendre : 

Analyse de la végétat ion avec carte . 
Descript i on de la végétat ion prés ente dans chaque quadrat de 
chaque équ i pe . 
Résultats détaillés des capture s-recaptures .  

j our 
mesures s tandards 
numéro du p i ège 
numéro de la marque sur l ' an imal 
remarques parti cul i ères 
tableau comp i lé des captures 
effort de trappage ( nombre de capture par 
100 nui ts-pi ège > 
rel ier le succès de piégeage avec : 

1 ' hab i t at 
leur st ade de maturi té 
le � de recouvrement 
le dedré d ' activi té du Li èvre d ' Amérique 

rel ier le degré d ' act ivi té du Lièvre d ' Amérique avec : 
l ' hab i tat 
le st ade de maturi té des habi tats 
leur � de recouvrement 

faire une est imat ion de la populat ion selon la méthode 
de Schnabe1 : 

N = ( Ai x B i > 
Ci 



Jour 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

( Ai B i ) t 

Cit 

N 

Nombre de 
captures 

(Ai ) 

20 

18 

21 

15 

( Source : Po ir ier , 1982 ) 

Nombre 
marqués 

19 

14 

14 

10 

ESTIMATION DE LA POPULATION 
Méthode de Schnabel 

Tableau de compilat ion des données 

Nombre total d t animaux 
marqués avant ce j our 

( B i ) 

0 

19 

33 

47 

o 

342 

693 

705 

1 740 

Nombre de 
recaptures 

( Ci ) 

o 

4 

6 

5 

15  

Est imat ion 
de la 
populat ion 

( N )  
N =  (Ai x B i ) t  

Cît  

116 



BII AMÉNAGEMENT DU CASTOR 

( Cas tor c anaden s i s ) 
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1 .  SITUATION GENERALE DE L ' ESPACE 
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Ce  persévérant travailleur qu ' es t  le cas tor ( Cas tor canadens i s )  

a comme ai re de di stribut ion l ' ensemble du Canada . Au Québec , i l  couvre 

donc l ' ent ière superfi c i e  de la province à l ' exception des secteurs au 

nord du 5 8oparallèle . .  

Son rég ime al imentaire est  de préférence cons t i tué des espèces 

suivantes : Peupl ier faux-tremble , s aule , aulne , Bouleau à papier , 

Peupl ier spp . , sorbier , érable , aubépine , cer i s ier et pommi er . Quelques 

fo i s , ils  abatteront des coni fères et en été il marquera une nette 

préférence pour les plantes aquat iques telles que la vall i s nérie , la 

lentille d ' eau ,  le potamot et le nénuphar . Le castor consomme environ 

662g de végétat ion l i gneuse par j our et abat 216 arbres annuellement . Il 

ose  s ' aventurer j usqu ' à  122m de l ' étang af in d' y trouver sa pi tance . 

Banfi eld est ime qu ' une tremblaire de 0 . 5  hectare suffi t  à nourr ir un 

cas tor pendant un an . Traversy ment i onne dans l ' étude de l '  habi tat du 

c astor à la baie James que le rongeur semble avo ir  une préférence pour 

les arbre s feu i llus d ' un diamètre infér i eur à 2 . 5  cm et pour les 

coni fères de plus de 1 . 3  cm et  qu ' en général les arbres ayant un diamètre 

supér ieur à 10 cm sont évi tés . 

Le cas tor représente une source de revenus intére s s ante pour les 

trappeurs et s ert par la même occas ion de nourr i ture à divers carnivores 

dont l ' ours , le loup , le coyotte , le pékan , la loutre et le Lynx du 

Canada . 



2 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 
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A la Réserve nationale de faune du cap Tourmente exi ste un s i te 

adopté par le c as tor depu i s  nombre d '  années . Le s étangs crées par ce 

rongeur ( F i g :  1)  couvrent une superf i c i e  se  chi ffrant à environ 1 . 25 ha . 

Leur importance face à la faune est  indén i able et plu s i eurs espèces dont 

la plupart de s c anards , le rat musqué et divers po i s sons ut i l i sent 

direc tement les plans d ' eau ains i formés . A proximi té de ceux-c i viendra 

en plus s ' ébattre une foule d ' o i s eaux et de mammifères attirés par la 

r i che sse  du mil i eu . 

L ' intérêt de la présence du castor ne se  l imi te pas qu ' à  ces 

con s i dérat i ons . Plu s i eurs e spèces de carnivore en font leur menu et les 

natural i stes , mat ière à une i ntére s s ante observat ion . 

