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Introduction 

Le titre du présent projet "Etude du potentiel des aménagements 

fauniques et forestiers de la réserve nationale de faune du cap Tourmente" 

donne au départ une idée assez claire des buts recherchés par l'élabora

tion d'une telle étude. Cependant le plan d'aménagement ainsi proposé 

ne prétend aucunement être l'investigateur de nouvelles méthodes d'amé

nagement. 

v 

De faço
,
n à n'omettre aucun déta il pouvant avo i r une importance 

capitale, l'équipe multidiscipl inaire responsab.le du projet décida d'aborder 

l�étude de la réserve et de ses ressources en analysant la situation de 

chacun des groupes d'espèces animales susceptibles d'y être ren�ontrés et 

la nature des groupements végétaux y évoluant. Ainsi des priorités furent 

établ,ies et ce pl us part icul ièrement en fonct ion des buts propres d'une 

réserve nationale de faune, c'est-à-dire de tendre à la sauvegarde des 

espèces fauniques et à la conservation de leurs habitats. 

Les données recueill ies et les informations puissées de toutes 

sources permirent une analyse des conditions des habitats pour de nom

breuses espèces et 1 'établ issement de plusieurs solutions envisageables 

pour amél iorer la capacité de support du mil ieu et ses qual ités. 



C'est pourquoi le mode de présentation prendra la forme suivante. 

On y notera tout d'abord l'analyse de la situation d'une esp�ce ou d'un 

groupe d'esp�ces autant sur toute son aire de distribution que sur le ter

ritoire de la réserve du cap Tourmente en part icul ier: Cette analyse 

donnera lieu à l'élaboration d'une section relative aux possibil ités 

d'aménagement que purent imag iner les membres du groupe pour pall ier aux 

probJ�mes ou simplement tendre à une amél ioration des sites. Finalement 

les stratégies d'intervention retenues prendront la forme de projets 

pour lesquels les paramètres temps, coûts, personnel, matériel et acti

vités seront estimés. 

Les considérations se rattachent à la réserve dépassèrent très 

tôt les simples intérêts fauniques et comme tel à certains moments des 

recommandations touchant la gestion, la récréation et l'éducation ressor

tirent de nos recherches. 

Nous croyons humblement que les prescriptions soummises dans 

cette étude ne pourront qu'apporter des amél iorations au sein de la gestion 

de la faune ainsi ��e de chacun des éléments que comptent les écosystèmes 

dans lesquels elle évolue. 

Pour une meilleure compréhension du texte et de façon à mieux 

visual iser les problèmes, une carte de peuplements fut exécutée lors du 

présent projet et demeure disponible avec une description détaillée des 

associations végétales qui y figurent. Une division particul ière du ter

ritoire fut ainsi établ ie et constamment le texte qui suivra y fera allu

sion. 



T O M  E 1 



A) Avifaune 



AI - AMENAGEMENT DE LA GRANDE 

OIE BLANCHE 

( Anser caerule scens atlanti cus ) 

1 



1 .  SITUATION GENERALE DE L ' ESPECE 

2 

Il convient de présenter globalement la s i tuat i on générale de la 

Grande Oie blanche ( Anser caerulescens atlant icus ) af in de bien 

comprendre son importance dans l ' écosys tème et de déceler s i ,  sur toute 
f 

l ' étendue du territ oire qu ' elle 
.j 

parcoure, certains facteurs ne 

l ' i nfluenceraient pas trop négat ivement . 

La populat ion compte désorma i s  environ 200 , 000 i ndividus s i  l ' on 

se fie  aux inventaires pr intan i ers . Cependant cette espèce éprouvai t  de 

graves problèmes de sous-populat i on au début du s i ècle et c ' est grâce à 

une pr i se de con s c ience un iverselle de la s i tuat i on que des mesures 

i ndi spen sable s furent pr i ses  af in d ' en augmenter les effectifs . Ains i 

une réglementat i on complète fut établ i e  quant à l ' ut i l i sat i on de l ' espèce 

et l ' on se  pencha sérieusement sur l '  amél i orat ion de son hab i  tat . La 

Grande Oie  blanche se porte donc fort b i en et 1 t ampleur de s dangers qui 

autrefoi s  la guettaient s ' en trouve désorma i s  pre sque ent ièrement 

ann i hilée . 

