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BIII AMÉNAGEMENT DU RAT MUSQUE 

( Ondatra zibethica)  

269  



1 .  SITUATION GENERALE DE L ' ESPECE 

2 70 

La di stribut ion du Rat musqué ( Ondata zibethica)  au Québec se 

répartie de façon générale , du sud j usqu'au nord du 580 parallèle . 

On retrouve le Rat musqué dans une grande divers i té d ' habitats . 

Il peut vivre dans des cours d ' eau et des lacs clairs ou dans des égoût s , 

dans des marai s propres ou insalubres , dans des bourbiers , des fondrières 

ou des étangs , dans des eaux profondes ou des pet ites mares , dans· les 

fossés  et canaux de drainage . Il préfère marai s  et étangs peu profonds 

aux grands rivières et torrents .  Ce que le Rat musqué cherche , c ' es t  un 

plan d ' eau riche en herbes aquat iques formant la base de sa nourriture et 

dont les bordures lui permettent d ' as surer sa sécuri té par la pos s ibil i té 

d ' édifier ses terr iers ou ses huttes . 

Le Rat musqué est un rongeur semi-aquat ique . Il est  très à son 

aise dans l ' eau mai s  plutôt maladro i t  sur terre ou sur la glace . 

Toutefo i s ,  il  peut parcouri r  de bonnes di stances hors de l ' eau . Cet 

animal eit très sens ible au fro i d .  S ' il se retrouve séparé de son 

habitat ion par la glace ou toute autre barr ière gelée , il arrivera 

fréquemment qu ' il ne pui s se y retourner et mourra au dehors . 
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La surpopulat ion , résultat dtune récolte insuffusante par le 

piégeage pourrai t  selon Sather (1958 ) favori ser l ' appar i t ion de la 

tularémie .  De plus , i l  prétend que la prédat ion et certains autres 

facteurs de mortal ité sont causés par la surpopulat ion . 

( Parent , 1974 ) 

La den s i té de la populat ion var ie de 6 animaux à l ' hectare dans 

les étangs découverts à 70 à l ' hectare dans les marécages envahi s  par les 

quenouille s . Une trop forte population amène la dévastat i on des 

quenouilles autour des huttes .  En Ontario  on a piégé j usqu ' à 16 Rats 

musqués à l ' hectare . Des dens i té s  aus s i  fortes provoquent ordinai rement 

de nombreux confl its  à l ' intérieur de l ' espèce et favori sent les 

épizoot ies ( Banf ie1d ,  197 7 ) . 

Le rég ime al imentaire estival de ce membre de la famille des 

cricétidés se compose habituellement de quenouille , s c i rpe , roseau ,  

carex , acoues , némuphar , s ag ittaire , mollusques ,  grenouille s , s alamandres 

et barbottes .  L ' Hiver par contre i l  se nourr i t  princ ipalement de 

potamot , corn i f1es , rhi zomes de némuphar , myriophylle , anachar i s , 

utri culaire et ruban ier . Hélas cette espèce , à l ' instar de plus ieurs 

autres , entre dans une chaîne alimentaire et comme telle sert à bien 

d ' autres espèces animales dont en part icul i er le vi son qui en est le 

princ ipal prédateur . Parmi les autres prédateurs du Rat musqué fi gurent 

le brochet , le renard , le coyotte , le loup , l ' Ours no i r ,  le Grand-Duc , 
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l ' autour , l ' Ai gle à tête blanche et l ' Ai gle doré qui en font volontier un 

repas . Heureusement que malgré un évantail s i  grand de prédateurs , le 

Rat musqué est  pourvu d ' une extraordinaire capac ité de reproduct ion qui 

fait que même si un secteur a complètement été nettoyé de s a  prés ence , i l  

ne tarde pas à l ' envahir  de nouveau e t  à ut ili ser le mil i eu à son maximum . 



2 .  SITUATION GENERALE AU CAP TOURMENTE 
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Nos nombreuses observat ions à l'égard du Rat musqué nous portent 

à cro ire que cette espèce est  de lo in l ' une des plus populeuse à la RNF 

du cap Tourmente . En effet , en une seule j ournée d ' observat ion aux 

rigoles à l ' es t  de la Pet i te Ferme et à l ' étang de la Grande Ferme , il 

nous a été donné d ' apercevo ir  près d ' une trentaine d ' individus de cette 

espèce tous fort occupés à s ' al imenter ou même à se reproduire . Cette 

populat ion n ' est  pas en danger , par contre un trop grand nombre 

d ' individus , comme nous l ' avons ment ionné précédemment ,  ri squerai t 

d ' avo ir  des effets dés astreux tant du côté de la populat ion du Rat musqué 

elle-même que pour la régulat ion des eaux de certains aménagmement s . ou 

même face à la perte d ' hab i tats propices à d ' autres espèces . 

S i  aucune preuve de surpopulation ou de compét i tions 

interspéc ifiques directes et indirectes ne peut découler de l ' inventaire 

de cet an imal , le lai sser évoluer l ibrement semble , et de lo in , être la 

me i lleure attitude à prendre à son égard . 
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3 .  AMÉNAGEMENT 

Conune tel , il  n ' exi ste pas une foule de paramètres à explorer 

vi s-à-vis  cette espèce . Nous conse illons qu ' un inventai re des huttes 

( cartograph ie)  soit  exécuté afin d ' en évaluer la den s i té . A part ir  de 

cette expert i se ,  les personnes concernées pourront j uger s i  des mesures 

de contrôle s ' avèrent e ssent ielles . 

L ' éducat ion du publ ic face à cette espèce serait chose fac i le .  

Il ne pourrai t  s ' agir d ' une observat ion directe de certains individus 

mai s  des informat ions pert inentes sur la biologi e  du Rat musqué 

pourraient fort b ien être présentées sur le terrain près d ' une part i e  

d ' un marai s où une o u  plus i eurs huttes seraient percept ible s . Le conunun 

des mortels comprendrait  ains i le cycle de cet animal et s ' éve illerait à 

la complète ut i l i s at ion des mi lieux naturels . Bien entendu de telles 

reconunandat ions s ' appl iqueraient à plu s i eurs autres espèces dont le 

cas tor mai s  cette propos i t ion sera élaborée dans le cadre du 

sous-chapitre FI . 

Quo iqu ' i l  en so i t ,  fauniquement parlant , l ' évaluat ion de 

l ' importance de la populat ion nous semble l ' approche la plus rat ionnelle 

et ce si" au départ des doutes apparai s sent quant à d ' éventuels effets  

négat ifs  dans le  système complexe de la réserve . 
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4 )  Proj ets  
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BlII-1 

Inventai re des huttes et terriers du Rat musqué 

A .  Cadre du projet 

Tout conune pour les autres proj ets , celui-c i  s '  inscri t dans le 

cadre du plan d ' aménagement global de la Réserve nat ionale de faune du 

cap Tourmente . Il s ' ag i t ,  dans ce proj et , de faire un inventaire pour 

déterminer approximat ivement la population de l ' espèce pré-c i tée . 

B .  Obj ectifs  et  résultats prévus 

Conune il a été mentionné précédenunent ,  l ' obj ect i f  fixé par ce 

proj et est  d ' établir  une dens i té approx imat ive de la populat ion de cette 

espèce . A part ir  de cette cue illette de données ,  la conclus ion t i rée 

préconi sera peut-�tre un suivi de la populat ion pour les années futures 

et pourra faire constat de l ' état de la populat ion du Rat musqué et 

pous sera à entreprendre des démarches néces saires face à la population s i  

son niveau induit  de néfastes effets dans l ' écosystème . 

c. Act ivités 

1 )  Analyse du territoire à inventorier ( végétat ion , profondeur 
des cours d ' eau ,  local i s at i on etc . . •  ) 

2 )  Local i s ation des huttes et terriers ( s i  pos s ible ) 

3 )  Rapport final e t  reconunandati ons 
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D .  Description du projet  

Une fo i s  le  personnel cho i s i  pour ce  proj et , le travai l  

proprement dit  débutera par l a  recherche du matériel propi ce à s a  

réal i s at i on ( carte , bottes etc . . .  ) .  Par la suite le technic i en 

respons able déterminera la marche à suivre et les secteurs à couvrir  pour 

mener à bien cette étude . En fait i l  devrait parcour ir les zones 

propices aux Rats musqué ( Fig : 1 )  et determiner les huttes aus s i  que les 

terriers effectifs  et par la suite faire la cartographie complète de ces 

habi  tations . La pér iode à laquelle devrait être fait cet inventaire s e  

s i tue aux environs du 1 5  novembre et même plus tard s i  pos s ible 

(McNicoll , 1984 comm .  pers . )  car à cette péri ode la plupart des Rat 

musqué en sont à construire leurs huttes pour l ' hiver . Un inventaire 

fait au printemps ri squerait d ' être quelque peu faut i f  car le départ des 

glaces occas ionne une altérat ion des hutte s ( Banfield , 1977 ) et 

(McNi col1 , 1984 , comm. pers . ) .  Enfin , un rapport d i s sertera plus à fond 

sur ce qu ' est la populat ion du Rat musqué à la RNF du cap Tourmente . 

E .  Evaluat ion du budget 

Durée du proj et : 2 semaine s  

Personnel requi s :  1 personne ( $250 . 00/sem. ) 
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Matériel : carte topographique 

ruban marqueur 

papeterie 

Matériel emprunté : bottes ( Minners ) 

Coûts totaux : Salai res 

Avantages soc i aux 

Matériel 

Rédacti:on du rapport f inal 

Imprévus 

Total ( environ) 

2 7 8  

$ 5 . 00 

RNF 

20 . 00 

$500 . 00 

60 . 00 

25 . 00 

50 . 00 

65 . 00 

$700 . 00 
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BIV AMENAGEMENT DES AUTRES MAMMIFERES 



1 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 

279  

Outre les  espèces mentionnées précédemment , d ' autres mammi fères 

rés ident dans les di fférents habi tats de la réserve . Leur importance 

semble mo ins grande du fait que leur observat ion est plus diff i c i le à 

certain moment ou encore parce que le nombre d ' individus est  plutôt 

restreint . Par contre plus i eurs de ces espèces j ouent un rôle essentiel 

dans la cont inuité de la chaîne al imentaire . 

Ces e spèces sont regroupées selon certaines catégories . Le 

premier groupe est celui des pet i ts mammi fères qui comprend les 

insect ivores (mus araignes ) ,  les pet its  rongeurs ( souri s ,  campagnols , 

écureuils) . Ces espèces fréquentent tout le territoire de la réserve . 

Leur présence est  très importante étant donné qu ' i ls composent le menu de 

plu s i eurs mammi fères supérieurs et des o i seaux de proie . 

Le second regroupe quelques carnivores soient le Renard roux , le 

coyotte , le loup et le Lynx roux . Parmi ces espèces seuls le Renard roux 

et le coyotte peuvent dél imi ter un terr i to i re à l ' intérieur dès l imites 

de la réserve . Les deux autres couvrent un territoire relat ivement grand 

et par conséquent ne s eront que de pass age sur la réserve . 

Le Cerf de Vi rg inie et l ' orignal forment le dern ier groupe . Ces 

deux espèces se rencontrent très peu sur le terr itoire étant donné que ce 

dern ier présente peu d ' attrai t  pour ces cervidés . En effet , l ' orignal a 
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besoin d ' un plan d ' eau relat ivement grand pour se nourri r .  Les deux 

espèces ont besoin d ' un couvert de rés i neux et la forêt de feui llus 

occupe la plus grande part ie de territo i re . De plus , le territoire 

présente un rel ief trop acc identé et peu convenable pour leur déplacement. 

Ces groupes d ' e spèces ne feront pas l ' obj et d ' un aménagement 

part icul i er mai s  l ' ensemble des groupes et quelques autres espèces 

pourront j ouir de la modificat ion du mil i eu que nous proposons plus lo in . 
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2 • AMÉNAGEMENT 

Les activités de la première s tratégi e  portent sur l ' étude de la dens ité 

des populations de pet i ts m�i fères , vue leur utili s ation importante par 

d ' autres espèces . Une étude des populat ions sur di fférents habi tants 

permettra de compléter les connai s s ances se rapportant à groupe d ' espèces 

sur la réserve et d ' y  établir  des comparai sons . 

Une deuxi ème activité cons i s te à aménager dans la forêt de feuil

lus des îlots de con i fères . L ' implantat ion de cette essence végétale per

mettra de var ier la compo s i t ion de la végétat ion . Cet aménagement s era 

ut ilisé  par plus i eurs espèces pour parfaire leur al imentation et pour le 

couvert qu ' il offrira à long terme . 

a )  Les pet its  m�i fères : 

Les quelques débri s  lais sés après la coupe pertmettont à 

plu s i eurs insectes décomposeurs de venir  s ' installer près des îlots . 

Cec i augmentera la quant i té de nourri ture pour les pet i ts m�i fères aux 

environs de ces aménagements . 

b )  Le Lièvre d ' Amérique : 

Pour le l i èvre , ces secteurs serviront de zones de nourr i ture et 

de couvert . Les branches bas ses  des rés ineux lui procurent un abri 

idéal . La zone étant assez éclairc i e  permettra ains i à une végétat ion 

herbacée , suscept ible de nourrir  le  l i èvre , de s ' implanter . 
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c) La Gél i notte huppée 

Ce s zones fourniront à la Gél inotte huppée un couvert fort 

appréc iable. 

d) L ' Orignal et le Cerf de Virginie  

Les cervidé s  utili seront ces  aménagements lorsque les  conifères 

seront bien implantés et qu ' il n '  y aura plus de contrôle à exercer sur 

les feuillus pouvant y cro î tre. Les j eunes pous ses  leur fourn iront une 

certaine nourr iture et un couvert i ntéressant. 

e) Ours no ir  d ' Amérique 

Parmi la végétat ion suscept ible de s ' implanter dans les 

clairières , on rencontre le rubus dont les fruits  sont un vrai régal pour 

l ' ours. 

f )  Les oi seaux de proi e  et les c an idés 

La présence plus grande du l ièvre et des pet its mammi fères dans 

ce secteur facili tera leur recherche de nourri ture. 

Pour les canidés ( Renard roux et coyote ) , il aurait été 

i ntéres sant d ' évaluer la den s i té de la populat ion rés idant sur le 

terri toire. Pour ce qui est du coyote , aucune informat ion préc i se sur 
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les méthodes d ' inventai re n ' a pu être obtenue . La méthode pour évaluer 

la den s i té du Renard roux est celle des captures-recaptures . Ces 

dernières se font avec un piège à pattes modifiés  pour évi ter de bles ser 

l ' an imal . Il est essentiel que la personne qui effectuera le trappage 

soit  très expérimentée . 

L ' inventaire des pi s tes permet de connaî tre les secteurs qui sont 

les plus fréquentés par le Renard Roux s ans toutefoi s  conduire à une 

est imat ion de la dens i té de sa populat ion . 

Etant donné que cette étude ne peut être menée que par un expert , 

nous lai s s ons à la di scrét ion des respons ables de la réserve la déc i s ion 

de mettre en branle un tel travail . 

Cependant préc i sons que l ' évaluation de la dens i té de ces 

populat ions permettra , s ' il y a lieu , de songer à des mesures de contrôle 

appropriées qui mèneront à une augmentation de la vites se du rétabl is

sement de  l ' équi libre qui  normalement devrait être présent dans la  chaîne 

alimentaire . De telles mesures de contrôle pourrai ent i nfluencer 

directement l ' évolut i on de la populat i on de l ièvres qui est  presqu ' à  la 

base de la pyramide des niveaux troph ique s . 
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3) Projets 

DGR 
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Proj et BIV-l 

Etude des populat ions de pet i ts mammi fères 

A. Cadre du projet 

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

nati onale de faune du cap Tourmente . Celui-c i porte sur l ' inventaire des 

peti ts mammi fères dans di fférents habi tats de la réserve . 

B .  Obj ect i fs et résultats prévus 

Les buts visés par ce proj et sont de déterminer la dens i té des 

populations de pet its  mammi fères , pri nc ipalement les soric idés et le 

murides , et de comparer l ' abondance des e spèces dans les di fférents 

bootopes . L ' estimat ion de l ' importance des populat ions de ces e spèces 

permettera en outre de conclure à un suff i s ance ou non de leur dens i té et 

ains i de pourvoir  parer à une éventuelle lacune . 

c. Act ivité s  

1 )  Demande d ' un permi s s c i entifique d e  trappage 
2 )  Obtent ion du matériel ( trappes )  
3 )  Etude des méthodes d ' i nventaire 
4 )  Choi x  de l ' emplacement des s i tes d ' échantillonnage 
5 )  Inventaire et descript ion complète du mi lieu touché 
6 )  Compilat ion et analyse des données 
7 )  Rédaction du rapport f i nal 
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D .  Description du .projet 

Les pet its  mammi fères se retrouvent parmi les premiers maillons 

de la chaîne alimentaire et occupent donc une place importante pour les 

mammi fères supérieurs et les o i seaux de proie . Il semble donc essentiel 

d ' approfondir  les connai s s ances ayant trai t à l ' abondance de ces e spèces 

selon les di fférents mil i eux sur la réserve . 

Cette étude s ' effectuera dans différents habitats . Le mi lieu 

fores tier comprend 18 grands groupements végétaux ( annexe 1) . Les 

princ ipaux pourront faire l ' obj et de l ' étude en quest ion . Le mi lieu 

ouvert est cons t i tué de champs de culture , de champs en fri che et de 

l ' hydrol ittoral supérieur . Le cho i x  des s ect ions d ' échantillonnage devra 

aus s i  être fait en fonction des caractéri s t iques du sol et de l ' abondance 

de la strate herbacée et musc i nale . Les mil ieux ayant sub i t  certaines 

perturbat ions , par exemple les zones de chabl i s ,  pourront aus s i  être 

étudiées . 

La méthode utili sée pourra être celle de piégeage selon une 

virée . Les pièges à ut i l i ser seront ceux de type Sherman . Sur chaque 

virée s eront d i s tribuée s  10 s tat ions d i s tantes de 10 mètres . Le nombre 

de virées est  de 5 et espacée de l mètre 1 t une de 1 t autre . Les l i gnes 

i ndex et les s tat ions devront être marquées par un ruban af in de 

fac i l i ter la recherche des piège s . 
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Le nombre de pièges par stat i on est var i able et devra être 

expérimenté au cours de l ' étude . L ' appât uti l i sé pour le trappage est un 

mélange de beurre d ' arachides et de flocons d ' avo ine . Les trappes 

devront être vérifiées à toutes les tro i s  heures . 

La période de capture varie et se détermine par le nombre de 

recaptures . Une qui nzai ne de j ours en moyenne peut être accordée . 

L ' étude d ' échelonne du début j u i n  à la fin  août , ce qui ne parmettra 

d ' inventorier qu ' une parti e  des habi tats à la fo i s . 

Les espèces capturées seront marquées soient par un étiquette à 

l ' orei lle ou par la mut i lation d ' un orte i l . Les mesures standards 

pourront être pri ses sur chaque i ndividu . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 15  semaines ( j uin à août ) 

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

3 )  Matériel : trappes sherman 
( louer à d ' autres orgami sne s )  
appât ( beurre d ' arachide ,  flocons d ' avoine )  
bous soles 
chaîne à mesurer 
ruban marqueur 
c i seaux ou étiquette et pinces 
gants 
bleu méthylène 
lampe de poche 

$10 . 00 
RNF 
SCF 
SCF 
SCF 

$15 . 00 
$ 5 . 00 

SCF 
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4 )  Coûts totaux : Salaires $11 850 . 00 

Avantages soc i aux 1 420 . 00 

Matériel 30 . 00 

Rédaction du rapport f inal 50 . 00 

Imprévus 1 340 . 00 

Total ( environ) $14 700 . 00 
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Proj et BIV-2 

Aménagement d ' îlots de conifères dans les peuplements feuillus . 

A .  Cadre du projet 

c é  proj et s ' insère dans le plan d ' aménagement global de la 

Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . Celui-c i  cons i ste à créer 

des zones de conifères afin qu ' à  divers i fier le grand terr i to ire 

qu ' occupe présentement la forêt de feuillus . 

B .  Obj ect i fs et  résultats prévus 

Cette transformation du mil ieu fournira à plus ieurs groupe 

d ' espèces an imales une divers i té plus grande face au couvert et à la 

nourri ture . L ' un iformi té des peuplements feui llus du plateau , qui ne 

supportent que peu d ' espèces fauniques , représente pour quelques e spèces 

une zone trop clairsemée où s ' aventurer peut comporter un grave danger 

d ' attaque de la part des prédateurs . Permettre une conti nu i té dans 

l ' alternanc� des zones plus denses leur sera i t  d ' un grand secours . 



C .  Act ivités du projet 

1) Recherche des zones à améliorer 

2 )  Coupe , nettoyage , épandage d ' herbicide ( s i  appl i c able ) 

3 )  Plantation des coni fères 

4 )  Coupe e t  entretien j usqu ' à l ' implantat ion adéquate des 

conifères 

5 )  Rédaction du rapport des act ivité s  

D .  Descript ion du projet 
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La première act ivi té de ce proj et cons i s te à rechercher les 

secteurs où les î lots de coni fères pourront être implantés .  Les f i gures 

la.  lb . lc . ld et le montrent les endroits  où nous proposons de créer ces 

zones . Notre choix  s '  e s t  arrêté sur c i nq secteurs les plus vastes et 

homogènes , occupés par la forêt de feuillus . La dimens ion moyenne 

proposée pour la plantat ion est  de 50 m de diàmètre donc 0 , 20 ha , car des 

supéri eures aménerai ent l ' introduction du perceur de dimens ions 

l ' érable . Il sera nécess aire d ' augmenter cette surface à certains 

endroits  pour les cervidés . 

Lorsque le cho i x  des s i tes est  établ i ,  i l  suff it d '  éliminer les 

végétaux par une coupe à blanc . L' épandage d ' un herbic ide ou une coupe 

de la s trate herbacée s ' avère essentiel ( le� par la suite . 
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Il sera nécessaire de récupérer le boi s  afin de l imi ter l t acumu-

lat ion des débr i s . Certaines zones se trouvent à proximi té d t un s en-

t i er . Par contre , d t autres sont moins access ibles . Des chevaux pourront 

alors être ut ili sés  pour dégager le secteur j usqu t au sentier le plus 

prè s . Certains particuliers au vo i s inage de la réserve se feraient s ans 

aucun doute une j oie de veni r  y récolter du boi s  de chauffage gratuit . 

Par la sui  te , on procèdera à la plantation de conifères . Les 

espèces proposées sont 1 t Épinette blanche ( Picea glauca)  et la pruche 

( Tsuga canadens i s ) . Les arbres devront être distants d t un ( 1 ) mètre les 

uns des autres . La pruche devra être placée sur le pourtout de la trouée 

-pui squ ' elle n ' exige que peu de lumière . Un entretien biennal des 

arbustes et herbacés autour des coni fères devra être effectué durant 

environ 8 ans pour ne pas l imi ter leur cro i s s ance . Par la sui  te , ces 

zones pourront être lai s sées à leur développement naturel en vér ifiant de 

temps à autre leur évolut ion . 

E .  Evaluati on du budget 

1 )  Durée du proj et : 25  semaines ( sai son de végétat ion ) 

2 )  Personnel requi s :  1 supervi s eur ( $2 50 . 00/sem . ) 
3 employés ( $180 . 00/ sem. ) 

3 )  Matér iel : sc ies  mécan ique 
sécateurs 
pelles 
seaux 

RNF 
$50 . 00 

RNF 
$20 . 00 
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4)  Coûts totaux : Salaires $19 750.00 

Avantages soc i aux 2 370.00 

Matériel 70.00 

Rédaction du rapport 50.00 

Imprévus 2 230.00 

Total ( environ) $24 500.00 
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ANNEXE l 

PRINCIPAUX GROUPEMENTS FORESTIERS 



Plateau laurent ien 

Erabl ière sucrière à Bouleau j aune 
Erabl i ère sucrière à Hêtre à grandes feuilles 
Bétulaie j aune à Sapin baumier 
Hêtraie à Erable à sucre 
Pess ière à Epinette rouge 
pes s ière à Epinette noi re 
p inède blanche à pin  rouge 
Sapinière baumière à Bouleau à papier 
Bétulaie à Bouleau à papier 
Peupleraie  à Peupl i er faux-tremble 
Peupleraie à Peupl ier à grandes dents 

P iémont 

Erabl ière sucrière à Tilleul amér icain 
Cédri ère pure 
Saulaie 
prucheraie 
Peupleraie à Peupl ier baumier 
Bétulaie blanche 
Aulnaie  

Bande d ' arbres et d ' arbustes, boi sé s  

Mil i eux ouverts : champs e n  friche 
champs cult ivé 
Hydroli t toral supérieur 

.. 
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C )  POISSONS 



CI AMÉNAGEMENT DE L ' OMBRE DE FONTAINE 

( Salvelinus fontinal i s ) 

296 



1 .  SITUATION GÉNÉRALE DE L ' ESPECE 

297  

Cette autre espèce animale fort convoi tée par les  pêcheurs , 

habite de façon générale le Québec j usqu ' au sud du 600 parallle . 

L ' Omble de fontaine ( Salvelinus fontinal i s >  fraie habi tuellement en 

automne ( octobre et novembre )  et affect i onne particul ièrement les eaux 

froides ( 200 C) et bien oxygénée . La fraie a l i eu la plupart du temps 

sur les fonds de gravier , en eau peu profonde ( O . 6m) , à la tête des cours 

d ' eau , ( Scott et Cros sman , 1974) . Le rég ime alimentaire de ce po i s son 

se compose d ' insectes aquatiques et  de leurs larves , de pet its  organi smes 

( Cladocède , Amphipodes , etc . . .  > ,  d ' insectes terrestres , de po i ssons , 

d ' amphibiens et de pet i ts mammi fères . Par contre même s i  l Omble de 

fontaine 'prédate d ' innombrables organi smes , elle représente elle-même une 

nourr iture pour le Martin-pêcheur , le 

occas ionnellement de Raton laveur et l ' ours . 