Cependant à l ' ins tar de l ' explo i tat ion fores t i ère actuelle qu i 

éprouve de graves difficultés d ' approvi s ionnement , le cas tor ou les 

cas tors de la réserve ( c ar cette quest ion n ' a  pas été encore tranchée ) en 

sont désormai s dans l ' Obl i gat ion d' i nonder de nouvelles parcelles de 

terrain pour être à même d ' atte i ndre leur nourri ture . Il va s ans dire 

que ces opérat ions d ' i ngénérie produi sent divers effets peu appréciés des 

dirigeants et affectent des secteurs des t inés à d ' autres act i  vi tés dont 

la récré at ion . 
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Il faut chercher à l imi ter l ' extention de l ' étang à castors en 

adoptant de s méthodes d ' aménagement qui lui feront oubl ier la néces s i té 

d ' étendre ses opérat ions . La présence du castor en ces l i eux est 

bénéf ique et sa dispari t ion entraînerait de grave s répercutions qu ' i l 

faudrait � tout pr ix  évi ter . 

Une superfi c ie totale d ' envirion 7 ha est disponible pour 

al imenter le castor autour de l ' étang pré sentement . Les clas s e s  de 

d i amètre correspondent aux normes mentionnées précédemment mai s  le 

problème se s i tue davantage au niveau de l ' acces s i b i l i té vu le rayon 

d ' act i on autour de l ' étang qui n ' englobe la plupart du temps que le 

marai s de quenou i lles . 
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3 . AMÉNAGEMENT 

Il n '  exi ste que peu de moyens de contrer aux problèmes que 

rencontre pré sentement le cas tor . 

Nous proposerons donc une amél i orat ion des zones de végétat ion 

aux environs imméd i ats de l ' étang à castors . Les trai tements 

comprendront dans un premier temps l ' éclaic i e  de différents secteurs et 

leur nettoyage af in de les préparer à recevo ir  les boutures de peuplier 

faux-tremble dont le bouturage marquera la deux ième étape . Le drainage 

de certaines zones pourrait par surcro î t  s ' avérer indispensable car le 

Peupl ier faux-tremble est  un tant s o i t  peu plus sélec t i f  pour la qual i té 

des s ites qu ' il coloni se  que l ' on ne serai t effect i vement porté à le 

cro i re . Le sol devra être b i en décomposé et peu ac ide s i  l ' on dés ire une 

cro i s s ance maximum. L ' humidité , quo ique essentielle dans une certaine 

proport ion dépas s ant idéalement la  moyenne , ne do i t  pas atte indre un 

niveau de s aturat ion des hori zons supérieurs . Des e s s a i s  permettraient 

d ' évaluer les qual i tés de récepti on des s i tes  et par conséquent de 

remédi er à la s i tuat i on lorsque les cond i t i ons seront inadéquates . 

Après étude des photographies  aér i ennes et de mult iples 

excurs ions sur les l ieux , les portions de la sect ion 8 entourant l ' étang 

à cas tors qui furent retenues apparai s sent à la f i gure 2 .  Quelques 

préc i s ions devront être apportées cependant . La prox imi té de la 

sous-section 8-Q support ant des PET de dimens ions parfai tes porte à 
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réfléchi r  pui sque les t i ges y pous s ant n ' ont j usqu ' à  maintenant été 

ut i l i sées . A ce suj et quelques hypothèses se  présentent : Le cas tor n ' a 

pas une préférence marquée pour le PET , ses besoins en nourr i ture ne sont 

pas s i  dramat iques ou enf in  la zone est  peu access ible s o i t  parce que 

trop élo i gnée ou derr ière un trop épa i s  r i deau d' aulnes . La réponse à 

cette énigme est peu évidente et de toutes façons l '  aménagement propos é  

n e  pourra« qu ' être bénéfique à long terme . 
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4) Proj et 
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Proj et  BII-1 

Créat ion de s i tes d t a1 imentat ion pour le cas tor 

A .  Cadre du projet 

Ce proj et fai t part ie i ntégrante du plan dt  aménagement faunique 

et forest ier de la Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . Il 

s t  ag i t d t.1!n� étape es sent ielle au maint ient des cond i t i ons actuelles de 

P étang à castors , étape ayant de s répercut ions à long terme sur les 

qual i tés du mi lieu pour la s auvag ine et  d t autres esp�ces faun ique s . 

B .  Obj ec t i fs et résultats prévus 

La réserve dés i re ains i pourvo ir  aux besoins tr�s spéc if ique s en 

nourr i ture du castor af in que celui-c i  n t  ait  pas bes o i n  d t  étendre l'a 

surface de son étang pour se rapprocher de nouveaux foyers de 

nourr i ture . Ain s i  la probab i l i té d t inondat ions aux effets indé s i rés sera 

beaucoup plus faible dans les alentours immédi ats de 1 t étang à cas tors . 