Cette espèce fréquente un habi tat bien part i cul ier , élo igné des 

bo i sés . Elle v i s ite  les  marai s d ' eau douce autant que d ' eau s alée où 

cro i s sent le Sc i rpus americanus et la Spart ina sp . Elle est 

es sent i ellement végétar i enne et son menu se compose , en plus des plantes 
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ment i onnées précédemment .  de feu illes de graminés . de Puc c i nellea 

phryganode s .  du Carex stans et  du � subspathacea . A l ' occas i on . on 

la retrouvera sur les lac s  ains i que dans les champs humi des et les 

champs en culture . 

Certains tra i t s  part icul i ers de la Grande Oie  blanche importent 

hautement dans son analyse . Tout d ' abord préc i sons qu ' i l s ' ag i t  d ' une 

espèce migratrice donc que sa présence s ur un certain s i  te ne sera que 

pas s agère et sa survie  reli ée grandement à l ' état des con s t i tuants de 

l ' hab i tat qui prévaudra à cette pér i ode . Ce s longues mi grat ions 

annuelles débutent au pr intemps . Elle quitte alors ses quartiers d ' h iver 

s ur la côte américaine de l ' Atlant ique . pour aller se reprodui re dans 

l ' Arct i que ( Ile Bylot . Ile Ellesmere et autre s ) . A l ' automne . ellé 

entreprendra le voyage inverse .  Entre ces deux i t inéraires . elle marque 

plus i eurs arrêts aux abords du fleuve Saint-Laurent dont au cap 

Tourmente . aux îles aux Grues et aux Oies . L ' exi s tence d ' un tel 

comportement est  e ssent ielle à la survi e  de l ' espèce surtout s i  l ' on 

cons i dère l ' aspect i ndén i able de grégar i sme depui s  touj ours prés ent chez 

cet te populati on . En effe t .  s ans cette réal i té et vue l ' importance des 

effec t i fs actuels de la Grande Oie blanche . une surut i l i s at i on inévi table 

aux effets peut-être i rrévers ibles sur le mil i eu .  surviendrai t .  Nous 

examinerons plus lo in le statut actuel de la po�ulat i on et chercherons à 

établi r  s i  un changement s ' impose au s e i n  des méthodes d ' aménagement 

depu i s  touj ours ut i l i s ée s . 
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Malgré les nombréuses lo i s  qui régi s s ent 1t ut i l i s ation de ce 

type dt avi faune , une certaine cue illette annuelle demeure env i s ageable . 

Ains i certains peuples autochtones vont pui ser annuellement bon nombre 

dti ndividus et en consommeront en outre les oeufs . Ai lleurs , sur toute 

1tétendue de 1tAmér ique du Nord , la chas se sportive est  pos s ible tout en 

demeurant strictement réglementée . Ltintérêt maj eur que pré sente la 

Grande Oie blanche pour 1tespèce humaine se s i tue davantage au n iveau du 

b ien-être qui peut être ret i ré de son observati on plutôt, pour 1ti ns tant , 

que de son s tatut dto i seau mi grateur reconnu comme g ib i er . 

B ien que les c i rcons tances pré sentes semblent démontrer une 

s i tuat ion générale idéale pour la Grande Oie blanche , certains facteurs 

ont causé au cours des années la perte dt hab i tats propices à 1t o i e  au 

Canada.  Les pri nc ipaux attri buts de ces  pertes sont 1textens i on des 

aire s  de villég i ature , les aménagements de port, 1tassèchement des terres 

et  1tindus tr i a1 i s at i on . Le cl imat prévalant dans son aire de 

reproduct i on peut aus s i  grandement affecter la réus s i te des couvées et 

ains i le nombre de j eune s oies qui se j o i ndront au groupe . Soul ignons 

fi nalement que cette espèce est  fortement vulnérable à la pollut i on et à 

la maladie  vue leur concentrati on importante à certains endro i ts . 
1 

Ayant effectué un bref survol des hab i tudes et des 

caractéri s t i que s très générales du type dthabi tat préférentiel que 

fréquente la Grande O i e  blanche , observons sa s i tuat ion à la Réserve 
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nat i onale de faune du cap Tourmente . Il s ' avère en effet nécess aire de 

revi ser les but s à atte indre en ce gui concerne son aménagement car son 

état a pas s ablement évolué depui s  un s iècle et les besoins  de l ' espèce 

ont sûrement changés dans le même ordre . 
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2 )  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOUMENTE 