Bec-sc i e , le vi son et 

Enf in concluons que cette espèce n ' es t  point en danger , mai s i l  

faut lui conserver u n  habi tat propice car de nos j ours plus ieurs rég ions 

sont devenues impropres à> l ' Omble de fontaine à cause du déversement de 

polluants industr iels et agricoles . 



2 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 
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Après maintes observat ions à la RNF , nous pouvons affirmer qu ' il 

y exi ste plus ieurs habi tats propi ces à L ' Omble de fontaine . La maj eure 

part ie de ceux-c i se concentre sur l�. rui s seau de la Friponne et dans 

certains de ses tributai res ( Fi g : I ) . Sans pour autant pouvo ir  déceler 

de graves problèmes au sein  de la population , nous croyons qu' i l  pourrai t  

y avo ir  amél iorat ion des qualités d ' habi tat de certains s i tes afi n  de 

favori ser l ' espèce tant du côté de la reproduction que de celui de 

l ' al imentat ion . Un tel aménagement s era en plus bénéfique à d ' autres 

espèces , dont celles qui éventuellement pourraient l ' ut i l i ser. 
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3 • AMÉNAGEMgNT 

Concernant cette espèce quelques traitements sont à préconi ser . 

Au départ nous proposons de sonder le cours d ' eau ( pêche electrique ) afi n  

d ' avo ir une me i lleure idée de la dens i té actuelle de l a  populat ion . Par 

l ' ut i l i s ation de cette méthode , soit  la pêche électrique , la den s i té 

pourra être as sez préc i s ément évaluée ains i que les endro its  à hauts 

potent iels pour aménager quelques s i tes de frai e . Les méthodes 

permettant de concréti ser de tels aménagements sont fort nombreuse s , i l  

sera donc es sent iel de faire un cho i x  parmi cette foule de pos s ib i l i tés 

et de l ' axer sur un maximum d ' effi cac i té et un munimum d ' interventions 

altérant trop sévèrement le mil ieu et requerrant le moins  d t  entretien 

pos s ible . 



300 

4 )  Proj ets 



301 

Proj et CI-1 

Inventaire et aménagement de l ' omble de fontaine 

A .  Cadre du projet 

S ' insérant dans le cadre du plan d ' aménagement global de la 

Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . ce proj et tend à 

l '  amél iorat ion de l '  habi  tat d '  une espèce des plus intere s s antes tant du 

côté tour i s t ique que faun ique . 

B .  Obj ect i fs et résultats prévus 

L ' obj ect i f  visé  par ce proj et tend à connaître la dens i té de 

l ' Omble de fontaine et . ayant du même coup déterminé les s i tes 

d ' intervent ion les plus avantageux . à améliorer et multipl ier les aire s  

disponibles pour la faire et automat iquement l ' al imentation . 

D ' importantes répercus s ions se feront en plus sent ir  au niveau de 

l ' amél i orat ion des qual i tés de l ' habitat d ' autres espèces . 

C .  Act iv i tés 

1 )  Établi s sement de l a  méthodolog ie et préparat ion du matériel 

2 )  Choix  de s i tes de sondage 

3 )  pêche élect ique ( est imat ion de l a  densité et dist inct ion des 
s ites le plus product ifs ) 

4 )  Amél iorat ion o u  créati on de s i te s  de quali té 

5 )  Rapport f inal et recommandat i ons . 
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D .  Description du projet 

Les premiers j ours de travail seront comblés par la recherche du 

matériel pert inent à cette etude et aux choix  des méthodes et des 

techniques pour mener à terme le proj et . 

Une foi s  cette étape terminée , l ' équipe de travail do i t  étudier 

la Friponne et son bas s in afin de déterminer les zones où i l  sera bon de 

réali ser de la pêche électrique . A la sui te de cette pêche , une 

évaluat ion de la dens i té et des s i tes propices à la frai e  pourra être 

réali sée . L ' aménagement des s i tes cho i s i s  pourra se faire de bien des 

man iires .  En effet on peut créer des seuils pour st imuler la venue de 

l ' Omble de fontaine pui s déposer du gravier dans un bac avec un fond de 

broche dont les orifices mesurent 0 . 6  cm et 0 . 6  cm et servant à la ponte 

des oeufs . Il peut être aus s i  quest ion de créer des pet i ts lacs ( pool ) 

pour que le po i sson s ' y  repose . Ces mêmes "pool" pourront , s ' ils  

atte i gent une dimens ion intére s s ante , servir de réservo ir  pour la  lutte 

contre les incendies forestiers ( proj et 1/ ) ains i qu ' à  l ' Orignal et au 

Cerf de Virginie . Les secteurs qui nous semblent propice à l ' érection 

d ' un barrage sont l4-H , l4-Hl et l4-I ( Fi g : 2 ) . Cependant avant même 

d ' inonder ces zones , une étude hydrologique ( proj et EI-I ) permettant de 

biens peser tous les impact s  d ' une élévation du niveau de l ' eau et un 

nettoyage .. ( souches , arbres etc . . .  ) des l i eux devront être accompl i s .  
1· .... • 
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Pour conclure le rapport f inal exposera les di fférentes étapes du proj et , 

les méthodes ut i l i sées et les rai sons qui ont amené leur choix  et enfin 

une description des travaux d'entret ien néces saires à la conservat ion des 

aménagements . 

N . B :  Les volumes de Paquet ,  ment ionnés dans la bibliographie , 

s ' avèrent un out il i ndispens able pour l ' aménagement des 

pet i ts cours d ' eaux 

E .  Evaluat i on du budget 

Dans cette évaluat ion seuls les coûts découlant des opérat ions 

ment ionnées au sous-ti tre "act ivi tés" s eront retenus . 

1 )  Durée du proj et : 6 semaines 

2)  Personnel requi s :  1 supervi seur ( $250 . 00/sem . ) 
1 employé ( $180 . 00/sem . ) 

3 )  Matériel : locat ion appare i l  pour la pêche 
électrique 
s ac à dos 
clous 
es sence et hui le 
broche à c arreaux ( inoxydable ) 
agrafes 

Matériel emprunté : hache 
pelle 
marteaux ( 2 )  
pince 
sc iotte 
agrafeuse 

$ 100 . 00 
$ 30 . 00 
$ 10 . 00 
$ 15 . 00 
$ 200 . 00 
$ 10 . 00 
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4 )  Coûts totaux : Salaires $ 2 580 . 00 

Avantages soc i aux 310 . 00 

Matériel 365 . 00 

Rédaction du rapport final 50 . 00 

Imprévus 330 . 00 

Total ( envi ron ) $ 3 635 . 00 
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D)  VEGETATION 



1 .  ANALYSE DES GROUPEMENTS FORESTIERS DU CAP TOURMENTE 
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La Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente se s i tue vers le 

47
0 

08 ' N  de lat i tude et le 70
0 

44 ' E  de long i tude . De plus elle 

couvre un superfi c ie totale de 2 230 . 1  ha dont 51 . 2� correspondent à des 

aires pouvant être clas sées comme bo i sées . 

Examinons maintenant les diverses caractéri sques phys iques de ce 

mil i eu c ' es t-à-dire la climatologie et la topographie de façon à bien 

interpréter la s i tuat ion de chacune des as s soci ations végétales qu ' on y 

retrouve . La température moyenne annuelle se s i  tue aux alentours de 

4 . 50 C avec des maximas et des minimas atte ignant 31 . s
o

C et _390 

C respectivement . Les préc ipi tations moyennes annuelles total i sent pour 

leur part près de 1 mêtre . certains de ces facteurs ne sont pas à 

négl iger cons idérant leurs effets directs sur la végétati on .  La 

prox imi té du fleuve et sa largeur au ni  veau du cap Tourmente modifient 

sens iblemen.t le cl imat en l ' adouc i s s ant , c ' es t-à-dire en diminuant les 

extrêmes de température ains i qu ' en y augmentant le taux d' humidi té . 

L ' alti tude a aus s i  u n  grand rôle à j ouer et o n  notera entre 

l '  hydrol i  ttoral supérieur et le plateau laurenti en un gradient allant 

j usqu ' à  5 71 mètres . La période de végétat i on en terme de bilan radiat i f  

r i sque d ' être sens iblement différente entre 2 points ains i espacés . La 

véloc i té des vents au cap Tourmente n ' es t  pas négl i geable non plus et ce 

fai t est très remarquable aux abords de la Falai se et au sommet du Cap 

Tourmente et 1 t éros ion qui en découle est  grandement accentuée par le 

processus de gél i fraction . 
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La présence d'un rel ief très acc identé sur le plateau Laurentien 

i nfluera en outre sur la nature des assoc i ations végétales y cro i s s ant . 

De fai t ,  peu fréquentes seront les condit ions moyennes qui mèneront à 

l'établ i s sement du cl imax cl imac ique . Cec i nous amène donc à présenter 

les grandes clas ses  de végétat ion évoluant au Cap Tourmente . Nous y 

rencontrons des as soc i ations au niveau du cl imax cl imac ique , des cl imax 

édaphiques ou d'autres au stade pionnier ou en trans i t i on .  

Le Réserve nationale de faune du cap Tourmente est s i  tuée à la 

l imi te septentrionale de l'aire de d i s tribution du climax cl imac ique de 

l'érabl ière sucrière à BOJ ( annexe 3 ) . Or comme nous l'avons déj à 

mentionné , les conditions requi ses  par ce type de peuplement 

correspondant aux caractéri s tiques de l' habi tat moyen du cl imax 

cl imac ique ne seront que très rarement rencontrées sur le plateau 

laurent ien . L'absence de plateaux de vaste superfic ie nous placera la 

plupart du temps en face de végétaux de sère xérique et de s ère 

hydrique . Pour appuyer ce fai t , la compo s i t ion du peuplement s era 

l'i ndice le plus préc i s  qui soi t . L'érablière sucrière à BOJ devra 

comporter ·selon les définitions une proportion de REG inférieure ou égal 

à 25� ,  s ituat ion peu fréquente au Cap Tourmente où le REG est présent en 

plus grand nombre dans la plupart des assoc i at i ons . 

certains s ites démontreront des caractères abiotiques 

part icul iers s e  rattachant entre autre à l'épaisseur du sol , à s a  nature , 

à son humidité etc . . .  Naî tront ains i les di vers cl imax édaphique s . B ien 



308 

qu' i l  soit  compréhens ib1e de cro i re que ces peuplements sont instables , 

i l  n ' en e s t  r ien . La pinède blanche autant que la  pes s ière noi re 

f igurent parmi les cl imax édaphiques de la réserve et ils  se développent 

au sein d ' un équilibre int ime avec le substrat qui les sout ient et ce , au 

même t i tre que peut l ' être la véritable érabl ière sucrière à BOJ avec le 

cl imat . 

Fina11ement on observera les peuplements pionniers orig inant 

d ' une perturbat ion quelconque du milieu et tels sont les coupes totales 

ou part ielles , les gl i ss ements de terrain , les chabl i s  et les feux . Leur 

prés ence n ' est  que pass agère préparant ains i le mi lieu à souteni r  

quelques assoc i at ions e n  tran s i t ion et par la s u i  t e  l e  cl imax adéquat . 

Soul ignons le fai t que le territo i re couvert par la réserve s ' intègre à 

une zone de rencontre , soit  l ' écotone des biômes con i fériens et feuillus . 

Examinons mai ntenant les di vers types de peuplements qu ' arbore 

la réserve en les regroupant selon leur s i tuation et leur compos i ti on .  

L ' analyse de leur état de stab i l i té , des perturbat ions qui les 

ont affl i gées , des problèmes qu ' ils présentent et des poss ib i l i tés 

d ' amél iorat ion qui exi s tent s era en plus élaborée . Il est  désormais  

essentiel de fixer les  buts à atte i ndre avec ces  mêmes assoc i at ions 

végétales . 

a}  s auvegarde , protect i on ,  conservat ion de l ' un i té végétale en 
tant qu ' uni té végétale 



b)  amél iorat ion des as soc i at i on v i s ant une ut i l i sation ulté
r ieure par la faune . 
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c )  amél ioration pour f i ns de récréat i on ou d ' ut i l i s ation par le 
publi c  

d)  utili s ation pour f i ns écomonique s .  

Chacun des buts énoncés est  appli c able mai s  ne correspond pas 

nécessai rement à l ' idéologie de la ré serve ou s ' intègre mal aux buts 

visés  par une réserve nat ionale de faune . Par conséquent il faudra en 

tenir  compte lors des pri ses de déc i s ion concernant les divers proj ets 

qui suivent . 

a) Le plateau 1aurentien 

Le plateau supporte la maj eure part ie des forêts de la Réserve 

nat ionale de faune du cap Tourmente . A certains endro its  on rencontrera 

presque parfaitement l ' as soc i at i on végétale du cl imax cl imac i que et ce 

surtout sur les pentes faibles , peu fréquentes rappe110ns-1e , où le 

drainage est  modérément rapide . 

Les princ ipales as soc i at ions végétales y f igurant sont : 

1 )  cl imax c1 imac ique : 

2 )  cl imax édaphique s : 

Erabl ière à BOJ 

Erab1 ière sucrière à HEG 
Bétulaie j aune à SAB 
Hêtraie à ERS 
Pes s i ère à EPR 
pes s ière à EPN 
Pinède blanche à PIR 

3 )  assoc i ations pionnières : Bétu1aie à BOP 
Peupleraie à PET 
Peupleraie à PEG 

4 )  assoc i at i ons e n  trans i t i on :  S apinière baumière à BOP 
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A ces divers groupements peuvent ven ir  s ' aj outer de minuscules 

îlots de Frênes d ' Amérique ( FRA) ou de Cer i s iers tardifs ( CET ) qui , de 

par leur trop faible superfi c i e  et le niveau de définition de la carte de 

peuplements n ' ont été davantage étudiés . 

De nombreuses perturbat ions , humaines ou naturelles ,  sont venues 

modifier le cours de l ' évolution des peuplements fore s tiers des hautes 

terres de la réserve . Notons entre autres les cons idérables cue illettes 

des plus intéressants individus que comportait l ' espèce BOJ et qui eurent 

comme effet un sér ieux écrémage de cette denrée . La proport ion de BOJ y 

est par conséquent très faible présentement et pui sque cette e spèce 

requi ert des conditions fort spéc i ales pour être en mesure de s e  

reproduire et qu ' elle tolère mal la compét i tion à c e  stade , l e s  chances 

de vo ir la s i tuati on s ' améliorer d ' elle-même do ivent être totalement 

écartées . L ' i ntervent ion humaine s ' impose donc et elle se manifestera 

idéalement par la plantat ion de j eunes semi s de BOJ auxquels on apportera 

par la suite toute l ' attent ion nécessaire à une cro i s s ance accélérée . 

Le phénomène de dégradation de l ' érabl ière est  d ' ai lleurs 

omniprésent au sein des as soc i at i ons comportant comme espèce princ ipale 

l ' érable à sucre ( ERS ) . Ce proces sus encore imparfai tement éluc idé 

découlerai t des effets combinés de l ' ac idi f ication du sol suite à 

l ' introduct i on du HEG dans le peuplement et de la barrière naturelle que 

représente le tap i s  de feui lles mortes de cette même espèce pour la 

germinat ion des s amares de l ' érable à sucre . L '  ac idi té du sol qui est 
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engendrée par la lente décompos it i on des feuilles cori aces du HEG 

augmente constament j usqu ' à  ce qu ' il y ait  di sparit ion complète des 

j eunes érables en regénérat ion . 

Les trai tements v i s ant l ' arrêt de ce proces sus et le retour à 

une compo s i t ion arborescente et arbust ive se rapprochant davantage de 

celle d ' une érabl i ère sucrière normale sont peu nombreux et  plutôt 

drastiques . Il est  tout d ' abord nécessai re d�effectuer un léger 

scar i f i age du sol . Cec i ri sque d ' altérer sens iblement l ' esthétique du 

peuplement à court terme . Cette étape précédera l ' épandage de chaux qu i 

i névi atablement ramènera le pH du sol plus près de la neutral i té .  Par la 

sui te , vus les effets causés par le s carf i age , il  faudra pourvo ir  aux 

besoins en regénérat ion en implantant un certain pourcentage de j eunes 

ERS . Il va s ans dire que ces derniers pourraient fac ilement proven ir  de 

s i te à plus forte regénérat ion et où le scarifi  age n ' aura pas été d ' une 

absolue néces s i té .  Ce proj et de grande envergure n ' a pas à couvri r  la 

total i té des érabl ières du plateau laurent ien ou du mo ins n ' a  pas à être 

réal i sé d ' un seul tenant . En fait i l  est  pos s ible de déterminer des 

secteurs priori taires et d ' y procéder aux trai tements .  

B i en entendu , ce phénomène révers ible pour une courte période s i  

trai té à temps ne mène pas à un état totalement indé s i rable du peuplement 

s i  l ' on cons idère l ' aménagement forest ier axé sur la faune . Le HEG est 

une espèce arbores cente produi s ant des fru i ts fortement appréc i és de 

certains pet its  rongeurs et par surcroî t  des ours . Forestièrement 
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parlant un tel état de chose est  à proscrire pui sque le HEG ne const i tue 

pas une espèce vraiment intéressante économiquement ( du mo ins s i  on le 

compare à l ' ERS ) et l ' intérêt de telles forêts rés ide du coté de 

l ' es thét ique et de la récréat ion uniquement . Du po int de vue de la 

di vers i té des e spèces arbust ives et herbacées présentes en sous-étage , 

l ' on ne peut que pencher en faveur de l ' érabli ère , cette dernière offrant 

une flore plai s ant autant à l ' oe i l  qu ' à  la faune . 

Par conséquent un trai tement sporadique s emble la me i lleure 

opt ion et engendrerai t de mo indres coût s . Le phénomène de dégradation de 

l ' érablière , quo ique indé s i rable pour plu s i eurs , demeure une étape 

normale et naturelle dans' la succes s ion des as soc i at i ons en cause . 

C ' es t-à-dire qu ' aux endroits  où le HEG tend à supplanter l ' ERS , les 

condit ions édaphiques ne sont par conséquent pas idéales pour ce 

dernier . Intervenir par le scarifige et le chaulage retarderait  pour une 

certaine pér iode l ' évolut ion de la success ion végétale mai s  l ' équil ibre 

sera tôt ou tard atte int . C ' es t  pourquoi ,  à mo ins que les effets 

recherchés par une telle i ntervention soient réellement bénéfiques pour 

la faune , toute liberté devrait être lai s sée à l ' évolution des érablières 

à HEG du plateau de la réserve . 

Les forêts du plateau supérieur démontrent en outre , près de la 

l igne naturelle de l ' escarpement , des zones suj ettes à une éros ion 

cons idérables . En fait la pinède blanche à PIR prend rac ine sur un 

régosol presque l i thique qui rend les probab i l i tés de gli s sements des 
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couches organiques et minérales très élevées . certains cas 

d' effondrement ou de gl i s sement sont d' ailleurs survenus dans la vallée 

creusée par la Friponne . Seule une consolidat ion des abords de tels 

escarpements diminuerai t sensiblement les ri sques de parei lles 

al térations . A cet effet , la plantat i on de THO de bas ages règlerai t 

part iellement le problème mai s  le sol récept i f  devra présenter certaines 

caractéri s t iques 

C +2 a , 

env i s agé . 

et 

dont une concentrat ion 

faci lementas s imilables s i  

non négl i geable 

un quelconque succès est  

Plus ieurs sect ions de l '  amont de la Fr iponne ont souffert de 

chabl i s . Quelquefoi s  faible il atte int néamo ins à divers endro its  des 

proport ions considérables . Ses répercutions sur la faune sont très 

vari ées , basculant de l ' utili taire à la plus profonde nui s ance et à cet 

égard les opinions di ffèrent . Certes les t iges ains i couchées assurent 

des abri s  de qual i té aux pet i ts mammi fères ( écureuil . tami a ,  marter 

etc . . .  ) et ce phénomène s ' i ntègre au proces sus normal d' évolution des 

végétaux supéri eurs . Cependant un secteur démontrant un trop fort 

chabl i s  consti tuera une véri table barrière à des mammi fères plus grands 

dont les habi tudes al imentaires les obli gent à couvrir  de grandes 

di s tances . Ces animaux évi teront peut-être même de s '  aventurer dans de 

tels secteurs en l imi tant ains i la réelle utilité . Un nettoyage 

relat i vement important permettrai t certainement l '  implantat ion accélérée 

d ' une régénération et ce dans des proport ions intéres s antes , diver s i f i ant 

du même coup les strates donc les hab i tats disponibles .  L ' apport 

organique que représentent les t i ges en décompo s i t ion n ' es t  pas 
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négligeable non plus et le retour au substrat des éléments de base des 

végétaux est une étape essentielle de la chaîne , s ans cpmpter le fait que 

les décomposeurs ( larves et autres ) qui entreront en j eu créent un foyer 

al imentaire très ri che . 

Finalement le chabl i s  n ' es t  pas à proscrire des forêts de la  

réserve mai s  l ' ampleur do i t  en  être contrôlée . s ' il est établ i que la 

biomas se prélevée aurait avantage à retourner à son l i t  d ' origine 

certaines manipulat i ons demeurent pos s ibles . Quo iqu ' il en soit  ce proj et 

s era élaboré plus intens ivement dans les pages qui vont suivre . 

Le feu fi gure parmi les agents ayant grandement perturbés les 

peuplements du plateau du cap Tourmente et à cet effet de vas tes 

superfi c i e  sont désorma i s  coloni sées par quelques e spèces hél iophi le s  

dont l e  BOP , l e  PET e t  l e  PEG . Le retour au point d ' équilibre e s t  

l ' opt i on l a  plus intére s s ante pui sque un stade intermédi aire b i en que 

di vers i f i ant la nature des végétaux sur une surface donnée , sera plus 

fac i lement suj et aux perturbat i ons comportant des espèces à faibles 

rés i stances mécaniques et phys iologiques . If pourrait donc être quest i on 

d ' une accélérati on de la succes s i on végétale en favori s ant par une coupe 

sélect ive et nettoyage les e spèces de l ' as soc i at ion f inale qui s ' y  seront 

implantées . 
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Di verses di spos i tions face à la prévent ion contre les incendies feront 

l ' obj et d ' un autre proj et . Il s ' ag i ra entre autres 'Cl' installer des 

structures susceptibles d ' amél iorer les chances de répress ion contre ce 

dévastateur et certains proj ets visant la tru i te , par exemple ,  seront 

pré-requi s  à ce premier . 

Certains proj ets viseront enfin l ' évaluat ion des volumes l igneux 

présents , l ' ident i fi cat ion des maladies et des ravageurs forest iers 

affectant les forêt s  du cap Tourmente et ce autant pour les zones bo i sées 

du plateau laurentien que du piémont . 

b)  Le piémont 

Le piémont supporte une foule de peuplements de natures fort 

di verses et de faibles dimens ions . On y notera la présence de climax 

édaphiques et d ' assoc i at i on pionnière s . 

1 )  Cl imax édaphiques : 

2 )  Assoc i at i on pionni ères : 

Erablière sucriere à TIA 
cédr i ère 
Prucherai e 
Ormai e  

Bélulaie blanche à PET 
Peupleraie à PEB 
Aulnaie  

3 )  As soc i ation en  tran s i t ion : Sapini ère baumière à BOP 
Cédrière mélangée 
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Entre ces di vers peuplements de nombreuses zones de trans i t ian 

seront ident ifiables et par conséquent elles comprendront des espèces 

transgress ives selon certaines proport ions très vari ables .  

Des assoc ications telles que l ' érablière sucrière , la cédri ère 

et la prucheraie se sont établies  sur des substrats aux caractér i st iques 

spéc if iques . Respectivement i l  s ' ag ira d ' un sol s ablonneux à bon 

drainage , du cône de déj ection du rui sseau de la Friponne et enf in d ' une 

unité rocheuse d ' une gro s s i ère granulométrie provenant de blocs détachés 

de l ' escarpement par quelques phénomènes d ' éros ion dont la géli fraction . 

Ces as soc�at ions sont donc particul ières et confinées à une certaine 

étendue et l ' on ne do it pas y voir  des peuplements à divers stade de 

développement mai s  plutôt un complexe d ' un i tés s ingul i ères évoluant 

indépendanunent . 

Une fo i s  encore de nombreuses perturbat ions vinrent modi f ier au 

cours des ans l ' évolut ion de ces groupes de végétation . On y notera le 

défrichage des surfaces bo i sées pour étendre les act ivi tés agricoles , 

l ' explo itat ion sucri ère et s ans aucun doute quelques coupes d ' individus 

de belle taille . 

L ' intense divers i té et complexi té des peuplements du piémont 

permet à une foule d ' espèces d ' oi s eaux et de manunifères d' Y trouver un 

habi  tat adéquat . Les traitements des t inés à améliorer cette région du 

cap Tourmente néces s iteront une très grande prudence de la part des 
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aménag i stes car l ' équil ibre y est très frag i le . Un trop fort débo i sement 

ri squerait par exemple d ' entrainer une remontée rapide de la nappe 

phréat ique et ains i l ' asphixie  d ' espèces xéroph iles et mésophiles . 