C .  Act ivi té s  

1 )  Établ i s sement de  la méthodologi e  et recherche du  matéri el 

2 )  Cho ix  des s i tes  prop ices pour pui ser les boutures de 
Peupli ers faux-tremble et des s i tes  de mi se en terre de ces 
mêmes boutures .  

3 )  Nettoyage de certaines zones 



4 )  Plantati on des boutures 

5 )  Rapport fi nal et recommandations . 

D .  Descript i on du proj et 
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Le premier pas à faire dans ce proj et est de vo ir à ce que tout 

le matériel s o i t  acqui s  ains i que le cho ix de la méthode à suivre soit  

b ien établ i .  Une fo i s  cette étape accompl ie , l ' analyse de certains s i tes  

ains i que des s i tes  proposés ( F i g :  2 )  do i t  être effectuée pour vér i fier 

si  ceux-c i sont' aptes à recevo i r  les boutures de Peupl iers faux-tremble 

et permettre leur cro i s s ance . Une fo i s  les secteurs adéquats dé terminés ,  

i l  s ' ag i t  de consulter l ' annexe descript i f  des peuplements pour local i ser 

les secteurs pouvant fourn ir des boutures de Peupl ier faux-tremble et par 

la s u i te de s ' y  procurer le nombre voulu de façon à combler les secteurs 

à res taurer . Propo sons les sous-s ections où la concentrat i on de PET est 

plus forte : l-R , l-G , 8-Q , ll-C , l2-Y , 12-X , l3-J et f i nalement avec 

entente de M .  Popovich , l2-HH . Les secteurs proposés pour la plantation 

sont s i tuées dans une part ie  des zones suivantes : 8-A ,  8-Al , 8-A4 , 8-C , 

8-J et 8-Jl . certaines de ces parties  devront être trai tées af in de les 

éclaic i r  et ains i amél i orer les chances de repr i se des bouture s de ce 

peupl ier et  d ' autres pourront néces s i s ter un drai nage part iel pour en 

as s écher les port i ons mo ins prop ices à la cro i s s ance des boutures . 

Enf i n , la plantat ion proprement d i te , con s t i tuera la maj eure partie du 

travail et devra respecter une équi d i stance de 2 m entre les plants . 

Comme pour tout proj et comportant des man ipulat ions du sol ou des 
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végétaux , une surve illance et un  entretien subséquents seront à 

cons idérer pour · atte indre un niveau de réus s i te min imum . B i en entendu 

cette plantat ion servira spéc ifiquement à amél iorer l ' habitat du cas tor . 

Cependant une hyphothè se rés i de dans le fai t que le cas tor s ' acharnerait  

s ur  les  j eune s pous ses et provoquerait ains i une dégradat ion prématurée 

des plantat ions . Nous ne pouvons qU ' espérer pui sque ce proj et demeure 

expér imental , que le c as tor fera preuve inst inct ivement de prévoyance et 

qu ' i l permettra à ces j eune s arbr i s seaux d ' en arriver à un âge plus 

avantageux pour ses bes o i ns . Pour termi ner un rapport f inal exposant les 

paramètres pertinents à cet aménagement sera détai llé . 

Une rencontre inattendue nous a permi s tout dern ièrement de 

cons tater la présence d ' un indiv idu de cette espèce dans la sous-section 

12-PP . Ce fait lai s s e  po indre des ennu i s  à l ' hori zon en ce qui concerne 

le déb i t  des structures d ' al imentat ion des r i goles aménagées à l ' es t  de 

la Pet i te Ferme . Un contrôle de la mi grat ion de la progéni ture de la ou 

des familles de cas tors pré sentes sur l ' étang s era néce s s aire et ce à 

chaque année . D ' ai lleurs la déterminat ion de nombre préc i s  d " individus 

occupant l ' étang et  voire même leur marquage permettrai t une saine 

gest ion de cette clas se de mammi fères et de l ' étang et conduirait du même 

coup à des conclus ions qui pourraient être enr ich i s s antes du point de vue 

de l ' étude de leurs hab i tude s . 



E .  Évaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 6 semai nes 

2)  Pers onnel requ i s : 1 supervi seur ( $250 . 00/sem . ) , 
1 employé ( $180 . 00/ sem. ) 

3 )  Matér iel : carte topographique 
ruban marqueur 
papeter ie 
huile et gasoli ne 

Matér iel emprunté : pelles ( 2 )  
s c i e  mécanique 
sécateurs ( 2 )  
faux ( 2 )  

4 }  Coûts totaux : Salaires ' 
Avantages ' soc i aux 
Matér iel 
Rédact i on du rapport f i nal 
Imprévus 

Total 

$ 
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5 . 00 
10 . 00 
20 . 00 
2 5 . 00 

$2 580 . 00 
310 . 00 

60 . 00 
50 . 00 

300 . 00 

$3 300 . 00 
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