La réserve du c ap Tourmente abr i  te durant une certaine pér i ode 

une concentrat ion importante de Grande Oies  blanches .  Les marais  du cap 

Tourmente offrent une quant i té appréc i able de Sc i rpus ameri canus ( Sc i rpe 

d ' Amérique ) . al iment hautement préféré de l ' o i e . Le ras s emblement 

d ' o i seaux est  mo ins grand au printemps à cause de la di sponi b i l i té 

rédui te de la nourri ture des t inée à suff i re/aux exigences alimentai res de 

cette espèce . . Il Y a donc di spers i on de la population à plus ieurs 

endro i ts sur les berges du Saint-Laurent et de ses î les . A l ' automne par 

contre . la presque total i té de la populat i on de la Grande Oie  blanche se 

retrouve au cap Tourmente . la nourri ture y étant abondante et la pre s s ion 

de chasse cons idérablement mo ins forte qu ' à  l ' extérieur de ces limi tes . 

Donc , comme il  a été ment i onné précédemment .  l ' al iment 

d i s pon ible pour l ' o i e  es t .  sur la port i on de la zone intert idale que 

const i tue l ' hydrol ittora1 infér ieur ( f i g . 1 ) . le S c i rpe d ' Amér ique . Or 

l ' o i e  blanche étend son ut i l i s at ion du terr i to i re à d ' autres port i ons de 

la réserve où elle parvient tout de même à pourvo i r  à ses besoins  en 

nourri ture . Ains i certaines zones de l ' hydroli ttora1 supérieur ( f i g . 2 )  

pré sentent: une s trate herbacée d ' une hauteur adéquate et d ' une 

compo s i t ion acceptable ( ex: cypéracées ) permettant donc à l ' o i e  d ' en 

j ou i r .  Malheureusement de façon à obten i r  un tel état de chose il  est  



LE6�NDE 

H ydrol i ttoral i nfér i eur 1 
Hydroli ttoral supéri eur S 
Plaine côt i ère C 
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Divisions du territoire 
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devient section 3 
dev ient section 5 
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aménagée '/III/II, 

Localisation des secteurs aménagés 
de l' hydrolittoral supérieur 
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néces s ai re de trai ter l ' hydrol i t tora1 supérieur s o i t  par la coupe ou 

encore par le pâturage de bes t i aux et ce s ans i nterruption car très tôt 

des plantes telle que la Sal i ca i re envah i raient l nouveau le mi l ieu et 

'rendrai ent ains i l ' accès impo s s i ble ou dangereux pour la Grande Oie  

blanche . 

Les champs voués l l ' agri culture représentent auss i  des sec teurs 

aptes l accue i ll i r  la Grande Oie  blanche parfo i s  même sont- ils  préférés 

aux secteurs aménagés de l ' hydro1i ttora1 s upér ieur ( tableau 1 ) . 

Préc i s Vons l ' importance primordi ale de l ' al imentat ion , durant 

ces périodes de mi grat ion , néces s a i re afin  de répondre aux besoins  en 

rés erve s énergét i ques qui seront très rapidement ut i l i sées . 
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Tableau 1 

Porti ons de la réserve ut i l i s ables par 1 t oie  blanche 

Zones de culture 

Hydro1 i ttora1 supérieur 

pâturage 

Coupe 

Hydro1i ttora1 i nfér i eur 

Pourcentage 

9 . 8'10 

3 . l'f  .. 

0 . 5'10 

18 . 4'10 

31 . 8'10 

superf i c i e  

2 18 ha 

70 ha 

12 ha 

410 ha 

710 ha 

( Il faut préc i ser que 1 t hydroli ttora1 supérieur const i tue dans 

son ensemble une zone d t accue i 1  potent i elle pour 1to ie  mai s  que seuls les 

secteurs aménagés corres pondent vrai semblablement aux critères 

recherchés ) .  
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Des étude s effectuées à propo s de la capac i té de support du 

marai s à Sc i rpe démontrent que cet ult ime n iveau n ' e s t  pas encore 

atte int . L ' équ i l i bre entre l ' o i e  et le s c i rpe ne semble pas rompu 

pui sque chaque été le s c i rpe se regénère malgré l ' ut i l i s at i on intens ive 

qu ' y  exerce l ' oie . On c ro i t  que le fait de couper la partie aérienne et 

même une partie du rhi zome pourrait  s t imuler la cro i s s ance de ces mêmes 

rhi zomes . En effet , on note que b i en que la populat i on de l ' oie  ne cesse 

d ' augmenter , la dens i té du Sc i rpe n ' en semble pas  affectée . 