La s apinière baumière à BOP est  un secteur où un chabli s  part iel 

est  survenu . Bien que de faible ampleur , le nombre de t i ges touchées est 

assez élevé . Un nettoyage à ce niveau s ' impose . La récupération de ces 

arbres dont la chute fut engendrée par l ' act i on du vent' ou du verglas sur 

des i ndividus de forte taille au système rac inaire superf i c iel , 

permettrai t de pourvo ir aux besoins en bo i s  de chauffage de la Pet ite 

Ferme et de la Forge . Ces arbres const i tuent en forêt un obstacle à la 

pénétrat ion de la lumière donc un ralent i s sement dans l ' établ i s sement et 

la cro i s s ance de la regénérat ion . Face à la faune un tel nettoyage ne 

réduirait pas trop intensivement la qual i té des habi tats faun iques que ce 

peuplement supporte vue la forte dens i té de la strate arbustive .  

L ' érabl ière sucrière ne présente pour s a  part que peu ou pas de 

problème . Advenant la c as où l ' on songe y ré introduire l '  exploi tat ion 

sucrière certaines mesures devraient être pri ses . Les individus pouvant 

soutenir  plus d ' une entai lle sont peu nombreux et il ne faudrait en aucun 

cas faire f i  de cette règle . A certains endro its  la regénérati on est 

défi c i ente tandi s qu ' à  d ' autres au contraire elle est  as surément trop 

abondante et une sélection des t i ges au me illeur phénotype permettrai t de 

préparer la prochaine génération et d ' y  obtenir force et product ivité . 
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Une densité finale de 2 , 000 à 2 , 200 t i ges à l ' hectare serait  adéquate . 

La présence de l ' ail des bo i s  dans la strate herbacée de cette 

assoc iation végétale est  un fait qui a son importance .  Il s ' ag i t  en fait 

d ' une espèce éprouvant certains problèmes rel iés  à la surut ili s ation 

qu ' en font les individus avides de son goût et quelques orgarni smes se 

préocupent déj à  de s a  conservat ion , l ' ayant depu i s  longtemps clas sée 

comme une espèce en vo i e  d ' ext i nct ion . Des mesures s imples 

avantageraient grandement l ' ail des bo i s  et permettrait  l ' améliorat ion de 

s a  dispersion .  Tout d ' abord i l  serait néces s aire de local i ser les 

di verses colon ies  présentes et d '  y effectuer une surve i llance soutenue . 

Par la suite en sout irant un faible nombre d ' individus durant la pér iode 

où la plante est  à l ' état de bulbe , ils pourraient être déplacés vers un 

autre secteur afin d ' y  implanter une nouvelle colonie .  L ' appl icat ion de 

fert i l i s ants accélérerai t en outre la dispers ion des colonies  en surface . 

c )  Bo i sés . bosquets .  bandes arbustives et zones en friche 

On entend par bo i sés des superf i c ie couvertes d ' un certain 

pourcentage d ' arbres et d ' arbustes . La rai son pour laquelle i l  ne s ' ag i t  

pas de forêt rés ide dans l e  f a i t  que nous distinguerons l e s  surface 

bo i sées entourées de secteurs voués à l ' agr iculture où à l ' urbani s at ion 

de celles qui le sont par d ' autres peuplements forestiers . 

Les bosquets et bandes arbust i sves correspondront pour leur part 

à des goupes d ' arbres et surtout d ' arbus tes di sposés soit  en bouquet au 

mil i eu d ' un champ cultivé ou en l i gne entre ces derniers . Viennent enfin 
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les zones en fri che où la s trate arborescente sera de faible importance 

mai s  où la state arbust ive sera la plus représentat ive . Il pourra s ' agir  

d ' une fri che entourée de pâturages ,  de champs cult ivés ou  de peuplements 

fores t iers ou encore di sposée à la rencontre de deux ou plus ieurs de ces 

types . 

Les espèces les plus fréquemment rencontrées seront ; 

Arborescente Arbustive 

ORA 
SAL 
BOP 
PET 
PEB 
FRA 
FRP 
CET 
EPB 

Ces un ités 

CEV 
CEP 
CRA 
SAL 
AUR 
COR 
SUR 
EPB 

de végétat ion présentes partout sur la plaine côt i ère 

mai s  di stribuées de façon irrégul ière sont d ' un grand i ntérêt pour la 

faune et en part icul ier l ' avi faune . Cet aspect d ' importance reli é  à la  

faune a fait  l ' obj et d ' études et de planification de proj ets au 

sous-chapi tre AIV inti tulé les oi seaux forest iers . Une améliorat ion des 

bandes arbust ives face à leur dens i té et à leur compo s i t ion arbust ive et  

arborescente y fut proposée ains i que les  pos s ib i l i tés d ' en augmenter la  

superfi c i e  totale correspondante . C ' est  pourquo i la présente section ne 

s ' attardera pas à ces cons idérat ions mai s  cherchera plutôt à établ ir  

l ' état de s anté des plantes l i gnèuses qui  y cro i ssent , à évaluer 

l ' importance de leur nombre et à apporter les trai tements adéquat s . 
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Les agents pathogènes fac ilement ident ifiables durant les 

sai sons automnale et hivernale sont peu nombreux . Outre la maladie 

hollandai se de l ' orme fac ilement notable et qui sera trai tée plus loin , 

le nodule no ir  du ceri s ier produi t  des chancres très apparents et 

l ' importance de son infestat ion sur la réserve du cap Tourmente n ' es t  pas 

négl igeable . Les espèces atteintes par cette maladie sont surtout les 

Cer i s iers de Virginie  ( CEV) et en mo ins grand nombre les Cer i s iers de 

Pennsylvanie ( CEP) . Ces espèces représentent une source de drupes 

cons idérable comptant parmi le rég ime al imentaire de nombreuses espèces 

fauniques . Le nodule affaibl i lentement la plante desséchant les 

raméficat ions une à une et menant inévitablement à s a  mort . Une 

intervention d t  as s aini ssement serait  à même de réduire voire même de 

faire disparai tre ce chancre de la plai ne côtière . Le contrôle de la 

maladie se fait en coupant les branches attaquées et les détru i s ant . 

Pu i sque les chancres su ivent une série d t étapes consécut ives et qu ' à  

certains niveaux la proport ion des spores est  plus substant ielle , i l  

convient d t  interven ir  l e  plus t ô t  pos s ible e t  cela demande une 

surve illance fréquente de l ' état des bandes arbust ives de la réserve . 

Des indicat ions plus préc i ses quant aux méthodes à ut ili ser pour trai ter 

cette maladie sont di sponibles au CRFL . De plus la local i s ation des 

pr inc ipaux foyers d t i nfestat ion de ce nodule sur la réserve est  démontrée 

sur les f i gures la à le . 

d)  Les plantat ions 

Deux types de plantat ion sont présentes sur le terr i to i re mai s  elles ne 

couvrent que de faiblessuperficie . 
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Le Dr . Corri veau du CRFL a établ i 2 parcs à clônes ou parcs 

d ' hybr idat ion des t inés à étudier les caractéri s t iques de graines obtenues 

par fert ili s ation contrôlée chez deux espèces conifériennes soit  l ' EPB et 

le PIB . Les individus de la première espèce ont été implantés derri ère 

les ruines à l ' es t  de la réserve et ceux de la seconde à l ' oues t  de la 

ré serve près du vi llage de cap Tourmente . 

Le Dr . Popovich a par ai lleurs effectué des plantat ions de 

feuillus d ' espèces diverses dont notament de Peupl iers hybride s  et de 

CHB , CHR , ACN etc . ( annexe 3 ) . Le but de l ' étude est  d ' amas ser des 

données sur la cro i s s ance de ces espèces dans cette local i té ains i que 

d ' analyser les relat ions d ' allélopath ie entre quelques unes d ' entres 

elles . 

Ces derni ères plantat ions sont dense à l ' excès et à mo ins d ' une 

éclaircie dans les plus brefs délai s ,  les données ,  s i  l ' étude est  

sérieuse , ri squent d ' être étrangement b i a i sées . De plus des groupes 

monospéc i fiques et qui plus est équiennes représentent un grave danger en 

tant que foyer potentiel d ' une maladie ou d ' une épidémie d ' i nsectes . 

Certes les aires en j eu ne sont pas importantes mai s  néanmoins i l  s erai t 

bon d ' en tenir compte et  d ' évaluer leurs effets pos s ibles sur les autres 

i ndividus de la plai ne côt ière . 

Ailleurs sur la réserve d ' autres groupes de feui llus sont 

d ' origine art ificelle . Il en est ains i de la plantat ion d ' Ormes 

j aponnai s et du verger près de la Grande Ferme . Cette première aurait un 

pressant besoin d ' entretien . L ' introduct ion de ces arbres sur la réserve 
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s emble très d i scutée et si  le but réel de cette plantat ion n ' est n i  

l ' étude de leur cro i s s ace n i  une ut i l i s ation ultérieure dans l e s  allées 

d ' ormes par exemple , nous croyons urgent de les soustrai re au mil i eu pour 

y implanter une pépinière composée des e spèces vouées à une quelconque 

ut ilité sur la réserve . Celle-c i pourrait comporté des ORA, des FRA ou 

encore des arbustes fruit iers . Cependant s i  le dés i r  de conserver ces 

t iges se manifeste i l  s '  avèrera néces saire de nettoyer la plantat ion 

( contrôle des arbustes et brous saille s ) . 

Le verger a en outre un urgent besoin d ' une tai lle afin d ' en 

augmenter la product i vi té . L ' extens ion du verger a fait l ' obj et d ' un 

développement de proj et au sous-chat i tre AIV . 

e )  L ' allée d ' ormes 

L ' allée d ' Ormes américains de la Réserve nat ionale de faune du 

cap Tourmente demeure un attrai t important et témoigne des act ivité s  

agricoles q u i  s '  y déroulaient au s iècle dern i er . Cependant la maladie 

hollandaise  de l ' orme l ' affi ge cons idérablement , compromettant 

sérieusement ces chances de per s i s ter entière encore longtemps . 

L ' allée d ' ORA compte deux sect ions princ ipales . La s ect ion 

s i tuée à l ' entrée de la réserve et l ' autre qui débute près du centre 

d ' interprétat ion faunique et se prolonge as s ez loin dans les terres . Un 

contrôle complet de la maladie a débuté en 1981 et depui s  se succédèrent 
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les coupes d ' as sainis sement , les pulvéri s at i ons d ' insectic ide et les 

i nj ect ions de fong i c ides , de sorte qu ' à  présent la s i tuat ion s ' est 

grandement améliorée mai s  la poursu i te des trai tements est de mis e  

j usqu ' à  c e  que tout danger s o i t  écarté . 

L t  abattage de nombreuses t i ges ne présentant aucune chance de 

récupérat ion amena ici  et là des vides au sein  de l ' allée . La plantation 

de j eunes arbres près à prendre la relève consti tuerait  un proj et urgent 

à l ' impact pos i t i f  i ndéni able . 
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2 )  Projets 
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Proj et DI-l 

Est imat ion des volumes l igneux et de 

l ' accro i s s ement annuel moyen des peuplements 

A) Cadre du projet 

Ce proj et s ' inscrit dans le cadre du plan d ' aménagement global 

de la Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  d ' une étape 

visant à améliorer les conna i s s ances déj à acqui ses  sur les forêts du cap 

Tourmente pouvant mener à un aménagement plus rat ionnel des ressources . 

B )  Objectifs et résultats prévus 

Le Réserve du cap Tourmente vise  ains i obtenir les volumes 

moyens à l ' hectare pour chacune des un i tés de végétat ion de son 

territoire . L ' évaluat ion de . l ' accroi ssement annuel moyen permettra en 

outre d ' établ ir  la qual i té effective du s i te pour un type de peuplement 

donné et l ' �ampleur de la coupe des surannés qu ' il sera pos s ible d ' y  

faire . L I  est imat ion des volumes l igneux mènera entre outre à 

l ' évaluat ion de la valeur économique du boi s  sur pied par peuplement . 

C )  Activités 

1 )  Plan de sondage ( évaluat ion du nombre de places-échanti llons 
et leur local i s ation)  

2 )  Inventaire ( carte de peuplements déj à di sponible ) 



3 )  Table de peuplement e t  table de s tock 
4) Tarif de cubage 
5 )  Contenance et est imat ion de la valeur sur pied 
6 )  Rapport final 

D) Descript ion du projet 
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L t évaluat ion des volumes l i gneux sur pied présents sur un 

territoire donné , demande un inventaire complet des t i ges 

commerc i al i s ables d t une place-échantillon s emi-permanente . 

Avant d t  en arriver à un tel résultat il s t  avère essentiel de 

procéder au plan de sondage . A ce n iveau I t on déterminera dans un 

premier temps le nombre de places-échanti llons s emi-permanentes dés irée s , 

qui sera fonction de la préc i s i on recherchée , et par la suite la 

d i str ibut ion idéale des virées . Leur dimens ion sera de 0 . 04 ha ( 1/10 

acre ) . 

Viendra enfin 1 t inventai re proprement dit  et la cue illette des 

diamètres par espèces pour 1 t établi s s ement de la table de peuplement et 

du tarif  de cubage . En découlera finalement la table de s tock permettant 

l t évaluation des volumes l igneux par e spèce . L t étape f i nale cons i stera à 

l t extens ion de ces dernières données pour les étendre sur l t ensemble des 

t iges d ' un peuplement donné et  ains i obten ir la table de volume des 

di fférents peuplements donc les volumes l igneux totaux . 
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Une estimat ion de la valeur de ces peuplement sera chose a i sée 

en cons idérant les utili s ations pos s ible des di fférentes espèces , la 

proximi té des s i tes de trans format ion et l ' état du marché . 

La déterminat ion du volume total est  une chose bien di fférente 

de l ' évaluat ion de l ' accro i s sement annuel moyen (AM!) . Les placettes 

semi-permanentes ut ili sées pour ce premier inventaire devront être 

clairement ident i fiées et local i sées pour est imer l ' AM!  des peuplements 

visés . L ' accroi ssement annuel moyen est l ' évaluat ion du volume de 

mat ière l igneuse qui s ' aj oute à un peuplement au cours d ' une année 

complète . La moyenne peut être établ i e  à part ir  des données recue i ll ies  

sur un  nombre d ' années var i able mai s  i l  e s t  évident que plus 

l ' échantillonnage s era élaboré plus la préc i s i on sera élevée . L ' AM!  fixe 

la cue illette maximum de mat i ère l i gneuse qu ' il est  pos s ible d ' effectuer 

sur une surface donnée . Cette valeur est  d ' une grande importance en 

aménagement forest ier mai s  par extens ion les coupes d ' as sainis sement qui 

seront proposées plus lo in devront se l imi ter à un certain nombre de 

t iges qui sera justement fonction de cette donnée . Il s e  s ' ag i t  pas , 

pour la réserve , d ' en ven ir à un rendement soutenu et maximun des 

as soc i ations forest ières , mai s  cec i permettrai t de ne pas abais ser la 

dens i té des différentes strates à un niveau abus i f .  

De tels relevés ne peuvent s ' appl iquer qu ' à  des climax 

climac iques et édaphiques vue leur stab i l i té et ains i leur grande 

fac i l i té de ges t i on . 
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Il s ' ag i t  d ' un proj et peut-être quelque peu farfelu si l ' on 

cons idère les rai sons d ' être de la réserve , mai s  bien que son exécut ion 

ne presse  aucunement les renseignements qu ' il procurerai t  auraient une 

certaine valeur . Le cho ix  demeure à la di scrét ion des intéres sés . 

E )  Evaluat ion du budget 

Durée approximative : 15 semaines ( durant la saison de végétation ) 

Personnel requi s :  2 i ndividus - 1 i ngénieur forest ier ( $300 . /s em) 

Matér iel : caliper ou pri sme 

s anguines 

cartables et crayons 

fiches de terrain 

chaîne 

bous soles 

- 1 techni c i en « 

ruban marqueur 

location d ' un véhicule 

s alaire s  

avantages soc i aux ( l� des s alaires brut s )  

rapport f inal 

imprévus ( lOt.) 

total ( envi ron ) 

( $2 50 . / sem) 

SCF 

SCF 

$ 50 . 00 

$ 10 . 00 

SCF 

SCF 

SCF 

$ 1 200 . 00 

$ 7 500 . 00 

$ 900 . 00 

$ 7 5 . 00 

$ 9 7 5 . 00 

$10 710 . 00 
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Proj et DI-2 

Inventaire des maladies et ravageurs fore s tiers 

A) Cadre du projet 

Ce proj et s ' inscrit dans le cadre du plan d ' aménagement de la 

Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . I1 a trait  à l ' évaluat ion 

de l ' état de s anté des forêt s  et  bo i sés de la réserve . Il s ' ag i t  d ' une 

étape essentielle avant d ' entreprendre tout trai tement visant une 

modificat ion des divers peuplements à l ' égard de la faune . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

Un tel i nventaire permettra une évaluation de l '  intens i té des 

effets qu ' ont di fférents agents ravageurs sur les peuplements de la 

réserve . Il importe d ' en établir  l ' état actuel et de pouvo ir  prévoir  

l ' évolut ion pos s ible des populat ions d ' insectes défoli ateurs ou  d ' autres 

ordres ains i que celle des agents pathogènes tels que les chances ou les 

caries . Cet inventai re condu i ra par exten s i on à la compréhens ion de la 

s i tuat ion de certains peuplements notamment face à la déficience de leur 

régénérat ion ( ex :  ERS et le Corthyle de l ' érable ) . à l ' altérat ion de leur 

feuillage ( ex :  BOP . BOJ et la mineuse ou encore SAB . EPB . EPR et la 

tordeuse)  et ains i à la pri se de déc i s ion concernant des intercent ions 

pos s ibles dans les cas d ' infes tat ions sévères . 
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C) Act ivités 

1)  Examen de la carte de peuplements et analyse des effets des 
nombreux ravageurs sur les di fférentes espèces . 

? )  Sort ies sur le terrain et inventaire 
3 )  Evaluation des infes tations de chaque espèce de ravageurs 
4) Rapport f inal et recommandat ions ( tenant compte de I t évolu

t i on prévis ible ) 

D)  Description du proj et 

Se basant sur la carte de peuplements réal i s ée dans le cadre du 

proj et relai s 6467 JH7 et s t  aidant des fiches de terrain d t  écri vant les 

di fférentes uni tés de végétat ion , énumérer les insectes et maladies 

suscept ibles d t  affecter les diverses e spèces végétales y étant 

ident i fiées et établir  la méthode d t  approche ( les s ites à inventorier et 

leur local i sat ion ) . 

Les individus qui prendront en charge la proj et devront 

connaî tre les ravageurs forestiers et les espèces dont ils  font leur 

c ible . Lt évolut ion des aires de distribut ion de certaines espèces est 

aus s i  très importante ( ex :  spong ieuse , car I t on peut prévoi r  son 

introduction sur la réserve dans quelques années ) .  

V inventaire pourra se faire sur des virées continues ou encore 

suivant un certain nombre de places-échanti llons di sposées en nombre et 

en dimens ion qui seront fonct i on de la suscept ibilité d t un peuplement aux 
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attaques donc du nombre d ' insectes ut ili s ant ces végétaux et de l ' âge des 

peuplements . Ci tons en exemple le cas de la Tordeuse des bourgeons de 

l ' épinette qui préfèrera les individus appartement au SAB et aux 

épinettes et qui seront surannés . Bien entendu l ' effet à long terme de 

certains infes tat ions , comme pour la tordeuse ,  accélérera la révolut ion 

d ' un peuplement divers i f i ant ains i les clas ses d ' âge . Il faudrait par 

conséquent tenir  compte de ces phénomènes . .  

Il ne faut pas vo ir  dans cette recherche un dés i r superflu 

d ' accumuler des données qui n ' auront aucune ut ilité . Les forêts de la 

réserve néces s i tent une protect ion absolue en ce sens que leur existence 

permet le support d ' une faune variée et abondante . Voulo ir intervenir au 

n iveau d ' une rupture de l ' équ il ibre ou de l ' évolut ion naturelle du 

mi l i eu ,  et alors les épidémi es d ' insectes et les feux seraient cons idérés. 

comme indés irables , permettraient jus tement de sout irer le maximum à 

court et à long terme du mil i eu . Seules les réserves écolog ique s doivent 

conserver le mil i eu le plus naturel pos s ible et ains i ne pas intervenir  

lorsqu ' une perturbation naturelle survient . 

En plus d ' un inventaire des insectes et maladies affl igeant les 

peuplements de la réserve , des intervent ions pourraient avo ir  l ieu dans 

le cadre de ce projet . Hai s  leur nature et leur inten s i té ains i que la 

date de réal i s ation ne sera déterminée qu ' à  la suite de l ' inventaire . 
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Pour les f ins de l ' inventaire , dans le cas où certaines espèces 

d ' insectes dépas sent le stade endémique , i l  pourrai t être quest ion 

d ' établ ir  des clas ses  d ' i nfestat ion af in de local i ser les secteurs où les 

trai tements seront prioritaires . De telles clas ses sont établ ies  depu i s  

quelques années et sont disponibles au bureau des inventaires fores tiers 

du Gouvernement du Québec . 

Le nodule no ir  du ceri s ier ains i que la maladie hollandaire de 

l ' orme ne feront pas l '  obj et du prés ent i nventaire et seront élaborés 

dans des proj ets qui suivent . 

Il va s ans dire que les recommandat ions contenues dans le 

rapport f inal donnent l i eu à divers proj ets , certains d ' envergure , qui 

s ' échelonneront sur la quinquenn ie et même la décennie à ven ir . Des 

prédictions peuvent être tentées à cet effet mai s  seraient très lo in de 

la réal ité . 

Un tel i nventaire pourrai t  fac ilement s ' appliquer à la 

végétat ion herbacée de la plaine côt i ère et à celle de l '  hydroli ttoral 

supér ieur pui squ ' à  ce niveau d ' importantes infestat i ons peuvent survenir . 

L ' intérêt que peut comporter l ' identi ficat ion de la  présence de 

certaines . .  e spèces d ' i nsectes primaires ou s econdaires se retrouve dans le 

fai t que lors de l ' annonce d ' une épidémie d ' un type donné d ' insecte les 

peuplements suj ets à une défol i ation quelconque pourront faire l '  Qbj et 

d ' une attention toute spéc i ale . 



E )  Evaluation du budget 

Durée du proj et : 
Personnel requ i s : 

8 s emaine s  ( j ui n  et j uillet)  
2 i ndividus - 1 i ngénieur forest ier 

- 1 technic i en " 
Matériel : lunettes d ' approche 

cartables et crayons 
sécateur 
"field guide" ( insectes et champi gnons 

pathogènes )  
bous soles 
s alaires 
avantages soc i aux 
rapport f inal 
imprévus 

total ( environ) 
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( $300 . / sem) 
( $200 . /s em) 
$ 150 . 00 
$ 50 . 00 
$ 20 . 00 

$ 10 . 00 
SCF 

$4 000 . 00 
$ 
$ 
$ 

480 . 00 
50 . 00 

480 . 00 

$5  240 . 00 

Les i ntervent ions suggérées comme les trai tements v i s ant le 

Corthyle de l ' érable pourront être entrepri ses dans ce proj et s i  la 

pér iode le permet mai s  alors le b�dget devrait en tenir compte .  



Tableau l 

Li ste des ravageurs forest iers à présence 

pos s ible sur la réserve 

Espèces 

Coléoptères : 

Corthylus punctati ss i nus 
Agri lus anxius 
Plagi odera vers icolora 
ill pini 
Saperda calcarata 
Saperda i nornata 
Scolytus mult i striatus 
Hylurgopi nus rufipes 
P i s sodes approximatus 
P i s sodes s trob i 
Hylob ius radic i s  
Hylobius pales 
Cryptorhychus lapathi 

Lépidotère s : 

Hôtes pos s i bles 

ERS ( semis )  
bouleaux sp . et peupli ers sp . 
SAL 
pins sp . et épinettes sp . 
peupl iers sp . 
SAL et peupl iers s p .  
ORA 
ORA 
pins sp . ( semis )  
PIB , EPN 
pins sp . 
pins  sp . 
s aule s , peupl iers aulnes 
bouleaux sp . 

SAB , EPB , EPR 
AUR, BOP 
PET , BOP , CEV , CEP , ERS 

334 

Chor i stoneura fumiferana 
Cleophora fuscedinella 
Malacosoma d i s stria  
Malacosoma americanum 
Nymphal i s  ant iopa 
Petrova alb icapi tana 

CEV,  CEP , BOP , ORA , peupl iers sp . 
ORA , PET , s aules sp . 

Lambdina Fiscellaria  Fi scellaria  
Lymantri a  di spar 

PIG ( semis )  
PRU , SAB , EPB 
CHR, ceri s iers et 
bouleaux sp . 
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Hyménoptères :  

pikonema alaskens i s  épinette s p .  
NeodiErion s ert i fer PIR , PIG 
NeodoErion leconte i PIR , PIG 
NeodiErion swaine i  PIG 
DiErion hercyni ae EPB , EPR 

Homoptèr..�_� : 

Adelges abiet i s  EPB , EPN 
Chermes Eicea SAB 

Hemiptères :  

Crytococus fagisuga HEG 
AEhoEhora Earallela pins sp . 

Pathogènes : 

rouille vés i culeuse du pins blanc PIB 
maladie hollandaise de l ' orme ORA 
nodule noir  du cer i s ier CEV , CEP , CET 
caries diverses SAB , EPR , Feui llus 
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Proj et D1-3 

Contrôle du nodule noir  du cer i s ier 

A) Cadre du projet 

Ce proj et cons t i  tue une étape importante du plan d ' aménagement 

i ntégral de la Réserve faunique du cap Tourmente . Le contrôle du nodule 

noi r  du cer i s ier s ' i ntègre plus part i culièrement à l ' ensemble des 

i ntervent ions v i s ant les o i seaux classés  comme forest iers dans le présent 

rapport . Par conséquent les o i seaux vi s itant les forêts ,  les bo i sés , les 

bosquets ains i que les bandes arbustive s . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

Un contrôle de la maladie affl igeant les diverses espèces de 

cer i s iers amél iorera à long terme les qual ités de l ' habi tat pour 

plu s i eurs e spèces avi ennes . D ' une part la product ivi té fruct i fère sera 

nettement haussée et d ' autre part le nombre de rameaux secondaire s  étant 

plus élevé �e couvert sera plus efficace pour la nidif icat i on . L ' aspect 

esthétique des allées d ' arbres abri tant en sous-étage une strate 

arbusti  ve dense de cer i s iers en sera directement rehaus sée à la plus 

grande j o ie des v i s i teurs . 

C )  Act ivité s  

1 >'  Etude des divers traitements relat ifs  à l ' assainis sement 



2 )  Vérificat ion des cartes de local i s ation des nodules et 
correct ion ( Fig . la à lb ) 

3 )  Taille des part ies affectées et brûlage 
4) Rapport final des act ivités 

D)  Descript i on du projet 
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Le nodule no ir  du cer i s ier est  un chancre et conune tel affecte 

des individus vivants et s ains contrairement aux champignons de car i e  

chez des individus faibles o u  suranné s . 

Ce champi gnon . Apiosporina morbosa . présente un cycle évolut i f  

fort complexe où se succèdent diverses formes sexuées e t  a s  sexuées du 

champignon . Certes au début seul 1 t aspect esthét ique de la plante est  

altéré mai s  par la suite un  annelage complet des rameaux secondaires des 

arbr i s seaux survi ent pui s  une déshydradation des parties aériennes 

touchées et enfin  leur mort . Il va s ans dire qu ' à  ce moment aucune 

fructifi cat ion ne peut provenir  de telles raméf ications . 

Bien entendu un as sainissement aux effets suffi s anunent 

cons idérables demandera plusieurs années d t interventions mai s  au fur 'et à 

mesure que les trai tements se succèderont 1 t intensi  t,é des di tes 

intervent ions diminuera . Une susceptibilité à la maladie pers i s tera 

touj ours par la suite pui sque les spores auxquels l t infection est  

attribuable pourront provenir d ' indivudus malades exi st ant à l t extér ieur 

des l imi tes de la réserve . Par contre s·i à chaque sai son de végétation 

les fructifi cations du champignon sont soustraite s  de la réserve , il  est 
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pos s ible d ' en arriver à un état de s alubr i té s at i sfai s ant et à une 

product ivi té intéressante de la part des cer i s iers de la réserve . Cec i 

prend toute son importance du fait que des proj ets v i s ant l ' améliorat ion 

des bandes arbust ives proposent la transplantat ion de s emi s de cer i s iers . 

Les espèces suj ettes à cette i nfection et qui cro i s sent sur le 

terri toire de la réserves sont , par ordre de préférence de la part du 

champignon , les CEV , CEP et CET ( annexe 3 ) . La thérapeutique cons iste 

gros s ièrement à un prélèvement des rameaux affectés et ce à l ' automne . 

Une s térili s at ion des instruments de taille après chaque coupe importe 

pour ne pas servir  la cause du champignon en le propageant nous-même . 

Dans le cas où la t i ge pr inc ipale est  affecté i l  faudra él imimer 

totalement l ' individu . De plus , pui sque le champi gnon ne se man i feste 

pas uniquement par la chancre no i râtre , un sui vi à cette période de la 

sai son permettra d ' interrompre le développement de l ' excro i s s ance en 

décelant la première forme du chancre ( verdâtre ) et en les tra i tant . Des 

pulvéri s ations de fongi c ide amèneraient de bons résultats mai s  

entrainerai ent inévitablement des coûts plus substant iels . Les figures 

la à lh indiquent les secteurs présentant une agglomérat ion importante du 

dit chancre . 

E )  Evaluat ion du budget 

Durée du proj et : 4 semaines ( août ou septembre ) 
Personnel requi s :  2 i ndividus - 1 contremaî tre ( $250 . 00/sem . ) 
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1 manoeuvre ( $180 . 00/sem . ) 
( peuvent correspondre à des employés de la réserve ) 

Matériel : sécateurs 
s tér i l i s ant ( alcool de boi s )  
fong ic ide ( s ' il y a l ieu) 
location d ' un camion 
s alaires 
avantages soc i aux 
rapport f inal 
imprévus 

total ( envi ron) 

$ 40 . 00 
$ 10 . 00 

à déterminer 
$ 400 . 00 
$1 720 . 00 
$ 210 . 00 
$ 50 . 00 
$ 250 . 00 

$2 680 . 00 
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Proj et D1-4 

Lutte contre la maladie hollandai se de l ' orme 

A} Cadre du proj et 

Ce proj et s ' inscrit  dans le c adre du plan d ' aménagement relat i f  

à l a  Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . Il s ' agit  plus 

part i cul ièrement de trai tements v i s ant l ' amélioration de l ' état de s anté 

des Ormes d ' Amérique bordant la route princ ipale de la réserve et 

d ' autres individus di stribués en faible nombre dans quelques peuplements . 

B }  Obj ect ifs  et résultats 

L ' ensemble des travaux exécutés dans le cadre de la lutte contre 

la maladie hollandaise  de l ' orme au cap Tourmente depui s  1981 a permi s .  

d ' une part , de sauvegarder plus ieurs individus attaqués qui étaient voués 

à une mort certaine et en outre de contrôler l ' évolution de la maladie 

pour la ramener à un niveau somme toute acceptable . 

De façon à bien comprendre l ' importance de ces trai tements i l  

faut examiner l a  valeur autant monétaire que patrimoni ale des Ormes 

d ' Amérique du cap Tourmente et princ i palement celle des t iges di sposées 

de part et d ' autre de la route princ ipale de la réserve . C ' est j us tement 

cette grande valeur esthétique qui rehausse l ' importance de ces ormes et 

il devient presqu ' imposs ible d ' y  fixer une valeur monétaire tellement les 
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facteurs qui l ' établi raient t iendraient de la s ent imental i té . Il est 

donc es sent iel de tout mettre en oeuvre pour conserver ces magni fiques 

spéc imens . 

C )  Act i  vi tés 

1) Evaluat i on de l ' état de s anté des ormes et estimat ion des 
trai tements à conférer . 

2 )  Trai tements ( émondage , rabattage de c ime ,  abattage , 
puivéri s ation , inj ection , tranchées autour des arbres etc . . .  ) 

3 )  Rapport final et recommendation s  

D)  Description du projet  

1 )  Trai tements et act ivités des s ai sons 81 , 82 et 83 

Comme il se do i t ,  la première étape de cette lutte comporta un 

inventai re des ORA qui se voulait complet . Les ormes furent identifié s , 

numérotés et clas s ifiés  selon leur degré d ' infestat ion . Cependant , après 

l ' inventaire de chacun des groupements végétaux arborescents de la 

réserve . il nous a été pos s ible de di scerner deux peuplement où abondent 

les ORA et qui n ' avaient aucunement été répertoriés . B ien entendu , ces 

groupements fi gurent dans les forêts du pi émont ( Fi g . 2)  et près de la 

falai se et leur impact vi suel est beaucoup moins cons idérable que s ' ils  

étaient s i  tués dans une zone plus fréquentée par le  publ i c . Nous avons 

en outre noté que certains i ndividus i nventoriés  et encore sur pied 

consti tuaient un danger potentiel pour les ormes cons idérant le fait que 

des plaques d ' écorce pers i s tent sur les t i ges et que les s colytes y 
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trouverai ent ains i un s i te propice à la reproduct ion . Il faudrait donc , 

à l ' aven i r ,  apporter toute l ' attention néces s aire lors du nettoyage . A 

remarquer qu ' il n ' est pas quest ion d ' abattre ces arbres qui représentent 

de parfai�s percho irs pour les o i s eaux de proie . 

Après avoir déterminé les individus exhibant des s ignes 

d ' infes tation .  di vers trai tements débutèrent . Tout d ' abord les travaux 

arboricoles comptant les diverses méthodes d ' as s ai n i s sement : l ' émondage , 

l ' élagage , le rabattage de c ime ,  l ' abattage , l ' es souchage et enfin le 

nettoyage des l ieux . 

vinrent ensuite les trai tements curat ifs  contre l ' insecte et le 

champi gnon 

( Dursban) 

lui-même : la 

et l ' inj ect ion 

pulvéri s at ion à 

d ' un fong i c i de 

requerrant des soins immédi at s  pour survivre . 

l ' insect ic ide de contact  

( arbotect)  aux individus 

A chaque sai son , un inventaire vi suel complet de chaque t i ge fut 

exécuté et avec les résultats des pièges à scolytes ( tanglefoot ) des 

conclus ions furent tirées et des déc i s ions pri ses . 

2 )  Etat actuel des DRA du cap Tourmente 

Des individus i nventoriés  depu i s  la sai son 1981 , les non-récu

pérables furent abattus . Ceux qui présentaient une quelconque chance de 

survi e  furent trai tés au fong i c ide . De sorte qu ' à  présent la population 

d ' DRA se porte b ien malgré l ' établ i s sement de quelques discont inuités au 

sein  des allées que forment cette espèce . 

Néanmoins les trai tements do ivent être poursuivi s afin de 

conserver ces tiges et de leur assurer plus ieurs années s ans néces s i ster 

de trai tements .  D ' ailleurs , dans le cadre de tels trai tements ,  i l  serai t 

irrat ionnel de concevoir  l ' arrêt complet de ces activi tés s ans quoi tous 
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les efforts et les sonunes d ' argent inve s t i s  s '  avèreraient inut iles . On 
, 

peut affi rmer que tant qu ' i l y a trace de la maladie , la vigilance est de 

ri gueur . 

3 )  Opérat ions néces s aires pour la saison 1984 et suivantes 

Dans le but de quantifier l ' importance de l ' infestation qui 

sévira lors de la saison de végétat ion à ven i r ,  un indice d ' activité des 

scolytes ains i qu ' un indice de mortali té prévue est  dispon ible . Le Dr . 

Oue11et du CRFL et M .  Jacques Tremblay du collège de Ste-Foy ont ut i l i sé 

la technique de Euals après avo ir  recue i ll i es des données sur les ormes à 

di fférents endroits . L ' indice de mortal i té prévue nous lai sse  entrevo i r  

pour 1984 une infestation se s i  tuant de modéré à sévère . Cet indice 

correspond à un pourcentage de mortal i té et la préc i s ion de son 

évaluat ion est  fortement dépendante de la s ai son durant laquelle les 

données ont été pr i ses ains i que de la local i s ation , de la hauteur et du 

nombre de pièges qui ont été di sposés . Donc bien que le pourcentage 

d ' automne atteigne 3't, i l  faut en peser les impl i cations très 

obj ect ivement . 

Guidé par le Dr . Parrot . nous avons établ i une l i s te des 

di fférentes act ivités de la lutte contre la maladie hollandai se de l ' orme 

i ndi spensables pour la saison 1984 . 
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Un inventaire récapitulat i f  de la condit ion des ormes prés entant 

la saison derni ère une s i tuat ion cri  t ique et qui furent traités , sera 

nécess aire . Il faudra en outre étendre ce premier aux sections 

précédemmen t omi ses et comportan t cet te espèce , ( mi-j uin- début 

j u i llet >  . .  Des priori tés pourront ains i être établies  quant aux i ndividus 

à émonder , à pulvéri ser et à inj ecter . Notant du même coup les plus 

grands dangers de propagat ion , il devrait être quest ion du creusage de 

tranchées autour de quelques i ndividus de l ' allée d ' ormes pour diminuer 

les pos s  ibili  tés de contamination par les greffes rac inaires . Enfin  i l  

serait pr imordial d ' implanter de nouvelles t iges dans l ' allée d ' ormes s i  

on dés i re qu ' elles atteignent une dimens ion intéressante avant que leurs 

voi s ins ne deviennent surannés . 

L ' on peut prévo ir  pour les sai sons qui suivent la sai son 1984 la 

néces s ité de cont inuer les trai tements mai s  uniquement pour 2 ou 3 

années . Par la sui te les intervent ions ne se l imi teront qu ' à  quelques 

indi v.idus ou ne correspondront qu ' à  un sui  vi global de l ' état de la 

populat ion d ' ORA .  A c e  moment les inve s t i s sements d ' envergure s eront 

choses du pas sé et les ormes s aufs , espérons-le . 

Quo iqu ' il en s o i t  chacune des étapes qui demeurent es sentielles 

pour cette lutte doi t  être effectuée sous la direct ion vigilante d ' un 

spéc i al i ste afin qu ' aucun tort i rréparable ne soit  causé aux ormes 

encores vivants . En outre faut-i l  préc i ser qu ' il serait  logique de 

poursuivre les études entrepri ses  par certains chercheurs à propos de la 
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relat ion d ' allélopathie exi stant entre le Sureau blanc et le Ceratoc i s t i s  

ulmi et ce dans l ' opt ique de pouvo ir  aus s i  vite que poss ible mettre cette 

découverte à profit pour la populat ion d ' DRA au cap Tourmente . 

L ' installat ion de trappes à scolyte do i t  idéalement être 

poursuivie s ans relâche de façon à pouvo ir établ ir un indice de mortal ité 

et , mettant ·en relat ion ces données avec celles amas sées ailleurs dans la 

province , des prédictions sur l ' évolut i on de ces espèces d ' insectes et se 

préparer à contrer à leur attaque . 

E )  Evaluation du budget 

1 )  Personnel spéc i al i s é  ( salaires ) :  

spéc i al i ste ( 10 j ours ) 

techn i c i en ( 10 j ours ) 

secrétaire ( 3 j ours ) 

frais  de déplacement 

total 

$1 500 . 00 

$ 800 . 00 

$ 150 . 00 

$ 500 . 00 

$2 950 . 00 

Ce personnel devra mener à bien l ' inventaire de l ' état de s anté 

des t iges , la réal i s at ion des trai tements à effectuer , la surve illance du 

travail effectué par les sous-traitants ,  la poursuite de la recherche sur 

la relat ion d' allélopathi e  et enfin la pose des pièges à scolytes et la 

cuei llette des résultats . 



2 )  Sous-trai tants ( coût ) : 

période : j uin et j uillet 

trai tements arbori coles : émondage 

nettoyage ( 30 arbres )  

tranchées 

trai tements curatifs : pulvéri s at ion ( 80 arbres )  

inj ection ( 75 arbres )  

sous-total 

total cumulat i f  
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$2 000 . 00 

$ 500 . 00 

$4 000 . 00 

$6 500 . 00 

$9 450 . 00 

3 )  Personnel de la réserve ( plantat ion de nouvelles t iges ; 

espacement d ' envi ron 4 m . ) 

période : printemps et automne 

a) Amél iorat ion de l ' état de l ' allée d ' ormes , 

20 arbres sur la section a de la f igure # 2 .  

( espèces à determiner)  envi ron 

b )  Extens ion sur la section b d e  l a  f igure # 2 

600 arbres ( espèces à déterminer ) envi ron 

$ 1 200 . 00 

$33 000 . 00 

L ' ut il i s at i on du fumier produit  par les chevaux entretenus par 

la réserve améliorerai t la cro i s s ance des arbr i s seaux tout en annihilant 

la besoin d ' ut i l i ser des engrais chimiques artific iels . 
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L ' installat ion des trappes à scolyte aurait avantage à tomber à 

la charge des employés de réserve . Il s ' ag i t  d ' une tâche peu exigeante 

et rapidement final i sée . ·  Des indications relat ives à la pér iode 

d ' ins tallation et aux méthodes de comptage pourrai ent être formulées par 

le Dr . Loui s  Parrot qui s ' en fera une j o i e  vu � ' intérêt s ans bornes qu ' il 

porte aux ORA de la réserve . 
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Tableau Il 2 

Li ste des e spèces dés i rables 

Hauteur maximale nom latin  nom francai s diamètre 

20 m U1mus amer icana Orme d ' Amérique ( non disponible > 

20 m Ti1ia  americana Ti lleul d ' Amérique 45mm S . B . *  $55 . 00 

18 m Fraxi nus ameri cana Frêne blanc 45mm S . B . *  $ 5 5 . 00 

15  m Fraxinus pennsy1vanica  Frêne rouge 5 Omm S . B . *  $58 . 00 

15 m Quercus rubra Chêne rouge 4 5mm S . B . *  $63 . 00 

( prix  provenant de chez Kramer inc . ) 

Les frênes , chênes et ormes peuvent être pui sé s  à même les individus de la 

réserve . Il s ' agira de cho i s i r  des t iges as sez agées et de ne pas abuser de cette 

disponibi l i té . Par ai lleurs une attent ion part icul ière devrait être apportée lors 

du choix  de l ' espèce à introduire dans l ' allée d ' ormes . De nouvelles espèces 

différentes de l ' DRA br i seront l ' un iformi té de l ' allée mai s  diminueront la 

suscept ibilité à la maladie . 

* S . B ;  Motte de terre attachée avec corde ou panier de broche . 
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Proj et DI-5 

Protection contre les i ncendies forest iers 

A) Cadre du projet 

Le présent proj et s ' inscr it dans le plan d ' aménagement global de 

la Réserve nationale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  en particulier 

d ' une di spos i t ion relat ive à la protection des forêts du haut plateau 

représ entant une c ible idéale pour les incendies fores t iers survenant 

durant les périodes de s écheresse est ivale . Le proj et de confect ion 

d ' étangs multiples sur la Friponne ( proj et fI CI-l ) e s t  pré-requi s  à la 

réal i s ation de ce celui-c i . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

Certains peuplements sont davantages suscept ibles aux i ncendies 

fores tiers et il s ' ag i t  entre autres des peuplements con i féri ens aux 

abords de la Friponne . La proportion de coni fères étant d ' ores et déj à 

faible sur le plàteau , un i ncendie au sein  de ces peuplements amènerai t 

la perte d ' hab i tats très particuliers pour différentes espèces 

fauniques . L ' ins tallat ion de s tructures permettant une intervent ion 

rapide sur les l i eux l imi terait s ens iblement les dégâts . 



350 

C )  Act ivités 

1) Cons idérat ion des propos i t ions du présent proj et et modifi
cations s ' i l y a l i eu . 

2 )  Achat du matériel nécess aire à l a  construct ion de pet i ts 
cabanons et des instruments de lutte contre les incendies 
( pompes , tuyaux ) . 

3 )  Construction des habi tacle s . 
4 )  Rapport final . 

D)  Descript ion du projet 

Les peuplements les plus suj ets à subir  un incendie aux abords 

de la Friponne sont les sous-sections 13-A , l4-H , l4-Kl , 14-1 , l5-L et 

l5-K .  Cec i n ' écarte pas la pos s ib i l i té d ' un foyer d ' incendie dans les 

peuplements mixtes et feui llus avo i s i nant s . De plus déj à certains 

secteurs de la Fri ponne démontrent une profondeur et une largeur qui 

permettront l ' ut ili s ation des pompes sur une surface plus grande autour 

du rui s seau . 

Le proj et # C1-l propose la réal i s ation de deux bas s ins pour la 

tru i te ce qui expl ique la déc i s ion de disposer deux ins tallat ions pour la 

prévent ion contre les incendies . 

L ' équipement cho i s i  fut déterminé pour rayonner sur 500m autour 

o 
des bas s ins et élever l ' eau pompée sur une pente moyenne de 20 . La 

pompe qui fut retenue porte les spéc ifi cations suivantes : 



D I ) Aménagemen t de s Assoc i a t i on s  végéta l e s  



Pompe Waj ax , type BB4 

moteur : quatre temps 

refro idi à l ' air  

16 HP à 3 600t/min . 

tuyau : diamètre , 1 . 5 " 

orifice terminal , 0 . 25 "  de diamètre 

capac i té :  100 lb de press ion 

14 à 15 gallons/min . 

3 5 1  

distance max imale pour rencontrer les spéc ificat ions 

pré-c i tées : 8 7 5 ' à 200 

1640 ' à 00 

La local i s ation des s tructures e s t  prés entée à figure # 3 .  

E )  Evaluat ion du budget 

Durée du proj et : 3 semaine s  ( printemps ) 

Personnel : 2 i ndividus - 1 contremaî tre ( $2 50 . 00/ sem . ) 

- 1 manoeuvre ( $180 . 00/ sem. ) 

Matériel : matéri au ( boi s ,  clous etc . . .  ) 

outils  

pompes ( 2 )  

$ 200 . 00 

SCF 

$4 400 . 00* 
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tuyaux < environ) $1 000 . 00 

s alaire s  $1 290 . 00 

avantages soc i aux $ 160 . 00 

rapport f inal $ 50 . 00 

imprévus $ 710 . 00 

total < environ ) $7  800 . 00 

* + taxe provinc i ale et fédérale 
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Proj et 01-6 

Evaluat ion des sères chronologiques 

A) Cadre du projet 

Ce projet s '  inscri t dans le plan d ' aménagement intégral de la 

Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  d ' une étape 

visant davanta�e l ' aménagement des forêts et des t inée à amas ser des 

données qui conduiront à l ' amélioration des connai s s ances relat ives à 

l ' évaluat ion de la végétation du plateau laurentien au niveau de la 

réserve . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

Parfaire les conna i s s ances face à l ' évolut i on de la végétation 

des peuplements de la Réserve du cap Tourmente permettra d ' évaluer 

l ' effet des di vers aménagements axés sur la faune en mil ieu fore s tier . 

Ainsi  s i  un certain stade de développement de la végétat ion est  plus 

avantageux pour de quelconque espèces fauniques il sera pos s ible de gérer 

la cro i s s ance des peuplements et de les conserver au niveau dés i ré . 

Ce proj et pourrait en outre évaluer les effets de di fférentes 

méthodes dt aménagement de la forêt pour la faune comme la coupe rase , 

l ' éclairc ie et le brûlage contrôlé . 
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C )  Act ivité 

1 )  Etude de l a  végétation foresti ère du cap Tourmente . 
2 )  Choix  des s i te s  de di str ibut ion des places d ' étude . 
3 )  Installat ion e t  descript ion des places-échant i llons 

permanentes . 
4 )  Trai tements sur les s i tes ( coupe , brûlage contrôlé ) s ' i l y a 

l i eu .  
5 )  Evacuat ion des volumes ligneux et vente ( ou étape effectuée 

par des intéressés ) . 
6 )  Rapport f inal .  

D )  Descript ion du proj et 

Une pare i lle étude requiert l ' installation sur le terrain de 

places-échanti llons permanentes . Leur dimens ion est normalement de 0 . 04 

ha . L ' avantage de ces trouées sera de diver s i fier pendant l ' étude la 

hauteur ët la nature ' des peuplements en créant des îlots de végétation 

variés . 

L ' intérêt de connaître préc i sément les succe s s i ons végétales qui 

s ' établi ront à la suite d ' une perturbat ion rés ide dans l ' ut i l i s ation qui 

l ' on pourra en faire lors d ' aménagements fauniques futurs . Certes il 

s erai t  pos s ible d ' ut i l i ser les conclus ions des études déj à menées à cet 

égard pour les assoc i at i ons végétales à des lati tudes et alt i tudes 

s imilaires mai s  les caractéri st iques propres à un endroi t  donné font que 

l ' on peut s ' attendre à certaines part icular i tés des compo s i t ions 

végétales lors des succes s i ons . 
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Les places devront être dûment ident i f i ées sur l e  terrain ains i 

que sur une carte de base en en préc i sant les coordonnées et la 

descript ion du s i te ( expos i t i on ,  sol . drainage etc . . .  ) .  La vaste étendue 

que const i  tue l '  érablière à HEG semble le peuplement tout dés i gné pour 

l ' imp1antat ion de ces parcelles pui sque les aménagements qu i découleront 

des données recue i llies se s i tuerons s ans aucun doute sur cette face pour 

y modifier l ' uni formi té . 

Une vi s i te sur le terrain par la suite , à tous les deux ans , 

condui rait à une pr i se de données conc i s e  où l '  évolut ion serai t 

fac ilement compréhens ible . L ' éva1uat ion des sères phys iographiques pour 

certains profils de la réserve cons t i tuerait auss i  un proj et intéressant , 

( annexe 2 ) . 

E )  Eva1ut ion du budget 

Durée du proj et : 20 semaine s  
Personnel : 3 i ndividus - 1 contremaî tre ( $250 . 00/sem . ) 

- 2 techniciens ( $180 . 00/ sem. ) 
Matér iel : bous soles 

cartables et crayons 
ruban marqueur 
chaine 
hâches et scie  mécanique 
étiquettes d ' ident ificat ions 

cartes 
gaso1 ine et  hui le 
s alaires 
avantages soc i aux 
rapport f inal 
imprévus 
total ( environ) 

SCF 
$ 50 . 00 

SCF 
SCF 
RNF 

inoxydables $ 5 . 00 
�' unité)  

$ 10 . 00 
$ 30 . 00 
$12 200 . 00 
$ 1 500 . 00 
$ 50 . 00 
$ 1 400 . 00 
$15 250 . 00 
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Les années d ' expert i s e  qui  suivront requerront les  services d ' un 

seul i ndividu pour une période d ' environ 2 semaines et ce , comme nous 

l ' avons déj à préc i sé ,  à tous les deux ans . Un fini s s ant en foresterie 

ferait très bien l ' affai re . 

Il serai t par surcro î t  intéressant d ' établir  plus en détail 

l ' évolut ion de certains cl imax édaphique s , la plupart du temps en 

équil ibre avec le substrat . mai s qui pas se tout de même par certaines 

étapes bien déterminées . Ci tons en exemple le cas de la pes s ière rouge 

qui une fo i s  surannée s ' éclairc i t  et permet l ' établ i s sement d ' une forte 

regénérat ion en SAB dont la révolution sera beaucoup plus courte et qui 

sera bientôt supplanté par l ' EPR à nouveau . 