On remarque en outre que durant la période de chas se ,  les zones 

du marais  à s c i rpe fai s ant face aux caches sont mo ins fréquentées par les 

o i es . Il semble donc trivial que la densi té du s c i rpe doi t  y di fférer de 

celle des zones plus fortement ut i l i sées par l ' o ie . Il serait 

i ntére s s ant à ce suj et de véri f i er j usqu ' à quel po int cette di fférence 

e s t  s i gnifi c at ive et qu ' elle peut entrainer de s mod i f i c at i ons au s e i n  de 

la d i s po s i t ion des caches au cours des années à ven i r .  

Examinons maintenant la dynamique de l a  populati on de la Grande 

Oi e  blanche . Certes i l  est  pos s i ble d ' aff i rmer que depu i s  la période à 

part i r  de laquelle des mesures furent pri ses  pour s a  s auvegarde , cette 

même populat ion n ' a  fait qu ' augmenter .  Cependant depui s  le début des 

années 1970 les inventaires printaniers démontrent clai rement une 

tendance vers un certain plafond , un po int d ' équ i l i bre . La proport ion 

d ' o i e  abattues autant au Canada qu ' aux Etats-Un i s  ( en plus des facteurs 

de mortali té naturelle ) correspondrait donc sen s iblement à la quanti té 

i déale de pr i ses  annuelles ( Reed , c . p .  1984 ) . Il est essentiel de suivre 
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de près l ' évolut i on de cette populat ion pour év i ter qu ' il y ai t 

s uruti l i s at ion du marais  à s c i rpe qui selon les spéc i al i s tes commencera i t  

à dimi nuer e n  superf i c i e  et c e  même s i  l ' aire de d i s t r ibut ion de l a  

Grande Oie  blanche est e n  ple i ne extenSion . 

Cons i dérant ces di fférents facteurs nous avons déc i dé qu ' i l 

serait ind i s pens able , plutôt que d ' améliorer les surfaces déj â 

d i spon ibles , ( ce qui fera i t  l ' obj et de fas t i dieuses recherches )  

d ' augmenter la' superf i c ie totale de s a i res de qual i té maximum pour la 

Grande Oie blanche . Les traitements proposés t iennent aus s i  compte des 

obj ect i fs et des buts f i xés à l ' intéri eur du plan dt aménagement de la 

Grande Oie blanche préparé par le Service Canadien de la Faune , dontJ en 

part i cul ierJ. celui de rédu i re les effets néfastes que pourrait  avo i r  une 
/ 

fréquentat ion abus ive des oies  dans les champs de culture . 

La dynamique de toutes populat ions an imales suit  un patron 

sens i blement régul ier . B i en entendu dépendant des e spèces concernées la 

courbe d ' évolut i on de la populat ion sera plus ou mo i ns étalée en fonc t i on 

du paramètre pr inc i pal qu' est le temps . Cependant les fac teurs ayant à 

j ouer un rôle sur la forme de la courbe demeurent les mêmes dans chacun 

des cas et le pr inc i pal est  la d i s pon i b i l i té de la nourr i ture . Toute 

populat i on ,  à mo ins de mani pulat ions extér ieures ou de changements 

fortu i ts à l ' intéri eur de sa n i che écologique J pas s era succes s i vement du 

s tade i n i tial au stade endémique et enf in au stade ép i démique . A ce 
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n i veau il  Y a surpopulat ion , forte compétit i on intraspécifique et 

interspéc i f i que , chan'gement de comportement et suruti l i s at ion du milieu 

et i név i t ablement appari t i on de divers modes de contrôle de la populat ion 

impl i quant b i en entendu de la mortal i té .  