Il aurait été pos s ible de produire des annexes décrivant de 

telles succe ss ions dans le cadre du proj et 6467 JH7 mai s  la période 

allouée à ce contrat n ' a  pas permi s de fai re des recherches suscept ibles 

de produire des descriptions suffi samment détaillées et qui plus est 

certaines . 
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Proj et DI-7 

Créat ion de nouvelles plantat ions 

A) Cadre du projet 

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

nat i onale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  d ' une stratégie dest inée 

à amélior.er les quali tés d' habi tat de plus i eurs espèces fauniques par la 

réal i s at ion de nouvelles aires en plantat ion . 

B )  Obj ectifs  et résultats prévus 

La Réserve du cap Tourmente vise  ains i créer de nouvelles zones 

en plantat ion pour atte i ndre deux princ ipaux obj ect ifs . Les secteurs en 

plantat ion , dépendant des espèces qu ' i ls comporteront , consti tueront des 

s i  tes d ' alimentation et de nidifi cat i on de haute qual i té pour di verses 

espèces fauniques ( e x :  bécas se ) . Le second obj ect i f  sera à plus 'ou mo ins 

long terme de produire des plants qui pourront être ut ili sés  lors de 

proj ets ultéri eurs , ( e x :  proj ets AIV-2 , AIV-3 , AIV-4 ) .  

C )  Act ivités 

1)  Elaborat ion d ' une méthodologi e  adéquate 
2 )  Déterminat ion des secteurs de plantat ion e t  des espèces 

idéales 
3 )  Améliorat ion du drainage ( s ' i l y a l ieu ) 
4 )  Achat de semi s 
5 )  Plantat ion ( espacement de 2m) 
6 )  Rapport des activités 
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D)  Description du projet 

Les secteurs voués à être plantés devront être local i s éés à des 

endro i ts  s tratégiques de façon à être fac ilement uti l i s ables par les 

espèces vi sées par leur comnpos i t ion . Par exemple , i l  pourrai t être 

quest ion de planter des s emi s de conifères ( SAB , EPB , THO) aux alentours 

des aulnai es ou des secteurs en fri che . Il va de soi qu ' ains i il y aura 

empi ètement sur les surfaces des t i nées à l ' agriculture mai s  vus les 

effets escomptés par une telle manipulation , il  s ' ag i  t là , selon nous , 

d ' une rat ionnelle ut i l i s ation des terres dans la réserve . D ' ailleurs , 

bien qu ' il fut pos s ible de trans former des zones en fri che en plantat i on , 

leur surface étant déj à tellement restre inte et  leurs rôles s i  importants 

qu ' il semble préférable de les conserver comme telle s . 

Le deuxi ème obj ectif ne doi t  pas pour autant être oublié . La 

compos i tion de la plantation do i t  rencontrer le double obj ecti f  et 

permettre une ut i l i s ation ultéri eure des plants . Plus i eurs espèces sont 

pour l ' instant néces s i tées par de nombreux proj ets . C i tons en exemple : 

l ' aubépine ( CRA) , le Cer i s i er de Virginie  ( CEV) , le Cer i s ier de 

Pennsylvanie  ( CEP ) , le vinaigr i er ( RHT) , les Sureaux blanc et rouge ( SUB 

et SUR) , le t illeul ( TIA) , l ' Erable à sucre ( ERS ) , le frêne ( FRA) , le 

sorbi er ( SOA) etc . . .  

Des port ions des sous-s ect ions suivantes représ enterai ent des 

s i tes intéressants : 2-A ,  3-C , 4-H , 9-B , 10-B , 10-1 et 10-J . Il ne faut 
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pas omettre le  fait qu ' à certains endroits  i l  pui s se y avo ir  un  besoin  

évident d ' améliorer le  drainage . Bien sûr avant de procéder au cho ix  

d ' un s i te ces -facteurs entretront en  cons idérat i on . 

Les plantat ions feront l ' obj et d ' un entretien inten s i f  suite à 

leur réal i s ation .  Il faudra pourvoir  aux besoins en eau et él iminer les 

individus qui seront inaptes à s ' implanter . Des bri se-vents cons t i tués 

de conifères et di sposées de façon à fre iner la progress ion des vents 

dominants ( en provenance de l ' oues t )  sera une néces s i té pour diminuer les 

ri sques de des s ication hivernale des rameaux comme cela semble être le 

cas sur la plaine côtière . 

E )  Evaluat ion du budget 

Durée du proj et : 4 à 5 semaines à l ' automne ou au printemps 
( dépend de l ' étendue des plantat ions ) 

Personnel requi s :  3 i ndividus l ' contremaî tre ( $250 . 00/sem. ) 
- 2 manoeuvres ( $180 . 00/sem . ) 

Matériel : pelles ( au planto irs ) RNF 
tarrière RNF 
engrais naturel RNF 
mètre en boi s  $ 5 . 00 
seaux $ 10 . 00 
achat de s emi s $ 500 . 00 
( coûts de drainage en sus ) 
locat ion d ' un véh icule $ 400 . 00 
salaires $ 3 50 . 00 
avantages soc i aux $ 366 . 00 
rapport f inal $ 50 . 00 
imprévus $ 400 . 00 
total < environ)  $4 350 . 00 

Les semi s uti l i sés proviendront soit  de peuplements de la 

réserve qui en exhiberont une forte dens i té ou de boi sés appartenant à la 

Couronne ou à des part iculiers ( avec permi s s ion) ou encore s eront achetés 

dans diverses pépinières . 
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Proj et DI-8 

Contrôle de la dégradat ion de 1 t érab1 ière 

A) Cadre du projet 

Ce proj et s t  intègre au plan dt  aménagement global de la Réserve 

nat ionale de faune du cap Tourmente . Il s t agit  d � une étape ne v i s ant que 

1 t aménagement forestier s ans prétendre pouvoi r  servir  directement la 

faune à court terme . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

Les obj ect ifs visés  par un contrôle de la dégradat ion de 

1 t érab1 i ère sucrière tendent à retarder momentanément 1 t empri se du hêtre 

à grandes feui lles sur 1 t érab1e à sucre . Le fait de conserver des zones 

à plus forte proportion d t Erab1e à sucre diver s i fera le mil i eu amenant 

par le f.�� t même une quali té plus grande pour souten ir des espèces pour 

lesquelles ce type de peuplement est  e ssentiel ou tout s implement 

préféré . Cette intervention permettra en outre une éventuelle production 

sucrière dans 1 t aven ir . 

C )  Act ivités 

1 )  Cho ix des secteurs à trai ter 
2) Construction du scarifi cateur 
3 )  Scar i f i age léger ( par de l a  machinerie ou des chevaux ) 
4 )  Epandage de l a  chaux 
5 )  Contrôle de la compéti tion et plantation de semi s 
6 )  Rapport f i nal 
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D)  Descript ion du projet 

L ' exécut ion d ' un tel proj et demande au départ la complète 

compréhens ion du phénomène et l ' acceptation du fait que , comme nous 

l ' avons mentionné précédemment ,  le trai tement ne fera que retardé le 

mouvement évolut i f  normal de cette végétat i on .  Il s ' agit  donc d ' une 

lutte constante avec la nature et l ' effet en vaudra la pe ine uniquement 

s i  les buts ains i recherchés s eront fort avantageux pour la réserve . 

Donc advenant le cas où il  est  déc idé d ' exécuter le proj et , un 

i ntér�t part i culier devra �tre apporté aux s ecteurs où prendra place le 

trai tement . Il est  en fait impensable de vouloir couvr ir la réserve sur 

son entière superficie . 

rai sonnable . 

Traiter quelques pet ites zones est  plus 

La première étape , qu ' est le scar i f i age , altèrera sens iblement 

la l i t ière et l ' état des semi s pré-établ i s . C ' est  pourquoi 

l ' ult i l i s ation des chevaux tirant divers out ils  au po ids et à la 

conf igurat ion. adéquats serait  préférable . Par la sui te l ' épandage de la 

chaux ( chaulage ) pourrai t  �tre effectué manuellement . 

Un contrôle de la regénération en HEG et une implantation de 

nouveaux semi s d ' ERS accéléreraient le processus . Le fait d t  éclairc i r  

par l e  haut les s ecteurs visés  , c ' es t-à-di re e n  y sous trayant les HEG de 

forte taille avantagera i t  grandement les j eunes ERS . 
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L ' entretien de ces secteurs devra s ' échelonner sur près d ' une 

décennie et à ce moment une révolut ion complète des ERS s era 

envis ageable . Le diamètre des zones devra néanmo ins être suffi samment 

grand pour ne pas souffr ir  trop rapidement de la présence d ' REG à 

proximi té . 

E )  Evaluat ion du budget 

Durée du proj et : 6 semaines à l ' automne 
Personnel requi s :  
Matér iel : chaux 

gants 
pelles 
locat ion 

4 personnes ( $2 50 . 00/sem . /pers . )  
( selon la superf i c i e )  

d ' un pet i t  tracteur avec remorque 
sc ie mécanique 
bous soles 
s alaires 
avantages soc i aux 
rapport final 
imprévus 
total 

$ 300 . 00 
$ 80 . 00 

RNF 
$ 500 . 00 

RNF 
RNF ou SCF 

$6 000 . 00 
$ 720 . 00 
$ 50 . 00 
$ 765 . 00 
$8 415 . 00 

Note : les semi s d ' ERS pourraient provenir d ' autres secteurs de � 

la réserve où i l s  abondent . 
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Proj et DI-9 

Amél i oration de la compos i t ion de la regénérat ion 

des peuplements feui llus 

A) Cadre du projet 

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

Réserve nati ona�e de faune du cap Tourmente et plus préc i sément dans la 

s tratég ie v i s ant l ' amél i orat ion de l ' état de la végétat ion . 

B )  Objectifs et résultats prévus 

�a nature de la regénérat ion en sous-étage nous donne le 

me illeur indice qui soit  pour déterminer l ' allure du peuplement qui 

succédera à celui déj à en place à mo ins qu ' une perturbat ion ne 

survienne . A ce po int de vue les peuplements feuillus du plateau 

démontrent certaines faibles ses . Il faut y augmenter la proport ion de 

BOJ , d ' ERS , diminuer la proportion HEG et à certains endro its  faire une 

sélect ion des individus à conserver pour obtenir  une s trate arborescente 

forte . 

C )  Activité 

1 )  Vi s i tes sur le terrain pour déterminer les s i tes à trai ter 
2) Plantation et coupe sélective 
3 )  Cartographi e  des secteurs traités 
4) Rapport f i nal 
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D)  Description du proj et 

L ' ut i l i s at i on de la carte de peuplements et des annexes de 

végétat ion sera avantageuse pour déterminer les secteurs à forte dens i té 

arbustive . 

. . Les secteurs présentant des caractéri s t iques idéales pour la 

cro i s s ance du B�J devraient par conséquent recevoir  une bonne quant i té de 

j eunes semi s de cette espèce . Ailleurs le REG en trop forte 

concentrat ion devra être éclairci ou détruit  pour favori ser la cro i s s ance 

des ERS et BOJ déj à établ i s  ou qui seront implantés . 

E )  Evaluation du budget 

Durée du proj et : 20 semaines ( saison de végétat ion )  
Personnel requi s :  4 i ndividus - 1 di recteur ( $250 . 00/sem. ) 

- 3 manoeuvres ( $180 . 00/ s em. ) 
Matériel : sécateurs 

s c ie mécanique 
pelle 
trimoto et remorque 
gants 
boussoles 
s alaires 
avantages soc i aux 
rédaction du rapport 
imprévus 
total 

RNF 
RNF 
RNF 
RNF 

$ 80 . 00 
RNF ou SCF 
$15 800 . 00 
$ 1 896 . 00 
$ 50 . 00 
$ 1 782 . 00 
$19 608 . 00 
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Proj et DI-10 

Entretien des secteurs chabli s  

A )  Cadre du projet 

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

nat ionale de faune du cap Tourmente . 

B )  Obj ectifs et résultats prévus 

L ' entretien des secteurs chabl i s  améliorera les qual i tés du 

sous-étage des peuplements pour la faune en y permettant une l i berté de 

mob i l ité plus grande tout en conservant suffi samment des s i tes propices à 

la nidi f ication et au repos de certaines e spèces . 

Le fait de prévoir  les individus qui s '  affai s seront ou 

d ' ident i fier ceux qui ne sont pas totalement couchés permettra une 

cue i llette d ' un volume i ntéressant apte à servir à plus ieurs fins . 

C )  Act ivi tés 

1) Etude des divers secteurs chabl i s  et établi s sement de la 
méthodologie 

2)  Nettoyage du sous-étage parsemé d ' arbres morts 
3 )  Coupe des individus à chute inévitable 
4 )  Rédaction du rapport f inal et  recommandat ions . 
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D)  Descript ion du proj et 

La manipulat ion des secteurs présentant du chabl i s  devra 

permettre une me illeure ut i l i s ation du mil ieu par des mammifères 

supérieurs comme le sont l ' ours , l ' or ignal et le Cerf de Virg inie . A ce 

po int de vue il faut comprendre ( et cec i est  fac i lement notable lors 

d ' une vis i te sur le terrain)  que certains secteurs ne peuvent être 

ut i l i sés convenablement par toutes les espèces . En fait  la progres s ion 

est  très diffic i le dans certains peuplements ou portions de peuplement et 

y chercher de la nourri ture correspondrait vite à une activité non 

rentable du po int de vue énergétique . 

Il devient donc néces saire de nettoyer les s trates inférieures 

des arbres s ' y  étant affa i s sés . Certes les chabl i s  ne sont pas tous 

aus s i  sévères d ' un endro i t  à un autre . Les fi gures qui suivent proposent 

l ' ident ifi cat i on de zones où le chabl i s  est  sérieux , mai s  seule 

l ' évaluat ion oculaire des intéressés  tranchera définit ivement la 

ques t i on .  Les pes s i ères rouges et di fférentes sect ions de l ' érablière à 

HEG présentent une forte proport ion de chabli s  et comme tel devraient 

être trai tée s . 

Nous proposons de faire des amas ou des empilements avec les 

débri s  pour ne pas les soustraire complètement au mil i eu . L ' idéale 

sera i t  s ans aucun doute de passer les débr i s  au déchiqueteur et d' étendre 
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la mat ière qui  en résultera i t  sur la l i tière forestière . Des l ignes 

dégagées d ' une largeur d ' environ 40m permettrai t une évolut ion aisée des 

an imaux dans ces peuplement s . 

Le fai t de prévo ir  les arbres surannés ou dont les dimens ions 

sont trop importantes pour pouvo ir tenir debout encore longtemps créera 

une banque d ' individus susceptibles d ' être coupé et de cette façon une 

pos s ibilité annuelle pour du boi s  de chauffage . Il sera i t  important de 

placer une équipe spéc i al i s ée pour l ' exécution de ce proj et et le 

personnel de la réserve s aurait rempl ir  par la suite , lorsque les 

trai tements auront été proposés , les fonctions d ' assaini s seur des 

peu'plements présentant du chabl i s . Les secteurs intéressants sont tout 

autant au niveau de piémont que du plateau . 

E )  Evaluat ion du budget 

Durée du proj et : 
Personnel requ i s : 

20 s emaine s  
4 individus - l directeur ( $250 . 00/sem. ) 

- 3 manoeuvres ( $180 . 00/sem. ) 
Matériel : bous soles 

sc ies  mécaniques 
gants 
casques de sécurité 
chaîne à mesurer 
( ut i l i s ation des chevaux et harnais )  
s alaires 
avantages soc i aux 
rapport final 
imprévus 
total 

RNF ou SCF 
RNF 

$ 80 . 00 
SCF 
SCF 

$15 800 . 00 
$ l 896 . 00 
$ 50 . 00 
$ l 782 . 00 
$19 608 . 00 



Annexe l 

Enumérat ion et descript i on des peuplements 

Cl imax cl imac igue 

1 .  Erablière sucri ère à BOJ 

Compo s i t i on :  ERS , BOJ , mo i ns de 2 5� de HEG 

Allium tri cocum ,  Taxus canadens i s  
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Sol bruni sol dystrique dégradé à moder ou podzol humo

ferrique à moder ou à mor 

pH moyen 4 . 2  

Drai nage moyen 

Ut i l i s at i on :  déroulage ( BOJ ) 

à la  l imi te pour product i on sucrière 

Cl imax édaphigues 

1 .  Erabl ière sucrière à HEG 

Compos i t i on :  ERS , moins de 5� de BOJ , plus de 25� de HEG 

Sol bruni sol dystrique dégradé à mor ou podzol 

vér i t able 

pH moyen 

Drainage 

3 . 8  

rapide 



ut i l i s ation :  production sucr i ère 

récréat ion 

traitements par j ardinage 

2 .  Bétulaie j aune à SAB 

Compos ition :  BOJ , SAB , EPR 

Sol brunisol dystrique dégradé à moder ou podzol 

min imal à mor 

pH moyen 3 . 8  

Drainage lent 

Ut i l i s at ion : pâte et papier ( bonne regénération) 

déroulage 

3 .  Hêtraie américaine à ERS 

Compos i t ion : HEG , ERS ( presque monospéc i fique ) 

Sol brun i sol dystrique dégradé ou padzol orthique 

( selon le strade de dégradati on de l ' érablière ) 

pH moyen 3 . 5  

Drainage rapide 

Ut i l i s ation :  récréat ion ( es thétique ) 

faible pour s c i age ( pet i te superfi c i e )  

369 



4 .  Pes s ière à EPR 

Compo s i t ion : EPR , SAB 

Sol mince , peu décomposé rocheux , humus mor 

pH 3 . 8  

Drainage lent à moyen 

Ut i l i s ation :  s c i age 

pâte et papier 

5 .  Pes s ière à EPN 

Compo s i t ion : EPN , SAB 
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Sol mince , humus mor ,  peu décomposé , < régo ou l i tho ) 

pH 3 . 5  

Drainage moyen 

Ut i l i s ation : pâte et papier 

6 .  P inède blanche à PIR 

Compo s i t ion : PIB , PIP , PRU , 'CHR , BOP 

Sol podzol humoferrique orth ique ou l i thique , pierreux 

pH moyen 4 . 2  

Drainage rapide 

Ut i l is ation : sc i age 
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7 .  Erabl ière sucrière à TIA 

Compo s i tion :  ERS . HEG . BOJ . ORA . TIA ,  FRA 

Sol bruni sol sombrique à mull ou bruni sol dys trique 

dégradé à moder 

pH moyen 6 . 0 

Drainage moyen 

ut i l i s at ion : product i on sucr ière 

s c i age 

8 .  Cédri ère occ i dentale à SAB 

Compo s i t ion : THO . SAB . BOP . FRA, FRN 

Sol Organ ique . humi sol recouvert de mor tourbeux . Ca 

pH moyen 5 . 0 - 7 . 0  

Drainage lent à très lent 

Ut i l i s ation :  s c i age 

9 .  Prucheraie de l t es t  

Compos i t i on :  PRU , SAB . BOP 

Sol mince . peu dégradé . rocheux . humus mor 

pH moyen 4 . 5 - 5 . 2  

Drainage rapide à très rapide 

Ut i l i s at i on :  s c i age 



10 . O�aie amér icaine 

Compo s i t ion : ORA , AME , BOP , ERR 

Sol bruni sol presque gleg i fé 

pH moyen 6 . 0  

Drainage lent à très lent 

ut i l i s at i on :  s c i age 

11 . S aulaie fragile 

Compos i t ion : 

Sol 

pH moyen 

Drainage 

ut i l i s at ion : 

SAL , AUR 

gleyso1 

5 . 0 - 6 . 0  

très lent 

nil  

As soc i ations en  trans i t ion 

1 .  Sapinière baumière à BOP 

Compos i t ion : SAB , BOP , EPB , AME 

Sol podzol humo-ferr ique à mor 

pH moyen 4 . 5  

Drainage moyen à lent 

uti l i s ation : pâte et papier 

Peut être c1imac ique mai s  à des lati tudes plus forte s 
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As soc i ations pionni ères 

1 .  Bétulaie blanche 

Compos i t ion : BOP , PET , ORA 

Sol brun i sol dégradé à moder ou à mor 

( selon la perturbat ion )  

pH moyen vari able 

Drainage vari able 

ut i l i s ation : déroulage et placege 

biomass e  

2 .  Peupleraie à PET et/ou à PEG 

Compos i tion : PET , PEG , BOG , SUR 

Sol bruni sol dégradé à moder 

( selon la  perturbation )  

pH moyen var i able 

Drai nage var i able 

,tlt i l i s ation : biomass e  e t  placage 

3 .  Peupleraie  à PEB 

Compos i t ion : PEB , BOP , SAL , AUR 

ou 

Sol bruni sol modérément gley i f i é  

pH moyen 6 . 0  

à mor 
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Dra inage lent à très lent 

Ut i l i s at i on :  biomas se et placage 

4 .  Au1naie  

Campo si  t ton : AUR . FRN 

Sol gleyso1 

pH moyen vari able 

Drainage lent à très lent 

Ut i l i s at ion : n i l  
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ANNEXE 2 

SERES PHYSIOGRAPHIQUES REPRESENTATIVES DE LA RESERVE 



Sère part iel le sur les poinfs .I es pl us élevés, ( au .. dela de tOOO pied.) . 
Région Uèvre - Monl' .. Tremblant·. " : 

TI l l  et autr" daPGt .. 
bie" droiM. ' 

. ', . 
. ' . 

"', 
, " 



1 1  f-\: V) n e  'te � b 

Sère naturelle dans l'ai re cli macique de l '  Érobllire a Bou leau jaune 

L ac BEAUDO I N , Rivière OUTAOUAIS sud • 

Pessière à 
noire ef sphagnum Cèdrière à Rhamnus . 

( Présence de Prucheraies) 

Betu laie à Bouleau 
jaune Sapin Épinet 
rouge. 

Tourbe à Sphaigne Sol hydromorphe 0f1J00ÎqlH! Sol bruniso lique .. ,_, . .  --�.-. 

Pruchemie à Ts ugo . Érablière à Bouleouj:Ule 

Lithosol h umide 1 
"bou lis . Sol bruni!Olique 

Érablière à Hêtre 

Sol bruniS(" 'e 



Sire normol. dans l 'aire climaclque dt l ' ÉrablJh à Boul.au jaune . 
Rivière MA GA NAS 1 PI . 

( Présence d. Bétulaie à Bouleau jaune et thuya) 

:le5liNre à Éplnett. Frblai, 6 Rine noir. Cidrière à Rhamnus Sapinière à dryop Bitulaie li Boul�au jaune , Érablière à Bou-
Érabl ière cl Hêtre. "lOire][-]2'ef Oxa" •• pin et Thuya. Itau jaune. 

Tourbe à Spho" '� Sol hydromorphe Of'- Sol hydromorphe or-- PodtlOl oley dl hori 'oct.oC frais � PodGOf gloy 1!!. Sol brunisolique. Sol brunIS( ,e. 
ganique. ganique. lm B ou C .  1 h or  C. (L G\ Ç-o Yld J �H?I ) 



Sère naturel le partielle dans " aire c limac ique de l' Éra b l ière à Bouleau jaune . 
( S ud-ouest du lac St- PATR ICK )  

Be tulaie il Bou leau jaune 
Sapin- Épinette rouge . 

Podzol qley 1 Brunisol lque gley. 

Érab lière à Bou leau jaune.  

S o l  brunisol iqué.  

Érablière à Hètre avec Bou - Pinède à Pin blanc a vec 
leau jaune . PIn rouge . 

Sol bru nisolique mince. Reoosol Llthosol 
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E )  VARIABLES ABIOTIQUES 



1 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 

3 7 7  

Toute déc i s ion relat ive à u n  quelconque �énagement e t  

impl iquant une modificat ion , une �él i orat ion o u  une manipilation du 

milieu devrait être pri se de façon éclairée en tenant compte des 

caractér i st i ques du s i te visé  et des i nterelat ions entre les compos antes 

biotiques et abiot iques . 

Des recommandat ions quant à la créat ion d ' une banque de données 

caractéri s ant di fférents par�ètres biot iques et abiotiques ont été 

proposées dans le c adre du développement d ' une " recherche des 

connai s s ances de base néces saire à l ' élaborat ion des schémas 

d '  �énagement des réserves nat ionales de faune" , ( Leduc , 1976 ) . Une 

description des par�ètres d ' étude est  présentée à l ' annexe l ,  et ce pour 

chacune des réserves nat ionales de faune de la province de Québec . On y 

retrouve des propo s i t ions pour le Cap Tourmente prenant la forme 

d ' inventaires relat i fs aux eaux , aux forêts et aux terre s . 

De plus les diverses études ont été classées suivant un ordre de 

priorité et celles s e  rattachant aux eaux , dont l ' évaluat ion de la 

qual i té des sédiments , de la qual i té des eaux et du déb i t  des cours 

d ' eau , apparai s sent dans les proj ets urgents à réal i s er .  Il e s t  pos s ible 

d ' y  vo i r " d� . .  pres s ants besoins du côté de l ' analyse des sols . A ce niveau 

des cartes thémat iques préc i s ant la nature des dépôts meubles , le type de 
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sol ( hori zons et humus ) ,  leur drainage , leur pH et enfin un zonage face 

aux ut i l i s at ions potent i elles et aux secteurs présentant un coeff icient 

de dégradat ion élevé serai ent essentielles . 

Les sous-chapitres qui suivent , El et ElI , élaboreront de façon 

plus détaillée ces éléments et tenteront de synthéti �er les étapes à 

suivre sous forme de proj ets et d ' en c alculer les coûts . 
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EI)  ANALYSE HYDROLOGIQUE 
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Proj et EI-1 

Etude hydrologique et sédimento1og ique de quelques 

bas s ins de la Réserve du cap Tourmente 

A) Cadre du projet 

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

nat ionale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  d ' une étape es sent ielle à 

l ' améliorat ion des fac i l i tés d ' entretien des structures aménagées pour la 

s auvag ine ains i qu ' à  la réal i s at i on de nouveaux secteurs aquat iques 

comportant la manipulat ion de cours d ' eaux . Ce proj et est pré-requi s  à 

tout autre qui impl iquera la modificat ion du cours des rui s seaux de la  

Friponne , Pet i t  Sault et Grande Rigole . 

B )  Obj ect ifs 

1 )  Etude et analyse de la problémat ique des dépôts de sédiments 
fins  dans les aménagements de Canards Ill imi té s . 

2 )  Etude e t  analyse du rég ime hydr ique du rui s seau de la 
Friponne pour les fins d ' aménagement de la faune l imicole . 

3 )  Décrire et quant ifier les paramètres hydrologiques des rui s
seaux du Pet i t  Sault , de la Friponne et de la Grande Rigole . 
Ces analyses sont néces s aires pour l ' aménagement rat ionnel 
de la res source et pour la logi st ique des proj ets d ' infras
tructure ( e . g .  réhab i l itat i on des ponts et ponceaux , locali-

s ation de nouveaux étang s . bas s ins , routes etc . ) 
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C) Obj ect i f  1 

1 )  Problémat ique 

Depui s  197 5 , un ensemble de ri goles a été réalisé  sur le 

territoire de la Réserve du cap Tourmente af in de privilégier plus i eurs 

esp�ces de sauvag ine et de fac i l i ter leur observat ion par les v i s i teurs 

de la réserve . Le princ ipale probl�me rel ié à ce syst�me est le dépôt de 

sédiments dans le fond des bas s ins qui occas ionne un envah i s sement par la 

flore aquat ique et semi-aquat ique diminuant l '  attrai t récréat i f  du si te 

et à long terme son eff icac ité face à la faune . Des travaux de dragage 

des r i goles se sont d ' ores et déj à avérés néces s aires af in de restaurer 

le s ite . Ces travaux dispendieux peuvent pos s iblement être espacés dans 

le temps en favori s ant la sédimentation en amont des bas s ins aménagés 

afin de diminuer les déb its  sol ide s  à la charge . D ' autres cons idérations 

concernant l ' approvi s ionnement en sédiments du syst�me hydrolog ique du 

rui s s eau rendront peut-être plaus ibles la pos s ibil ité d ' env i s ager la 

solut ion de cette probl�metique par d ' autres moyens pui sque dans le cas 

où l ' apport en sédiments du Pet i t  Sault n ' es t  pas suff i s ant pour créer de 

tels dépôts ,  l ' hypoth�se de l ' affai s sement des îlots de terrain séparant 

les rigoles sera à cons idérer . La concept ion et la mi se en oeuvre des 

opérat ions permettant cette sédimentat ion contrôlée commandent une 

connai ssance approfondie de plus i eurs param�tres hydrologiques et 

hydrographiques du s ite . Une des opt ions à étudier est  la mi se en place 

d ' un ou de plus ieurs étangs de sédimentat ion de superfi c ie var i able en 
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amont du réseau de bas s ins . Les études et analyses sous-j acentes à ce 

proj et ( ou à des var iantes de ce proj et )  font l ' obj et du premier volet de 

cette propos i t i on .  

2 )  Méthodologie 

a) Connai s s ance des débits  

Afin de connaitre la  capac i té d ' al imentation de rui s seau du 

Pet i t  Sault pour un éventuel système d ' étangs de sédimentat ion , le 

j augeage de la charge do i t  être réal i s é  au moyen de l ' établ i s sement d ' une 

courbe de tarage établ i e  à l ' aide des instruments suivants : 

une échelle l imn imétique 
un moulinet hydrométr ique standard 
un théodol i the 
un niveau 
une mire 
une chaine ( 100 m) 
matériel de bureau ( papier , crayons , matér iel de 

des s i n ,  etc . . .  ) 

La péri ode et la durée d ' échantillonnage nécessaire pour la 

déterminati on de la courbe de tarage sont as soc i ées à la fourchette de 

déb its  étrige-crue dés i rée , la plus grande ampl itude annuelle étant des 

mo i s  d ' avri l  au mo i s  d t  août . Environ 10 à 15 points ( 10-15 v i s i te s  de 

terrai n)  sont néces saires pour établ i r  une courbe exhaustive . 
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b) Connai ss ance des charges solide s  

L ' évolut ion de l a  charge solide ( sédiments e n  suspension d ' un 

réseau hydrographique ) est  réal i sée au moyen d ' échant illons d ' eau 

recuei ll i s  à divers po ints du cours d ' eau . Ces échanti llons sont ensuite 

f iltrés sous press ion afin de collecter sur papier le contenu en 

sédiments totaux . Les proport ions sédiments organiques-inorganiques sont 

ensuite détermi nées par combust i on .  

Les informations i s sues de chacun des échantillons sont ensuite 

appl iquées à 1 t ensemble du sous-bas s i n  hydrographi que afin de connaî tre 

les quant i tés absolues mensuelles et annuelles de la charge solide 

transportée à l ' exutoire dans le réseau de bas s ins aménagés pour le 

c anard . 

suivants :  

Les instruments ut ili sés pour cette déterminat ion sont les 

Système de fi ltrat ion ( du type Millipore ) 
Bouteilles-échant illon ( polypropylène 250 ml ) 
Four à haute combus t ion ( 1  OOOoC )  
Balance de préc i s ion ( ±  O , OOlg . ) 

Les résultats i s sus de ces tests  seront confrontés aux résultats 

empiriques obtenus au moyen de l ' équat ion universelle de perte des sols 

( formule de Wi shme i r ) . 
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c) D i spos i t if et intens i té d ' échant illonnage 

Les échanti llons de qual ité sédimentologique de l ' eau s eront 

récoltés aux po ints A , B , C , D , E  ( voir  f igure 1) afin de quant i fier la 

charge sol ide du réseau tout au long du cheminement de l ' eau dans le 

système . Les po ints A et B permettront d ' observer les charges avant leur 

entrée dans les canaux aménagés , les points C et D rendront disponibles 

des données sur le taux de dépo s i t ion des sédiments dans un des canaux , 

le po int E permettra d ' évaluer la dépos i t ion nette des sédiments dans les 

canaux aménagés . 

Deux échantillons par po ints seront récoltés lors des 10-15 

vi s i tes sur le terrain ( voir  Object i f  l - Connai s s ance des débits ) .  

d)  Perspect ives d ' aménagement 

Les résultats des analyses de débi t et de sédimentolog i e  

permettront de véri fier l a  pert inence et l ' adéquat ion de la mi se e n  place 

d ' étangs d ' appoint pour favori ser la sédimentat ion de la charge sol ide du 

cours d ' eau avant son entrée dans le système de bas s ins . Les valeurs de 

déb i ts mensuels et annuels seront ut i l i sées pour calculer les capac i tés 

et temps de rempli s s age des éventuels réservoirs de sédimentat ion 

proposés < voir  f igure 1 ) . Les valeurs de charge solide et de taux de 

sédimentat ion permettront d ' évaluer les " périodes e spaçant les 

i nterventions de dragage des étangs et des bas s ins aménagés une foi s  les 

installat ions en opération . 
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e )  Opportumité de recherche en aménagement des bas s ins hydrographiques 

pour fin  de product i on de faune avi enne aquatique . 

Le réseau de bas s ins du Cap Tourmente se présente comme un s i te 

privi lég ié de recherche en aménagement physique pour la production 

faunique . Chacun des 32  bas s ins peut en effet être ut ili sé comme un ité 

expér imentale dans le cadre d ' un programme d ' étude de diverses modal i té s  

d ' aménagement des berges de rigoles favori s ant l a  faune avi enne aquatique . 

Les résultats prél iminaires des analyses qualité-quant i té du 

réseau hydrographique du rui s s eau Pet it-Sault permettront pos s iblement 

d ' envisager des études comparative s  de di fférentes opt ions d ' aménagement 

des rigoles aménagées .  Ces di fférentes opt ions peuvent être synthéti sées 

dans le s cénar io suivant : 

3 rigole s : renflouement des berges au moyen de s tructures de 

support de diverses hauteurs . Les bas s ins ayant des profondeurs de 0 , 5 ; 

0 , 7 5 et 1 , 0  m ,  nous suggérons · des s tructures de 0 , 5 ;  0 , 5  et 0 , 75 m pour 

chacun de ces types de bas s ins respectivement . Ces structures de support 

ont pour but la rétent ion des sédiments pouvant être i s sus des berges des 

bas s ins . L ' importance de la quanti té de sédements provenant de cette 

as s ice sera démontrée par les analyses sédimentologiques prél iminai res .  

5 rigoles :  mi se en place de matériel gros s ier non foi s onné à 

la charge de 5 rigoles afi n  d ' évaluer la capac ité de f iltrat ion de 

remblais  de di fférentes dimens ions , permattant la stab i l i s at ion des 

sédiments en suspens ion . 
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10 rigoles :  une section correspondant à environ 10 rigoles 

peut être consacrée à l ' établ i s sement d ' un réseau de méandres .  une 

distribut ion di fférent ielle de la dépos i t ion des sédiments pourrait  

éventuellement permettre un  espacement entre les  périodes de dragage 

supérieur à celui nécessai re actuellement , tout en favori s ant un habi tat 

opt imal pour la nidifi cation de la s auvagine en augmentant le pér imètre 

des l i s ières . 

14 rigoles : d ' un ensembles d ' environ 14 rigoles de diverses 

f d t d ,  1 d b ' t d 900 a' IS
o

, pro on eurs e ang es e erges varl an e l ' effet des 

étangs de sédimentat ion pourra être comparé aux trai tements décrits 

c i-haut ains i qu ' à  des bas s ins soustraits  à l ' influence - des étantgs de 

sédimentat ion . 

Les données et informat ions recue i llies  au moyen du réseau 

d ' échant illonnage des débit s , des niveaux de la nappe et de la 

sédimentolog ie , seront mi ses  en relat ion avec les divers paramètres 

biolog iques et faun iques tels la cro i s s ance de la végétat ion , la 

n idi f ication , les facteurs présence-absence d ' espèces hors de leur aire 

de distribut i on , etc . . .  

L ' effet de ces di vers traitements sera analysé par les 

techniques stat i st iques non-paramétri ques et permettra de qual if i er des 

types écologiques caractéri st iques selon chaque type d ' aménagement des 

berges préconi sé dans le dispo s i t i f  expér imental . 
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L ' hypothèse de l ' affa i s s ement des îlots de terrain séparant les 

différentes rigoles pourraient être déf initivement véri f iée en disposant 

un réseaux de règles portant des graduat ions sur le l i t  des rigoles . Ce 

traitement aurait avantage , pour une précis ion accrûe , à être étendu à 

plusieurs rigoles de di fférentes compart iments et à des distances 

vari ables à part ir de la source d ' entrée d ' eau .  

Chacune de ces suggest i ons demeurent du domaine de 

l ' expérimentat ion et  leurs buts tendent à éluc ider divers phénomènes 

obscurs se rattachant aux aménagements des t inés à la s auvagi ne dans des 

secteurs présentant des caractères sens iblement s imilaires à ceux de la 

Réserve nationale de faune du cap Tourmente . 

D)  Obj ectif  2 et 3 

1 )  Problèmatique 

L ' aménagement de la faune d ' un terr i to i re doi t  être spéc ifique à 

l ' espèce ou groupement privilégi é . Dans le cas de la faune l imicole i l  

importe de pos séder une descript i on détai llée de la phys iographie  du 

réseau hydrographique . De plus , la conna i s s ance de la variabil ité  

temporelle de  certains paramètres , comme le  débi t  et la hauteur de  la 

nappe phréat ique , permet un cho i x  plus j udi c i eux des mesures à prendre 

af in d ' amél iorer le mil i eu phys ique à des f i ns part icul ières d ' allocat ion 

de la ressource . 
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L ' implantat ion d ' un barrage sur la Friponne au niveau de la 

plaine côtière devra permettre , par un j eu des niveaux d ' eau , 

d ' accue i llir  une foule d ' espèces de s auvag ine et en outre de préparer une 

zone apte à soutenir  plus ieurs e spèces l imi coles . 

Cependant l ' aménagement d ' une telle structure affectera 

directement et localement la hauteur de la nappe phréat ique et par 

conséquent les végetaux évoluant en bordure de ce rui s seau . B i en qu ' un 

des effets escomptés soit  la di spar i t ion des plantes herbacées à 

prox imi té du rui s seau créant ains i des rives vaseuses , les végétaux 

supérieurs ne devraient normallement pas en souffrir . 

De plus , certaines manipulat i ons vi s ant les zones périphériques 

de l ' étang à cas tors et des t inée s encore une fo i s  aux e spèces l imicoles , 

ri squent de pertuber grandement cet écosystème s i  l ' approche n ' e s t  guidée 

par l ' étude des caractér i st i ques propres du rui s seau de la Friponne . Le 

proj et d ' aménagement dans ce secteur impl iquerait l ' inondat ion de 

certaines zones par le blocage part iel des exutoires princ ipaux de cet 

étang et induira inévitablement ' une montée de la nappe phréatique aux 

environs immédi ats de l ' étang affectant même quelques 

d ' interprétat ion . 

2 )  Méthodologie 

a) cartographie du système hydrographique 

sentiers 

. Matériel nécessaire : Photographie aérienne 1 :  8000 
Matéri el de bureau ( cartograph i e )  
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L ' analyse des photos aér iennes devra être accompagné d ' une 

sort ie sur le terrain comme complément d ' i nformat ion . 

b)  Connai s s ance des débits  

Matériel néces saire :  même pour l ' obj ectif 1 

Dans ce cas préc i s , l ' étude des débits  sera fai te pour le 

rui s s eau de la Friponne et  la Grande Rigole . 

c )  Connai s s ance des variat i ons de l a  hauteur de l a  nappe phréat igue 

Matériel nécessaire : 

d)  Fréguence d ' échantillonage 

Réseau de puits  d ' observation du niveau 
de la nappe ( nive�u piézométrique ) 

Tuyau de plas tique de 2 , 5  mètres de 
longueur et de 1 , 5  cm de diamètre 

Tarrière de dimens ions équ ivalentes 

Données hebdomadaires di sponibles avant et après la réal i s at ion 

du proj et 10-15 semaine s  total ( installation permanente) .  

e )  Evaluat ion du budget 

Le présent proj et peut faire l ' obj et d ' une exécut ion part i elle 

autant que global mai s  dans ce premier cas l ' ordre préétabli des 
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di fférentes étapes devra être r igoureusement respecté et permettre 

l ' éventuelle réal i s at i on de chacune de celles-c i dans un laps de temps 

déterminé . De plus il requ iert les services d ' un personnel spéc i al i sé et 

en tant que tel ne pourra que consti tuer un contrat extérieur . 

150 échanti llons pour s édimentologie 

Matériel pour courbes de tarage 

20 sorties  sur le terrain 

* La maj orité des appare ils  de mesure sont 

di sponibles à l ' Un ivers i té Laval . 

Photographie aérienne ( di sponible au S . C . F . ) 

- Matériel de cartograph ie 

Trai tement des données 

Production du rapport f inal 

Salaires du technic ien 20 semaines x $250 . 00/ s em .  

Honoraires profes s ionels 6 0  j ours x $100 . 00/j our 
; 

Avantages soc i aux 

Imprévus 

Total ( environ ) 

$ 

$ 

750 . 00 

350 . 00 

$ 1 000 . 00 

$ 5 00 . 00 

$ 700 . 00 

$ 200 . 00 

$5 000 . 00 

$6 000 . 00 

$1 300 . 00 

$1 600 . 00 

$17 , 500 . 00 
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E I I )  Ana l yse pédo l og i que 



Proj et EII-I 

Analyse détaillé des dépôts meubles du 

territoire de la RNF du cap Tourmente 

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

nationale de faune du cap Tourmente . C ' es t  une étape prél iminai re à tout 

proj et pour lequel les c aractér i s t iques du sol auront un rôle direct ou 

indirect à j ouer . Il ne vise  pas vraisemblablement une améliorat ion des 

qual i tés de support du mi l i eu face à la faune mai s  y contribuera 

inévi tablement . 

B )  Objectifs  et résultats 

L ' analyse des dépôts meubles de la réserve const i tue une 

recherche des connai s s ances de base nécessaire s  à l ' élaborat ion d ' une 

foule de stratégies  d ' aménagement . Elle permettra de ne plus agir  à 

l ' aveuglette et une probabi l i té moins élevée de r i sques lors de 

plantat ions . c.Qupes .  travaux de drainage ou toutes autres man ipulat ions 

du mi lieu .  Un zonage face à l ' ut i l i s at ion éventuelle des terres et à la 

sens ibilité à l ' éros ion guidera les entrepri ses future s . 



C )  Act ivités 

1 )  Analyse de la carte de peuplement et d t études antérieures 

2 )  Plan de sondage e t  élaborat ion de la méthodolog i e  

3 )  Echantillonnage ( c arottes )  

4 )  Analyse des divers paramètres 

( ident i f ication ,  profondeur , pH etc . . .  ) 

5 )  Compilat ion des données et cartographie e t  zonage 

6 )  Rapport final 

D) Descript i on du projet 

392 

La réal i s at i on finale d t une carte de sol néce s s i te plusieurs 

étapes toutes aus s i  importantes les unes que les autres . La carte de 

peuplements du proj et relai s 6467 JH7 sera d t un grand secours lors de la 

préparation du plan de sondage . Les s i tes d t  échantillonnage seront 

di stribués de façon à couvrir  le terr i to i re dt une façon uni forme mai s  

malgré tout certains peuplements t vue leur nature , pourront faire l t obj et 

d t un échantillonnage plus pous sé . 

Quelques travaux furent réal i sés auparavant concernant la nature 

des sols du Cap Tourmente . Cependant ils  se l imi tent la plupart du temps 

au sous-sol ou pluoôt à la nature de la roche mère et à une 

clas s i f i cation générale des dépôts ne fai s ant aucunement allus ion à leurs 

propriétés . c itons en exemple l t ouvrage de Mongeon , 1980 t qui pous se à 

fond l t étude des phénomènes et des format ions géomorpholog ique s . 
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L ' analyse des parwmètres suivant s era final i sée pour chaque 

échant illon : 

profondeur du sol 

proximité de la roche mère 

nature et clas s ifi cation du sol et de son humus ( horizons ) 

dens ité 

humidité 

pH 

vitesse de drainage et clas s ification granulométrie 

capac i té d ' échange cathionique ( CEC ) 

Par la suite les cartes suivante s  devront �tre des s inées : 

carte des sols 

carte de zonage de l ' ut ili sat ion actuelle et potentielle 

carte de zonage des secteurs suj ets à l ' éros ion et aux 

gl i s sements ( clas s i fi c at i on )  

I l  sera très i ntéressant de mettre e n  relat ion la carte de 

peuplements forestiers et la carte des sols , non pas uniquement pour en 

t i rer dés conclus ions relatives à des opérat ions mai s  plus exactement 

pour noter l ' étro i te relat ion entre les végétaux et la nature du subs trat 

dans lequel i ls cro i ss ent . 

N .  B .  : L ' analyse des échant illons pourra se faire à la réserve 
et n ' impl iquera pas l ' achat de machineries  coûteuses . 



E )  Evaluation du budj et 

1 )  

2 )  

3 )  

Durée du proj et : 22  semaine s  

Personnel requi s :  4 personnes 

Matériel : 

l di recteur ( $250 . 00/sem .  ) 

3 employés ( $180 . 001 sem.  ) 

2 carott iers 

guide s  de clas s ifi cation des sols 

matériel pour le pH et CEC ( locat ion) 

fiches de terrains 

matériel de cartographie 

s ac s  de transport 

s alaires 

avantages s oc i aux 

rapport f inal 

imprévus 

Total ( envi ron ) 

, 
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SCF 

SCF 

$ 300 . 00 

$ 5 0 . 00 

$ 700 . 00 

SCF 

$10 780 . 00 

$ 1 295 . 00 

$ 50 . 00 

$ 1 320 . 00 

$14 500 . 00 



ANNEXE 1 
IMPLICATION DES DIFFÉRENTES DIRECTIONS DU SGE 

DANS LES RESERVES NATIONALE DE FAUNE 

(J) 
..j.J H 

10 H ::s 
....-l (J) (J) (J) (J) 
1 � :> ..j.J 0 
(J) .r-! (J) I  � (J) 0 

"Cl (J)  "O (J)  (J) "Cl (J)  
l ....-l ....-l S H 

CIl (J) (J) CIl  H CIl ..j.J  
(J) "Cl  'r-! H o.. ::s (J) � 

....-l 1O lO - lO 0 ....-l O 
H ::E:  r.:Q H  U E-I  H U 

EAUX 

Qual i té des sédimants X X 1 2 
Qual i té des eaux : Lac s . étangs 1 3 1 2 

r ivières , tec . . .  
Débi t  des cours d ' eau X 3 1 X 
Rég ime du niveau des eaux X X X 1 
Services d ' interprétat ion 2 1 

FORETS 

Inventaire des peuplements l X 2 X 
Condit ion des peuplements l X 2 X 
Plantat ions , reboi s ement 2 X 2 X 
Contrôle des arbustes X 1 l 1 
prévis i on des chronoséquences 3 1 2 1 
Poteltiels ( évaluati on )  3 X 2 X 
Services d t  interprétat ion 2 1 

TERRES 

Inventaire b iophys ique 1 3 1 2 
Cartographi e  de la phase l 3 1 2 

écologique ( 1 : 10 , 000 ) 
Potentiels ( évaluat ion) 1 X 2 X 
Services d t  interprétation 2 1 

PRIORITÉS 
l .  maj eure 
2 .  haute 
3 .  modéré 
X .  nulle 
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CIl 
10 .r-! 

....-l 0 
1 (Jo 
(J) � 

"Cl 10 
1 H 
CIl � � 
(J) 'r-! 0 1  

....-l m 1O ..j.J  
H P-l  H U)  

X X 
2 3 

X 2 
1 X 

2 X 
2 2 
X X 
X X 
2 3 
2 2 

3 2 
3 2 

3 3 
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Descripti on des besoins 

A) Qual i't:é des s édiments 

Aspects physio-chimique s 
Pos s ibilité s  d ' éros ion 

B )  Qual i té des eaux : lacs . étangs . r ivières . etc . . .  

Inventaire des propr iétés phys ico-chimiques des eaux . 
Besoins : contrôle des succes s ions phytosoc i olog iques dans les 

étangs aménagés . 
eau potable pour le publi c  
potentiel des eaux pour l a  faune ichtyolog ique 
potentiel des eaux pour la production d ' invertébrés 
en relation avec la nutr i t ion de la s auvagine 

C) Déb i t  des cours d ' eau 

Mesure des débits  moyens pour chaque saison .  
Besoins : besoins en eau potable et en réserves pour la 

sécur i té . 
al imentat ion des étangs aménagés .  

D )  Régime du niveau des eaux 

Var i ations annuelles du niveau des eaux du fleuve St-Laurent . 
Côte du niveau d ' exondat ion totale . 
Etude qual i tat ive et quanti tative des inondat ions . 

E)  Services d ' interprétat ion 

F}  Divers 

Points d ' intérêt qui méritent d ' être soul i gnés dans notre 
programme d ' interprétat ion . 

Conseils  relat i fs : au l i t  de la Fr iponne 
aménagements à Dundee 
aménagements à l ' étang de la Grande Ferme 
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FORETS 

A) Inventaire des peuplements 

Besoins : cartographie des peuplements et compos i t ion 

B )  santé des peuplements 

Besoins : Inventaire des maladie spécifiques et des moyens de 
lutte . 
Inventaire des améliorat i ons poss ibles à apporter 
aux conditions écologique s . ( Coupe sélective s , 
plantat ions , etc . .  , ) 

C )  Plantat ions , reboi sement 

Besoins : réal i s ation d ' un arboretum, amél iorat ion des allées 
d ' arbres et des l i s i ères et plantat ion ornementales . 
améliorat ion des forêts ' détruites par i nondat ions 
succe s s ives . 

D)  Contrôle des arbustes 

Besoins : inventaire des moyens d i sponibles pour enrayer la 
regénérat ion l i gneuse dans les champs abandonnés . 

E)  prév i s ion des chronoséguences 

Besoins : conna i s s ance des success ions à venir pour la gestion 
des divers peuplement s . 

F )  Evaluat ion des potent iels 

En relation avec la carte écolog ique de l ' équipe des Terre s . 

G )  Services d ' interprétat ion 

Points d ' intérêts qui mér i tent d ' être soul ignés dans notre 
programme d ' i nterprétation . 



TERRES 

A} Réal i s at i on des cartes écologiques 

Besoins : tous les niveaux de percept ion 
cartographie  au niveau de la phase écologique 
échelle : ( l : lO , OOO ) 

B )  Evaluati on des potentiels 

Besoins : multiples 
travail à partager entre les quatre sections 
suivant les spéc i al i s at i ons 

Exemples :  potentiel pour la récréat ion 
apt i tudes o des sols 
ri sques de châbl i s  et de feux de forêts  
pierro s i té du sol 
drainage 
ri sque de déterri orat ion 

C }  Services d ' interprétat ion 

Po ints d ' intérêt qui méritent d ' être soul i gnés dans notre 
programme d ' i nterprétat ion . 
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F ) D I V ERS 



F 1 

PROPOS I T I ON S  D I V ERSES 

400 



Ce sou s -cha p i t re tentera de ce rne r d i ve rs i tem s su r l ès que l s  

une attent ion pa r t i cu l  i è r.e do iven t êt re concen t rée .  En effe t  pou r l e s  

procha i n s projet s nou s ne fe ron s que des recomma ndat ion s face à ce r ta i ne s  

amé l iorat i on s  qu ' i l  sera i t  bon d ' a pporter  à l a  RN F d u  c a p  Tou rmente . 

Nou s ne fe ron s qu ' u ne brève descr i pt i on des projet s .  

Le s c l au se s  t e l l e  que "Ca d re d u  projet" e t  "Bu dget" ne seront 
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pas d éta i l l ée s  c a r  en fa i t  i l  n e  s ' a g i t  b i en souven t que d e  recomma ndat i on s  

ext ér ieure s  à l ' éva l uat ion des  potent ie l s  d ' aménagemen t s  faun i ques  et  

fo re st ier s .  
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1 )  PROJ ETS 



P'rojet  F I -1 

D i s po s i t ion s spéc ia l es pour l e s  cas spéc iaux 

La venue fortu i te sur  l a  rése rve na t i ona l e  de faune du ca p 

Tou rmente d ' espèce s dont l a  présence e st con s i d érée comme i n ha b i tue l l e  

devr a i t  norma l ement f a i re l ' o bj et d ' une attent i on t oute  pa rt i cu l  i è re .  
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I l  pourra  s ' ag i r  d ' e s pèces de mamm i fère s  ou d ' o i seaux d ont  l a  

présen ce n ' est que pa s sagère e t  fréquen te ou au con t ra i re de l ongue du rée 

ma i s  très  r a re . C i t on s  en exempl e l e  ca s de l a  Chouette cend rée dont un 

cyc l e  encore impa r fa i temen t é l uc idé  règ l e  sa d i st r i but i on et  la  pou s se à 

atte i n d re de s end ro i t s  au s s i é l o i gnés  de son a i re norma l e .  Le ca s se 

présen te auss i pou r  d ' a ut re espèce s  av ienne s d é bordant que l quefo i s  de 

l eu r  a i re de d i s t r i bu t ion . 

Quo i qu ' i l en so i t ,  l ' a t t i tude à pren dre en de te l l e s  s i t u a 

t ion s devr a i t  êt re fon ct ion des  bu t s  d ' une  rése rve nat i ona l e  de fau ne et 

chercher à protége r l es e s pèces faun i que s  et  à con se rver l eu r  hab i ta t . 

Ce rta ines d i s pos i t ion s s péc ia l es amé l iorera ient l e s chances de  su rv ie 

d ' i n d iv i d us fac i l emen t  repér a bl e s  et pou r  l e s que l s  l es fonct i on s  d ' a l  i 

men t a t ion sont rendues  imposs i bl e s pou r d ive r ses  ra i son s .  

Ce ca s semb l e  s ' être produ i t  1 ' h iver  de rn i e r  pou r l a  C houe t te 

cen d rée .  En effet , cer t a i n s  i nd iv i du s ont  été ret rouvés sa n s  v ie a prè s 

que l que s j our s seu l ement . Vue cet te s i tuat ion i l  au ra i t  été prof i t a b l e  



pour  ce s même s i n d iv i d u s  de l eu r  fourn i r  l es a l  i men t s  dont  i l s  on t be so i n  

c l est -à � i re des  pet i t s  rongeu r s .  
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le s coû t s  occa s s ionnés  pou r le  ma i n t i en de l a  sa nté  de ces ind i 

v i d u s  aura ien t  été  re l at i vement  m i n i mes . De pl u s ,  cet te act iv i t é  au ra i t  

pu ê t re con f i ée à u n e  per sonne rat tachée à l a  rése rve . 

Da n s  l e  ca s où un  bu dget n l e st pa s d i s pon i b l e  pou r ce gen re 

d l a ct i v i t é ,  l e s respon sa bl e s  pou r ront fa i re a ppe l  à des i n d iv i d u s  a ya n t  

u n  i n t érêt ma r qué  pour l a  sauvega rde d e  ce type d e  faune , ( CO Q) . 



1 .  DESCR I PT I ON DU PROJET 

Projet F I -2 

En t ret ien des  sent i e r s  

Ce proj et propo sera de s i n t e rvent ion s  qu i a not re av i s  

pou r ra ient amé ] iorer  l e s  sen t i e r s  encore en fonct ion et ceux con s idérés  

comme fe rmés  ( F I -l ) . 

2 .  S ENT I ERS  EN  FONCT I ON 

En ce qu i con cerne ce t ype de sen t i e r s  nou s con s i d é ron s qu l un 

m i n imum d ' ef fort s devra i t  êt re a pporté  a f i n  de nettoyer  ce rta i ne s  zones 
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qu i ne sont  pa s t r è s  e st hét i que s .  En effet ce rta i n s  sent i e r s  on t à l eu r s  

a bord s des rou l eaux d e  broche s rou i l l és ,  d e s  emp i l eme n t s  de  bo i s  en l égère 

décompo s i t ion , des  pa nneaux de con t re pl a qu é s  d i s s imu l és d e r r i è re des a rbre s ,  

etc .  Nou s c royon s d onc qu ' i l  sera i t  n éce s sa i re de  net toyer ces zones  a f i n  

de  rend re les  sen t i e r s  l e  pl u s  propre et nature l  po ss i b l e  ent re aut re s 

ceux de l a  Céd r i è re ,  de l a  Fa l a i se .  

3 .  S ENT I ER S  FERMES 

Les  sen t i e r s ,  d é pendemment de s zones  qu i i l s  t rave rsent ,  de 

meurent  de t rès  beaux s i tes  pou r l a  randonnée et pou rra ient êt re expl o i t és 

d ' avan tag e .  Ce pendant s i  on a déc idé  de l e s  fermer , c l est  qu ' i l  y a  de s 

bonne s ra i son s .  Nous pro po son s quand même de vo i r  à ce que ces même s sen 

t i er s fa ssent l ' o bj et d !\une renatura l i sa t  ion a f i n  d ' é l  im i ner  l e  p l u s  

r a p i demen t pos s i bl e  l es t race s  d e  1 ' u t i l  i sa t ion huma ine . 



fig.l 

LOCAL ISAT ION G ËN ÉRALE DES S ENTIERS À LA R N F"  
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4 .  AUTRES  PRO PO S I T I ON S  

Pouvant pa raît re utop i que , l a  procha ine pro po s i t ion se ra i t  de 

crée r un nouveau sen t ier  qu i d ' une pa rt u t i l  i sera i t  une pa rt ie des 

sent iers fermés et de l ' a u t re fe ra it  connaît re , à l ' a i de  d ' un  pon t de 

corde , l e  merve i l l eux s i t e  que re présen te l a  chu te du ru i s seau de l a  

Fr i ponne ( F I -2 ) . B ien entendu ce secteu r ,  à cau se de l a  forte pente , 

ne peut -êt re access i b l e  à tou s l e s  gen s ma i s  i l  n ' en demeu re pas mo i n s  

maj e stueux . 

Conna i ssan t l e  su ccès qu ' a  l e  pré sen t sent i e r  menant  à l a  

fa l a i se ,  u n  aut re sent ier  pou r ra i t  ê t re con st ru i t  pou r se rend re à un  

s i t e  ( be l vedère) qu i pe rmette ra i t  d ' avo i r  une  vue  g l oba l e  su r l a  RN F 

( F I -3 ) .  

En f i n ce rta i n s  sen t i e r s  dev ra i ent  êt re sou l agés  de que l ques  

l on gue s branches a f i n d ' év i t e r  l e s acc i dent s  et pou r amé l iorer l a  vue 

panoram i que (ex : sent i e r  de l a  c ime et l e s  s i tes  d ' obse rvat i on s  de l a  

c ime) . 
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Proj e t  F I -3 

Amé l iorat i on de l a  déma rcat i on 

des 1 im i t e s  de l a  RNF du ca p Tourmen te 

1 .  D E SCR I PT I ON DU PROJET 

Quo i que mo in s a rdu à décr i re qu 1 à  accom pl ir ce projet con s i ste  

à déf i n i r c l a i remen t pa r une  cou pe d 1 é l a rg i s seme nt l e s  1 im i t es  ( 1  i g nes 

de l ot)  de  l a  Ré serve ( F J -4 ) . B i en en tendu cet te cou pe s l effectue ra en 

m i l  ieu forest i e r  car des 1 im i te s  des ba s se s  terres  son t  b i en d éf i n ie s .  

En e f fet , u n  netto yage de cet te 1 i gne est ind  i s pen sa bl e ca r 

b i en souvent  eette dern ière est d i ff ic i l e  à d i sce rne r ,  autant  pou r  l e s  

gen s qu i t r ava i l l e su r l a  Ré serve que pou r l e s  cha s seu rs  e t  pêcheu rs . 

J ]  va de so i qu 1 un e  me i l l eu re s i g na l i sa t ion démont rant  certa ines  in ter 

d i ct ion s e st à sou ha i t e r . 

En f in ,  de s en ten tes avec l e s  mun i c i pa l  i t é s  et l e s  propr iéta i re s  

de s zon e s  bordant  l a  R N F  devra ient  êt re pr i se s  avant  même d e  débo i ser su r 

une certa ine l a rgeur l a  ] i gne de l ot .  Se l on l e s mun i c i pa l  i t é s  conce rnés 

l a  par t  pouvant êt re cou pée pe·ut être l a  même chez l e s  deux propr i éta i re s  

e n  quest ion et d e s  1 ég i s 1 a t  i on s s t  r i  ctes r é g  i s sent ce s opérat ion s d e  ca 

da stre . 
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1 .  DESCR I PT I ON DU PROJ ET 

Projet  F I -4 

Su rve i l l ance 

En r éa l  ité ce proj et  est pl u tôt  une recomma ndat i on face à 

ce rta i n s  phénomène s que nous a von s perçu au f i l  de nos so rt ies  su r l e  

terra i n . 

En e ffet nou s avons  pu con sta ter  que des gen s se promena ient  en 

"mo tocro s s" d a n s  l es fo rêt s de l a  Ré se rve et que certa i n s  i n d  i ces  ( boite  

avec terre à l ' i n tér ieu r ,  ca rtouches v i de , etc . ) po rtent à cro i re qu ' i l  

y a pêche et cha s se en ce s mêmé�s 1 i eux . 

Nou s  recommandon s donc qu ' u n  c i rcu i t  permettant  un  accè s ra p i de 

so i t  éta b l  i su r l a  1 i gne de l ot a f i n  de déce l e r tous s i gnes de présence 

huma ine pouvant  a l t érer de que l que s  man i è res  que ce so i t  l e  potent i e l  de 

l a  Ré serve . 
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1 .  DESCR I PT I ON DU PROJ ET 

P(}7ojet F I -5 

Aménagemen t de s ru i ne s  

C e  proj et con s i st e  à 1 l em be l  i s sement des  pou rtou r s  d e  l a  ru i ne .  

4 09 

Pou r  atte i nd re ce but nou s recomma ndon s qu l u ne ha i e  so i t  impl a ntée autou r 

de l a  ru ine de  man i ère à b l o que r l l ent rée aux tou r i stes  pou r des  ra i son s 

de sécu r i té .  Pa r l e  fa i t  même cet te ha ie pou rra i t  se rv i r  d l a br i  ou même 

de s i te de n id i f i cat ion à ce rta i n s  o i seaux tout en éta n t  pl u s  est hét i que . 

Cet te même ha ie  po u r ra it  ê t re com posée de Co rnu s sto l on i fera ( COR) . 

I l  va s i en d i re qu l une c lôtu re b l o qua nt  l l a ccè s do i t  ê t re m i se 

en pl ace et pourra êt re d i s s imu l er de rr i è re l a  ha ie . Pou r  con se rve r 

cet te ha ie  l a  pl u s e st hét i que po s s i b l e  i l  faud ra i t  l a  ta i l l e r à tou s l e s  

automne s .  



Projet  F J -6  

Amé l iorat ion du  syst ème éducat i f  

Tenant  compte d u  fa i t  que l e s gu ides  ne peuvent touj ou rs 

subven i r  aux be so i n s tour i st i ques ,  nou s propo son s que certa i n s  phéno

mènes so ien t  ex pl  i qués  pa r panneaux descr i pt i f s .  En  effet , une fou l e  

de gen s vont e t  v iennen t dan s l es sent ier s san s  rema rquer ou même 

comprend re certa i n s phénomènes qu i l eu rs son t donn és  d 'o bserve r .  De 

pl u s  cet te  r é serve e st d ot é  d ' un  r i che pa s sé .  J 1 importe donc , à t i t re 

d ' i nforma t ion , de d i s po se r  des ren se i gnemen t s  su r a f f i che s a f i n  que l e  

v i s i teur  pu i s se i n ter préte r  l e  phénomène devant l e que l  i l  se t rouve 

qu ' i l  so i t  d ' or d re h i stor i que ou natu re l . 

Exemp l e s  d ' a ff iche s :  

-Préc i s ion s  re l a t ives a u  pa s sé d ' un bâ t imen t ou d ' un secteu r ;  

-Eco l og ie d ' une e s pèce an ima l e  ou végéta l e ;  
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-Af f i c he l oca l i sa n t  un s i te , un ha b i tat , une hutte , terr ie r ,  etc . 



4 1 1 

Conc l u s i on 

Tou tes l es st ra tég i e s d ' aménagement  con s i d érée s d a n s  ce 

ra pport  ne sont  pa s nécessa i rement pe r t  i nente s .  I l  se peu t en ou t re que 

ce rta i n s  facte u r s  eu rent  été ou b] i é s  l o rs  de ] ' ana l yse des  g roupes  fau 

n i ques évo l ùant  à l a  réserve nat iona l e  de faune du ca p Tou rmente et 

qu ' a i n s i  que l ques  proj e t s  m i s  de  l ' ava n t  semb l en t  su pe r f l us , i r réa l i sa b l e s ,  

incom pa t i b l e s  ou i ncom pl et s .  I l  faut à ce moment êt re con sc ient d u  fa i t  

que fa ce à l a  pér iode a l l ouée au projet  e t  à l ' ex pér ience en core su pe r 

f ic ie l l e  des d iver s  membre s d u  grou pe ,  de te l l es  l a cune s éta ien t env i sa 

gea b 1 e s .  

Cependant  l e s  obj ect i f s  reche rchés pa r l e  projet fu rent  a t te i n t s  

vo i re même d é passés  e t  seu l e  une sé l ect i on f i na l e  ou u n  réaju stement pa rt i e l  

d e s  t ra i temen t s  propo sés sera nécessa i re .  

Nou s  dés i r on s  f i na l ement a t t i ré l ' a t ten t ion des gest ionna i re s  su r 

l e s po i n t s  su ivan t s .  L ' étude fu t ba sée sur l es obj ect i f s  préc i s  d ' une 

réserve na t iona l e  de faune et en pa rt i cu l  ier su r ceux de l a  rése rve nat i ona l e  

de faune du c a p  Tourmen te . Nou s  croyon s ind i s pen sa b l e  l e  fa i t  de se 1 im i ter 

à ce s bu t s  de façon à ne pas d é roge r  de l ' e s sence même de la  rése rve . 

De pl u s  i l  nou s a ét é donné  tout au l ong  d u  proj et de se r éfére r 

à de s ana l yse s a i n s i qu ' à  de s ét udes a n tér ieures conce rnant l a  rése rve et  

de s que l l e s germen t une fou l e  de pr opo s i t ion s d ont  ce rta i ne s  mé r i tent  qu 10n  

�y a t tarde encore auj ourd ' h u i .  
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Pou r  avo i r  pa rcou ru l e  te rr i to i re de l a  rése rve dan s sa tot a l  i t é  

nou s avon s pu noté l e s  con sé quences d i rectes e t  i nd i rectes de ce rta i nes  

act iv i tés  qu i s ' y  dérou l ent . Le s unes  éta nt  l éga l e s ,  l es aut re s ,  sujettes  

à ré pr ima nde . Nous  con sè i l l on s  pa r le  fa i t  même un  ren forc i s sement des  

me su res  de su rve i l l a nce et  ce  pou r toute la  surface à con s i d é re r .  

Le s membre s  de l ' é qu i pe demeu rent d i s pon i b l e s  et i n t éressé s à 

l a  réa l i sat ion , même pa rt ie l l e ,  de s projets  de cet te étude . Pa r con sé 

quent nou s nou s feron s un immen se pl a i s i r  de jeter pl u s  de l um i è re su r 

d i ve rs po i n t  s ob scu rs  qu i resso r t  i ront de l a  l ecture de ce document . 



BIBLIOGRAPHIE 

Alain , G .  1967 . Ecolog ie du Lièvre d ' Amérique , thèse de maî trise  présenté 
à l ' école des gradués de l ' Univers i té Laval , Québec , 105 p .  

Arsenault , G .  e t  M .  Laperle . 1969 . Pre1iminary management plan Cap Tour
mente Nat ional Wildl i fe area ,  Canadian Wildl i fe Servi ce , Québec 
reg ion , 35 p .  

Ayotte , G .  1971 . Flore des terres bas ses  de la Réserve nat ionale de 
faune du cap-Tourmente , Québec , Service canadien de la faune , 
Rég ion du Québec , 22  p .  

Balser , S . , M .  Dill e t  H .  Nelson . 1968 . Effec t of predator reduction on 
waterfowl nest i ng success , Journal of Wildl i fe Management , vol . 
32 , No 4 ,  p :  669-682 . 

Banfi eld , A . W . F .  197 7 . Les mammi fères du Canada , Musée natina1e des 
sc iences naturelles et les musées nat ionaux du Canada , Pre s s e s  
de l ' u�ivers i té Laval , Québec , 406 p .  

Banvi lle , D .  1973 . Inventaire des o i seaux ni cheurs à la Réserve nat ionale 
de faune du cap Tourmente , Service canadien de la faune , Région 
du Québec , 7 p + annexe . 

Bédard . M . A ,  1973 . ut i l i s ation de l ' hab i tat par la s auvagine à la 
Réserve nat ionale de faune du cap Tourmente , Service canadien de 
la faune , Rég i on du Québec , 5 2  p .  

B ider , J . R .  1961 . An eco10g i c al study o f  the hare , Lepus americanus , 
Can o Jour . Zool . 39 , p 81 à 103 . 

Bolduc , D .  1983 . Inventaire de l ' avi faune de la bande arbust ive des 
champs de cap Tourmente , Service canadien de la faune , Région du 
Québec , 22 p .  

Bou1 i ane , P .  1971 . Inventai re forest ier , Service canadien de la faune , 
Rég ion du Québec , 20 p .  

Bourget , A .  et Al . 1976 . Description des zones sens ibles pour les o i seaux 
migrateurs au Québec incluant la Baie James , Service c anadien de 
la faune , Rég i on du Québec , 198 p .  

Brousseau ,  P .  1981 . Distribut ion et abondance des oi seaux de rivages le 
long du St-Laurent , section Cornwall-La Pocat i ère , Service 
canadien de la faune , Rég i on du Québec , 132 p .  



Cant i n ,  M .  1971 . Etudes prél iminaires de la Bécas se D ' Amérique 
( Philohela minor ) au cap Tourmente , Service canadien de la faune , 
Rég ion du Québec , 143 p .  

Cant in , M.  et P .  Blai s .  197 7 . Intérêt flor i s t ique et orni thologique de 
la port ion oues t  des Iles de Bouchervri lle , Direction régionale 
de la faune , 70 p .  

Cant i n ,  M .  et 1 .  Ringuet . 1978 . Les o i seaux des Iles de Contrecoeur , 
Service canadien de la faune , Rég i on du Québec , 47  p .  

Carrier , D .  1971 . Distribution des pet i ts mammi fères en fonct ion de la 
végétat ion dans la forêt Montmorency , thèse de maî tri se , 
Univers i té Laval , Québec , 111 p .  

Cayouette , R .  1978 . Nicho i rs d ' o i seaux , Soc i été zoolog ique de Québec , 
Charlesbourg , Québec , 36 p .  

Chapdelaine , G .  -1974 . Ut i l i s ation par la s auvag ine de l ' étang aux s ar
celles _et  de l ' étang Fraser ( Réserve Dundee ) ,  Service canadien 
de la  faune , Rég i on du Québec , 23 p .  

Claude , G .  1980 . La flore vasculaire du Cap Tourmente , comté Charlevo i x ,  
vol . l e t  II , Département des sc iences biologique s , Univers ité 
de Montréal , 247 p + annexe s . 

Cortr ight , F .  H .  1962 . The ducks , geese and swans of North Amer i c a ,  The 
Stack pot company Harri sburgh , Pennsylvania and wi ldl i fe 
management ins t i tution , Washington . D . C .  ( lot ed) 476  p .  

Crowea , D .  1978 . La culture du pommier dans l ' es t  du Canada , Agr iculture 
Canada , 58 p .  

Dav i d ,  N .  1980 . Etat et di s tribut ion des oi seaux du Québec méridional , 
Cahier d ' orni thologie victor Gaborault no 3 ,  Club des orni tholo
gues du Québec , 213 p .  

De Repent i gny , L . G .  1976 . Couvert et nourr i ture pour les o i seaux , 
Service canadien de la faune , Rég ion du Québec , 47  p .  

De Repent i gny , L . G .  e t  1 .  Ringuet . 1982 . Un profi l  des réserves nat iona
les de faune au Québec , Service canadien de la faune , Rég ion du 
Québec , 7 9  p .  

Démarai s ,  Y .  1953 . Extens ions d ' aires et additions à la flore aquat ique 
du Québec , Nat . can . vol . LXXX , nos 6 et 7 ,  p .  161 à 175 . 



Doran , M . A .  1978 . Etude écologique de la végétation et de son ut i l i s a
t i on par la Grande Oie blanche ( Anser caerules cens atlant icus ) 
dans �e marai s intert idal de la RNF de cap tourmente , Québec , 
Service canadien de là faune , Région du Québec , 45 p + annexe . 

Doz i er , H . L .  Est iming muskrat populations by house counts , Thirteeth 
North Ameri can Wildl i fe Conference ,  p 3 7 2  à 392 . 

Dumont , J . M .  1978 . Notes du cours de dendrométrie , Univers ité Laval . 

F i sette , F .  1971 . Facteurs affectant la di spers ion de la Grande Oie 
blanche (Anser hyperborea atlantica)  dans le marécage de Cap 
Tourmente . Service canadien de la  faune , Région du Québec , 15 p .  

Fort i n ,  L . , J . P .  Savard et C .  Aubert . 1978 . Etudes des populat ions d ' oi
seaux de la rég ion de Québec , cahier d ' orni thologi e  Victor 
Gaborault No . 2 ,  Club des orni thologues du Québec , 201 p .  

Gauhier , Y et M .  Lepage . 1976 . Ut ili s at i on des berges de la région de 
Montré�l par les goélands et les échas s iers Min .  du Touri sme de 
la Chas se et de la Pêche , Service de l ' aménagement de la faune , 
Québec , 6 2  p .  

Gendron , J . C .  et J . M .  Bergeron . 1974 . Comparai son de quatre méthodes 
stat i s t iques pour estimer le niveaux de populat ion du Lièvres 
d ' Amérique , ( Lepus americanus ) ,  Can o Jour . Zool . vol . 53 , p .  6 5 7  
à 660 . 

Gerstenberg , R . H .  1972 . Habi tat ut i l i zat ion by winter ing and migrat i ng , 
Shoreb ird on humboldt Bay Cal i forn i a ,  i n  Shoreb irds in Marine 

Envi ronments , by Frank A .  P i telka ed . Berkeley , Cali forni a ,  
Museum o f  Vert ibrate Zoology , Univer s i ty o f  Cali forn i a ,  p 33-40 . 

Gi roux , J . F .  1974 . Observat ion de la s auvag ine à la Réserve nationale de 
faune du cap Tourmente , Québec , Service canadien de la faune , 
Région du Québec , 2 7  p .  

Godfrey , W . E .  1967 . Les o i seaux du Canada , Musée nat ional du Canada , 
Ottawa , bull no . 203 , 506 p .  

Grandtner , M . M .  1980 . Ecologie des forêts du Québec , Faculté de 
foresterie et géodé s i e , 143 p .  

Grégo ire , L . , G .  Moreau et J .  Huot . 1983 . Effets de la coupe fores t ière 
sur la faune aquat ique et terrestre , Centre de recherche sur 
l ' eau ,  Univers ité Laval , Québec , 113 p .  



Groupe de Travai l  pour la  protection des habi tats ( he ) . 1983 . La protec
t i on des habi tats fauniques qu Québec , Min .  du Loi s ir de la 
Chas se et de la Pêche , Direct ion générale de la faune . 256 p + 
annexe s . 

Guay . G .  1983 . Inventaire et description des communautés avi ennes 
fréquentant le territoire du Parc national de la Mauri c i e , 
Environnement Ill imi té . 123 p + annexe . 

Hardy , H .  1981 . Note de cours d ' entomologie forestière # FOR-16649 . 
Univers i té Laval . Faculté de foresterie . 

Hill . M.  1973 . Etude de la cro i s s ance de Sc irpus americanus à Cap 
Tourmente , Ste-Anne de Beaupré et Montmorency . ( évaluation des 
di fférents paramètres formant les maréc ages intert idaux . Service 
canadien de la faune , Région du Québec . 71  p .  

Huot . J .  1982 . Note de cours en aménagement de la faune terre s tre . 
BIO-10062 . Département de b iolog ie , Univers i té Laval . Québec . 

Johnsgard . P . A .  195 5 . The relat ion of water level and vegetat ional change 
to ayi an populations parti cularly waterfowl . the state college 
of Washington , 166 p .  

Kadlex . J .  1971 . Effect s  of introduc ing fones and racoons on Herrint 
gull coloni es , Jour . of Wildl i fe Management . vol . 35 , no . 4 
p .  625-635 . 

Labonté . S .  1978 . Rapport sur la bécas se au Cap Tourmente . Service c ana� 
dien de la faune . Région du Québec . 8 p .  

Labonté . S .  1981 . Rapport technique concernant les divers plans d ' eau 
aménagés à la Réserve nat i onale de faune du cap Tourmente , 
Service de la faune , Rég i on du Québec .  18 p .  

Lacoursière . E .  1969 . Etude de la végétation riparienne entre Ste-Fami lle 
et la Pointe Argentenaye à l ' Ile d ' Orléans . Faculté de 
foresterie et de Géodés ie . Univers i té Laval . Québec . 150 p .  

Laflamme , G .  1983 . Le nodule noi r  du ceri s ier , Centre de recherche 
forestière des Laurent ides , Min i s tère des Approvi s ionnements et  
Services Canada . 4 p .  

Lafond , A .  et G .  Ladouceur , 1981 . Note du cours d ' écolog ie foresti ère 
appl iquée . Les groupements fore s tiers de la province de 
Québec , Un ivers i té Laval . Québec , 179  p .  

Lafond , P .  1981 . Notes de cours d ' aménagement fores t ier Univers i té Laval 
Québec: . 



Lal iberté , M .  et G .  Tremblay . 1983 . Aménagement des marais côt iers à la 
RNF du cap Tourmente , proj et relai s ,  Service canadien de la 
faune , Rég ion du Québec , 56  p .  

Lamoureux , J . P .  et R .  Zarnovican .  1973 . Etude de la b i omas se ( Cap Tour
mente ) ,  Service canadien de la faune , Région du Québec , 15 p .  

Lang Boyer , M .  1975 . Inventaire des o i s eaux nicheurs à la Réserve 
nat ionale de la faune du cap Tourmente , Service canadien de la 
faune , Rég ion du Québec , 2 5  p .  

Le Blanc , A .  1973 . Contribut ion à l ' étude de l ' écologie du lièvre ( Lepus 
amer icanus ) dans la  rég ion de Québec , Univers i té Laval , Québec , 
65  p .  

Leduc , A .  1976 . Recherche des connai s s ances de base néces s aire s  à l ' éla
borat ion des schémas d ' aménagement des réserves nat ionales de 
faune correspondance , dos s ier 9275  35  D ,  vol . 1 .  

Légaré . C .  et A �  Boulanger .  1983 . Aménagement des aulnaies proj et relais  
6040 JH2 , Service canadien de la faune , Région du Québec , 20 p .  

Lehoux , D .  1981 . Aménagement pour la s auvagine des bas s ins hydroélectri
que du complexe la Grande . Service canadien de la faune , Rég ion 
du Québec , 40 p .  

Lehoux , D .  et A .  Bouget . 1980 . Effet du pâturage sur la faune et la 
flore du marai s côt i er de la RNF du cap Tourmente , Service 
canadien de la faune , Région du Québec , 47  p .  

Lemieux , S .  1974 . Etude de la dens i té du Sc irpus americanus sur les 
battures de Cap Tourmente , Service canadien de la faune , Rég ion 
du Québec , 71 p .  

Lemi eux , S .  197 5 . Les o i seaux de Cap Tourmente 2é propo s i t ion , Service 
canadien de la faune , Rég ion du Québec , 306 p .  

Lemieux , S .  197 7 . Phytosoc iologi e  des rigoles aménagées de la Pet i te 
Ferme à la RNF du c ap Tourmente , Service canadien de la faune , 
Région du Québec ,  84 p .  

Lemi eux , S .  1978 . Aménagement d ' étangs à la Réserve nat ionale de faune 
du cap Tourmente par Canards Ill imi té s , Service canadien de la 
faune , Régi on du Québec , 10 p .  



Lemieux , S .  1978 . Les oi seaux de la RNF du cap Tourmente , Québec , Nat . 
Can o no 105 , p 1 7 7  à 193 . 

Lemieux , S . , D .  Bureau et L . G .  De Repentigny , 1976 . Plan d ' aménagement 
de cap Tourmente , Service canadien de la faune , Région du 
Québec , 298 p .  

Levas seur , J . M .  197 5 . Rapport d ' inventaire sur l a  loutre , le lynx , le 
renard et le loup ( lé part i e ) , Soc iété de développement de la 
Baie James , 23 p .  

Levas seur , J . M .  197 5 . Rapport d ' i nventaire sur l a  loutre , le lynx , le 
renard et le loup ( 2é part i e ) , Soc iété de développement de la 
Baie James , 139 p + annexe s . 

Léveillé , P .  1973 . La Bécasse  d ' Amérique ( Philohela minor) au cap Tour
mente : populat ion et comportement , Service canadien de la faune , 
Rég ion du Québec , 29 p .  

Lort ie , M .  1979 . Arbres ,  forêt s  et perturbat ions naturelles au Québec , 
Les Presses  de l ' Un ivers i té Laval , Québec , 172  p .  

Marie-Vi ctorin . 1964 . Flore laurentienne , Les Presses  de l ' Univers i té 
de Montréal , 2é édi t i on , 925  p .  

Mart in , A :" ,  H .  Zim e t  A .  Nelson . 1951 . American Wildli fe and plants .  A 
guide to wildli fe food habi ts , Dover publicat i ons Inc . New York,  
500 p .  

Melançon , M .  e t  J . L .  Lethiecq . 1982 . Aménagement des marais côt i ers pour 
l ' oie  blanche au Cap Tourmente , i nventaire de la végétat ion des 
secteurs B , D , F  ( été 1981 ) , Direct ion générale des Terres , 
Services canadien de la faune , Région du Québec , 18 p .  

Min i s tère des Terres et Forêts . 197 5 . "  Cahier :  Normes d ' inventaire fores
t ier , gouvernement du Québec , 625 p .  

Mi n i s tère du Touri sme de l a  Chas se et de la Pêche , 1976 . Les lièvres et 
les lapins , brochure no 10 , Faune du Québec , 8 p .  

Mongeon , M .  1974 . Mi se en valeur du secteur forest ier , Cap Tourmente , 
28 p .  

Mongeon , M .  1980 . Guide d ' interprétat ion géomorphologique de la Réserve 
nat ionale de la faune du cap Tourmente , Mém pour Bacc . Départ . 
de géograph ie Univers i té Laval , 6 7  p .  

Paquet , G .  1982 . Comment restaurer un pet i t  cours d ' eau altéré par une 
coupeforesti ère , Min .  du Loi s i r  de la Chass e  et de la Pêche , 
Direction de la faune , 12 p .  



Paquet , G .  1982 . Guide d ' améliorat ion , de construction et de restaura
t i on d ' abr i s  pour les po i s sons dans les pet its  cours d ' eau ,  Min .  
du Lo i s i r de la Chas se et de la Pêche , Direct ion générale de la 
faune , 69 p .  

Paquet ,  G .  1983 . Techniques de construction de seuils  pour les pet i ts 
cours d ' eau , Min . du Lo i s ir de la Chas se et de la Pêche , 
Direction générale de la faune , 44 p .  

Parent , R .  1974 . Enquête sur le piégeage du Rat musqué dans le couloir  
fleuvi al entre Montréal et le  lac St-pierre , Min .  du Touri sme de 
la Chas se et de la Pêche , 62 p .  

Parrot ,  L .  1983 . Rapport de recherche sur l ' état de la population d ' Ulmus 
americana L. et de la lutte contre la maladie de l ' orme à la 
Réserve nat ionale de la  faune au cap Tourmente , Québec , 16 p .  

Parrot , L .  1984 . Rapport de recherche sur l ' état de l a  populati on d ' Ulmus 
americana L. et de la lutte contre la maladie de l ' orme à la 
Réserve nationale de la faune , au cap Ipurmente , Québec , 5 p .  

Pinard , C .  1982 . ECOlog i e  de la  bande arbust ive dans les champs de cap 
Tourmente , Service canadien de la faune , Régi on du Québec , 69 p .  

Poi r i er , G .  1982 . Notes du cours "Mammi fères Ift , TeChnique du mil i eu 
naturel , Cégep de st-Fél ic ien . 

Potvin , F .  197 2 .  L ' aménagement intégré de la faune et de la forêt du 
Québec , Normes générales , Faune du Québec , Bull . no 16 , Min . du 
Touri sme de la Chas se et de la Pêche , Québec , 47  p .  

Potvin ,  F .  1978 . L ' inventaire du brout : revue des méthodes et description 
de deux teChniques , Min .  du Touri sme de la Chas se et de la 
P�che , Direction générale de la faune , Québec , 88 p .  

Proj et relai s  6052 JM7 , 1983 . Etude sur le Merle bleu < S i al i a  s i ali s )  
dans le comté de Portneuf vol I ,  Service canadien de l a  faune , 
Région du Québec , 118 p .  

Proulx , N .  1973 . Etude sur la s auvag i ne :  îles de Grâce , î le Lapi erre , île 
à l ' aigle , baie St-Françoi s , bai� Maskinongé , canal de 
Beauharno i s , baie de Carillon , baie des Se i gneurs , î le s  
Carillon , î le au Fo i n ,  î le s  Pelées , Service des études et 
i nventai res bio-phys iques , Québec , 228 p .  



Quesnel . J .  et G .  Chapdelaine . 197 2 .  Plan d ' aménagement des marécages 
pour la s auvag ine le long de la rivière des Outaouais ( entre 
Hull et Carillon ) , Service des études et i nventaires 
bio-phys iques , Québec , 243 p .  

Reed , A .  1981 . Caractér i s t iques de la chasse à la Grande Oie blanche , 
Service canadien de la faune , Rég ion du Québec , 16 p .  

Rochette , G .  1971 . Etudes préliminaires de invertébrés ,  Service canadien 
de la faune , 36 p .  

Scott , W . B .  et E . J .  Cros sman . 1974 . Po i s sons d ' eau douce du Canada, 
Bull . 184 , off ice des recherches sur les pêcheries du Canada , 
Min .  des l ' environnement , Service des pêches et sciences de la 
mer , Ottawa , 1026 p .  

Serodes , J . B . , J . P .  Trades et J .  Deschênes . 1983 . Etude de la dynamique 
sédimentaire et du pouvo ir  de transformat ion des zones 
intertidales de l ' estuaire moyen du Saint-Laurent . Cas de 
l ' estran de la po inte aux Prêtres ( Batture du Cap Tourmente) , 
Direct ion générales des eaux intérieurs , Région du Québec , 81 p .  

Service Canadien de la Faune . 1978 . Le cas tor , la faune de l ' arr ière 
pays , Environnement Canada . 

Service canadien de la faune . 1978 . Le Rat musqué , la faune de l ' arrière 
pays , Environnement Canada . 

Service canadien de la faune , 197 9 . Le Raton laveur , la faune de 
l ' arr ière pays , Environnement Canada . 

Service canadien de la faune , uni ted States Fisk and wi ldl ife Servi ce et 
la sect ion technique de l ' Atlant i c  Flyway counc il ( comité : Oie  
blanche , Bernache cravant , Cygnes ) .  198 1 .  Un plan d ' aménagement 
de la Grande Oie  blanche , 68 p .  

She1don , W . G .  1967 . The book of the American woodcock the Univers i ty of 
Mas sachusetts , Press  Amherst , 227 p .  

Sugden , L . G .  1964 . Food and Food Energy requirements of wi1d duck l ings , 
S . N . , 27  p .  

Sugden , L . G .  196 5 . Food and Food Energy requ irements of young duck 
lings , S . N .  S . L .  

Sugden , L . G .  1968 . The Diets and energy requirements o f  some wi 1d 
duckl i ngs , Edmonton , 23 p .  



Swanson , G . A .  et M . I .  Meyer . 1973 . The role of invertebrate in the 
feeding ecology of Anat inae duri ng the breeding season i n  
Waterfowl hab i t  management sympos ium, Moncton , New Brunswick , p 
144-176 

Terres , J . K .  1956 . The Audubon Soc iety encyclopedia of North American 
B i rds , American Museum of Natura Hi s tory , New York , 1109 p .  

Traversy , N .  197 6 . Etude de l ' hab i tat du Castor à la Baie James , II-Les 
rui s seaux , Min .  du Touri sme de la Chas se et de la Pêche , Québec , 
2 5  p .  

Tremblay , J .  1993 . Evaluation des conséquences de la lutte contre la 
maladie hollandai se de l ' orme sur le s colyte i ndi gène dans la 
rég ion de Québec , 9 p .  

Troudes , J . P . , J . B .  Serodes et B .  Edouard . 1983 . Etude des mécani smes 
sédimentologiques des zones i ntert idales de l ' estuaire moyen du 
Saint-Laurent . Cas de la batture de la Po i nte aux Prêtres 
( Battu�e de Cap Tourmente ) , Direct ion générale des eaux 
i ntérieures , Région du Québec ,  69 p .  + annexes . 

Urban , D .  1970 . Racoon populat ions , movement patterns on a managed 
waterfowl March , Jour . of wildli fe management , vol .  34 , no 2 ,  
p .  3 7 2-382 . 

Van Dij k ,  B .  1981 . Managing the coastal marsh of Cap Tourmente NWA for 
feeding geese Reviews and proposaIs , Canadi an wildlife Servi ce , 
Québec reg ion . 

Vézina ,  P . E .  1980 . Notes du cours de sylviculture appl iquée , Univers ité 
Laval , Québec . 

Véz ina,  P . E .  et M .  Roberge . 1981 . Comment aménager nos forêts , Les 
Presses de l ' Univers i té Laval , Québec , 266 p .  

Wildl i fe Soc i ety . 1969 . wi ldli fe management techniques , ed . Robert H .  
Giles , 3e edi t . Washington , 633 p .  

Woodcock sympos ium. 197 7 . Proceedings of the s ixth Woodcock sympos ium,  
held at  Frederi cton , New Brunswi ck,  October 4 , 5 ,  and 6 ,  198  p .  



Annexe F i na l e  

L i ste des  Proj e t s  

A I ) Aména gement de l a  Grande O i e  b l a nche 

A I - 1 I nven ta i re de po pu l at i on . 

A I -2 I nventa i re du ma ra i s  à sc r i pe .  

A I -3 Ana l yse de l a  qua l i t é  de l ' eau des r i go l e s  des zone s 
dest i née s au  pâtu rage . 

A I -4 Prépa rat i on de nouveaux s i t e s  de pâ t u rage . 

A I  -5 En t re t ien  des pâ t u rage s .  

A I -6 Etude de l ' e f f icac i t é  du  brû l age ut i l  i sé comme méthode 
de contrô l e de l a  végétat ion sur l ' hyd rol  i ttora l su pé 
r ieu r .  

A I -7 En t ret  ien de s ba nde s  de te r ra i n  s i tu ée s  en t re l e s pâ 
t u rages et l ' h yd ro l  i t tora l i n fér ieu r .  

A i l )  Aménagemen t de l a  sauvag i ne 

A i l -1  

A I I -2 

A I I -3 

A I I -4 

A I I -5 

Al ) -6 

A I ) -7 

A I I -8 

A I I -9 

A I I -1 0  

A i l -1 1 

M i se en pl a ce de n i cho i r s  de Ca na rd hu ppé . 

Eva l uat ion de l a  den s i t é de préda teu r et  de l eu rs e ffet s  
su r l e s  secteu r s  aménagés  po u r  l a  sauvag i n e .  

Con trôl e des  prédateur s .  

I nventa i re des cou pl e s  re producteu r s  e t  des  couvée s .  

I nventa i re de l a  qua I  i t é  de l a  nou r r i tu re e t  d u  couve rt 
d i s pon i b l e s au ca p Tou rmen te . 

Amé l i ora t ion de l a  compo s i t ion végéta l e  de s sect eu r s  
aménagés  pou r l a  sauvag ine . 

C réa t ion d 'ouve rtures  t ran sve r sa l e s  et  a l te rnes d a n s  l es 
r i go l e s  à l � est  de l a  Pet i te Fe rme . 

C �éat iQri d ' un étang d� séd imenta t ion . 

Compa rt imen tage ' de s  r i go l es de  l ' aménagement  à l ' est  de 
l a  Pet i te Ferme . 

Amé l iora t ion de l ' ef fet de bordure par remb l a i s et d é bl a i s 
su r l es r igo l e s  aménagée s  à l ' e st de  l a  Pet i te  Ferme . 

Aménagement d ' un nouve l étang s u r  l ' hyd rol  i ttora l s u pér ieu r .  
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A l l i ) Aménagement des  o i seaux de r ivage 

A l l i -l ' I nven ta i re de s o i seaux 1 i m i co 1 e s .  

AI I I -2 Amé l iorat i on des secteu rs  prop i ces  aux 0 i seaux l im i co l e s .  

A I I I -3 Ext en s ion des  su rfaces pro p i ce s  aux o i seaux 1 im i co 1 e s .  

A I V ) Aménagement des o i seaux fore st i e r s  

A I V -l 

A I V -2 

A I V -3 

A I V -4 

A I V -5 

A I V -6 

A I V -y 

I nventa i re de s o i seaux n i cheu r s .  

Amé l iorat  ion d e  l a  compos i t  
'
i on des bandes a r bust ives de  

la  pl a i ne côt i è re et de  la  bordure de s bo i sé s .  

Amé 1 iorat ion o u  i n t roduct i on d ' une bande d ' a r bre et 
d ' a r bu stes  de cha que côt é  de  l a  vo ie fe r rée . 

C r éat i on d ' un  s ite  d ' a l  imenta t ion . 

Accé l érat ion du  proce s su s de success ion su r l ' ext rême e st 
de l ' h yd ro 1  i t tora 1 su pér ieur et pl a n tat ion en ba nde de s 
zone s natu re l l e s .  

Ext en s ion d u  verger prè s d e  l a  Grande Ferme . 

P l antat ion d ' a rbu ste s l e  l ong  des r i go l e s  aménagées pou r 
l a  sauvag ine . 

AV ) Aménagement de 1 a Béca s se d l  Amé r i que 

AV - 1  1 nven ta  i re de la po pu l a t  i on de 1 a Béca s se d l  Amér i que .  

AV -2 Amé l iorat i on et  en t ret ien des ouverture s  pou r l a  Béca sse 
d '  Amé r i que . 

AV I )  Aménagement du  Mer l e  b l eu à po i t r ine rouge 

AV ( -1 M i se en pl a ce de n i cho i r s  à Mer l e  b l eu . 

AV I l ) Aména gemen t des  0 i seaux de  pro ie . 

AV 1 1 -1 I nventa i re de s r a pace s  n i chant su r l e  terr i to i re de l a  
ré serve . 
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B I )  Aménagement du L i èvre d ' Amé r i que 

B I -1 I nven ta i re de l a  popu l at i on du  ] i èvre d ' Amé r i que . 

B I I )  Aménagement  d u  Ca stor -

B I l  -1  C r éat ion de s i t e s  d ' a l  imen tat ion pou r  l e  casto r .  

B i l l ) Aména gement du  Rat  mu s qu é  

B i l l  -1  I nven ta i re des  huttes  e t  t e r r l e r s  du  Ra t mu s qué . 

B I  V )  Aménagement dé s aut rés marimri fère s  

B I V -1 

B I V -2 

Et u de des  po pu l at ion s  de pe t i t s  mamm i fè re s .  

Aménagement  d ' î 1 ot s  con i fères  dans  l es peu p l emen t s  
feu i 1 1  u s .  

C I ) Aména gemen t d e  l ' omb1 e d é  fonta ine 

C I -l I nventa i re et aménagement  de l ' omb 1 e  de fonta ine . 

D I )  Aménagemént des  a s soc iat ion s végéta l e s  

0 1 -1 E st ima t ion des  vo l ume s l i gneux et de 1 1 a ccro i s sement 
annue l  moyen des  peu p l ement s .  

0 1 -2 I nven ta i r e  des ma l ad ies  e t  r avageu r s  forest i er s .  

D I -3 Cont rô l e  d u  nodu l e  no i r  du ce r i s ie r . 

D I -4 Lut te cont re l a  ma l ad ie  ho l l anda i se de  1 l orme . 

0 1 -5 Protect i on contre les incen d  i es  fore st ier s .  

D I  -6 Eva l uat ion des sère s c hrono l og i ques .  

0 1 -7 Créat ion de nouve l l e s  pl a n ta t i on s .  

0 1 -8 Con trô le de l a  dégrada t i on de l ' éra b1 i ère . 
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D I  -9 

D I  -1 0 

Amé l iora t ion de l a  compos i t ion de l a  regénérat i on des 
peu pl emen t s  feu i l l u s .  

En t ret ien des  secteu r s  cha b l  i s .  

E l ) Ana l yse h yd ro l og i que 

E I -1 Et u de h yd ro l og i que et séd imento l og i que de que l que s ba s s i n s  
d e  l a  Ré serve du  ca p Tou rmen te . 

E l  1 ) Ana 1 yse pédo l og i que 

E l  1 -1 Ana l yse d éta i l l ée de s dépôt s meu b l e s  du  te r r i to i re de l a  
RN F d u  ca p Tou rmente . 

F I ) Propos i t ion s d iver se s  

F I -1 D i s po s i t i on s  s péc ia l e s pou r  l e s ca s s péc iaux .  

F I -2 Ent ret ien de s sen t ier s .  

F I -3 Amé l iora t ion de l a  déma rcat ion des 1 i m i t e s  de l a  RN F du  
ca p Tou rmen t e .  

F I -4 Su rve i l l a nce . 

F I -5 Aménagement  des  ru i ne s .  

F I -6 Amé l iorat ion du  système édu cat i f .  
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ANN EXE F I NALE 

LISTE DES ABREVIATIONS DES ESPECES D ' ARBRES ET D ' ARBUSTES 

AME : Amélanchier sp  

AUR : Aulne rugueux 

BOG : Bouleau gri s  

BOJ : Bouleau j aune 

BOP : Bouleau à pap ier 

CEP : Ceri s ier de Pennsylvanie 

CET : Cer i s ier tardif 

CEV: Cer i s ier de Virginie  

CHR : Chêne rouge 

COC : Noi setier à long bec 

COR : Cornou iller s toloni fère 

CRA: Aubépines sp 

EPB : Epinette blanche 

EPC : Epinette du Colorado 

EPN : Epinette noire 

EPR : Epinette rouge 

ERA: Erable argenté 

ERE : Erable à épi s  

ERG : Erable à Giguère ou Négondo 

ERP : Erable de Pennsylvani e 

ERR : Erable rouge 

ERS : Erable à sucre 

FRA: Frênes d ' Amér ique 

FRE : Frêne sp  

FRN : Frêne no ir  

FRP : Frêne de Pennsylvan i e  

GEC : Génévr ier commun 

HEG : Hêtre à grandes feuilles 

MYB : Myr ique baumier 

NOC : Noyer cendré 
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ORA: Orme d ' Amérique 

OSV: Ostryer de Vi rginie  

PEB : Peuplier baumier 

PEG : Peuplier à grandes dents 

PEL : Peupl ier de Lombardier 

PET : Peupl ier faux-tremble 

PIB : pin  blanc 

PIR: Pin rouge 

POM: Pommier nain 

PRU : Pruche de l ' es t  

RHT : Sumac vinaigrier 

SAB : Sapin baumier 

SAL : Saule sp  

SOA: Sorbier d ' Amérique 

SUB : Sureau blanc 

SUR : Sureau rouge 

SYV: Lilas 

TAC : If du Canada 

THO : Thuya occ idental 

TIL : Tilleul d ' Amérique 

VIL : Viorne à feui lles d ' aulne 

VIT : Viorne tr ilobée 
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ORA: Orme d t Amérique 

OSV: Os tryer de Virginie  

PEB : Peuplier baumier 

PEG! Peuplier à grandes dents 

PEL : Peuplier de Lombardier 

PET : Peupl ier faux-tremble 

PIB : Pin  blanc 

PIR: Pin rouge 

POH: Pommier nain 

PRU : Pruche de l t es t  

RHT : Sumac vinaigrier 

SAB : Sapin baumier 

SAL : Saule sp  

SOA: Sorb ier d t Amérique 

SUB : Sureau blanc 

SUR: Sureau rouge 

SYV: Lilas 

TAC : If du Canada 

THO : Thuya occidental 

TIL : Ti lleul d t Amér ique 

VIL : Viorne à feu illes d t aulne 

VIT : Viorne tr ilobée 



A n n e 1<.,.€. 3 

LISTE DES ABREVIATIONS DES ESPECES D ' ARBRES ET D ' ARBUSTES 

AME : Amélanch ier sp  

AUR : Aulne rugueux 

BOG : Bouleau gri s 

BOJ : Bouleau j aune 

BOP : Bouleau à papier 

CEP : Cer i s i er de Pennsylvani e  

CET : Ceri s ier tardif 

CEV : Cer i s ier de Vi rginie  

CHR : Chêne rouge 

COC : No i setier à long bec 

COR : Cornouiller s tolon ifère 

CRA: Aubépines sp  

EPB : Epi nette blanche 

EPC : Epinette du Colorado 

EPN : Epinette noire 

EPR : Epinette rouge 

ERA : Erable argenté 

ERE : Erable à épi s  

ERG : Erable à Giguère ou Négondo 

ERP : Erable de Pennsylvanie 

ERR: Erable rouge 

ERS : Erable à sucre 

FRA : Frênes d ' Amérique 

FRE : Frêne sp 

FRN : Frêne noi r  

FRP : Frêne de Pennsylvani e 

GEC : Génévrier commun 

HEG : Hêtre à grandes feuilles 

MYB : Myrique baumier 

NOC : Noyer cendré 
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