Dans le c as de la Grande Oie  blanche nous avons as s i s té à une 

remontée accélérée de la populat ion rendue pos s ible par l ' établi s s ement 

d ' une règlementat i on avantageuse et l ' amél i orat ion de la qual i té et de la 

quant i té des . hab i tats qu ' elle fréquente . A part i r  de ce moment 

l ' évolut ion de l ' espèce ne suivit  plus un patron normal . Grâce aux 

règlements v i s ant son explo i t at i on faibles sont les chances que la 

populat i on atte i gne un niveau épidémique . En effet , la courbe de 

l ' évolution de la populat ion démontre une augmentat ion faible mai s  

cons tante et pu i sque la capac i té de support de marai s à S c i rpe du cap 

Toumente est  b i en parti cul ière et qu ' elle ne correspond en ri en à la 

capac i té de support du terri to i re total couvert par la Grande O i e  

blanche , o n  peut affi rmer que pour la s auvegarde d u  marai s d u  cap 

Tourmente de s déc i s i ons spéc i ales affectant l ' ensemble de la populat ion 

devront être pr i ses . En fait  l ' importance du, marais  à Sc i rpe du cap 

Tourmente est inest imable pour cette populat i on même s i  d'autres marai s à 

S c i rpe ex i s tent ai lleurs aux abords du Saint-Laurent et l ' affluence des 

o i es à l ' automne le démontre b i en .  Lai s ser la populat i on atteindre un 

n i veau indés i rable et aux effets dévastateurs et peut-être même 

i rrévers ibles au cap Tourmente . obl i gera i t  les o i e s  à adopter certains 

changements à l ' égard de leur comportement . Ces changements 



12 

surviendraient lentement , impl iqueraient s ans aucun doute une perte des 

effect ifs  à long terme et ne st opèreraient pas néces sairement dans une 

d i rect ion qui avantagerai t dtautre s espèces voi re même dtautres habi tats . 

Cons idérant ces divers paramètres une attent ion particul ière 

devra , selon nous , être apportée dans les années qui suivent à 

ltévolut ion de la populat i on , à ltest imat ion de ltut i l i s at ion du marai s  

à s c i rpe et à la cons idérat ion du statut de 1 t espèce face à 1 thomme et 

s t  i l  le faut c.ommencer à songer à modifier  les règlements en rég i s s ant 

1 tut i l i s at ion car dorénavant penser à gérer la populati on de la Grande 

Oie blanche dans ltespr i t  de s a  s auvegarde est dérai s onnable . 
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3. AMENAGEKEIIT 

L'aménagement du territoire consacré à la Grande Oie blanche 

correspondra à l'extention des aires lui étant accessibles sur 

l'hydrolittoral supérieur. 

Globalement, l'effet recherché sur cette portion de la reserve 

se définissait comme suit; Tendre à augmenter la surface disponible pour 

la Grande Oie blanche tout en conservant un certain pourcentage de zones 

naturelles permettant à une faune plus diversifiée d'y évoluer. Ainsi si 

l'on examine la figure� 3J qui exhibe la totalité de l'hydro1ittora1 

supérieur, on note que. l'ensemble des aménagements offre un pourcentage 

de surperficie sensiblement équivalent dans les deux cas. Les sections 

déj à manipulées, autrefois B, D, F et maintenant selon notre 

classification 7, S, 3, se joignent aux nouvelles zones soit des portions 

des sections 1 et 6 pour former un complexe hautement adéquat pour la 

Grande Oie blanche puisque situé en amont des parties les plus vastes de 

l'hydrolittoral inférieur si attirant pour cette espèce. Les sections 2, 

4 et des portions des sections 6 et 7 demeureront à l'état naturel, leur 

permettant ainsi un processus d'évolution normal pour une aSIociation 

végétale riveraine malgré les diverses perturbations qui les ont déjà 

grandement affligées. 

Les déc is ions face aux méthodes d'aménagement uti li sées furent 

prises conjointement avec les personnes concernées par le projet. C'est 

pourquoi, bien qu'il y ent une pléiade de possibilités, seules celles 

retenues lors de la réunion seront élaborées plus loin. 

DGR 
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Dans un premier temps . i l  apparût ind i s pens able de pré senter une 

analyse comparat ive entre les deux méthodes semblant i ntére s s antes. soit  

la coupe et le  pâturage . De cette façon i l  sera plus a i s é  de trancher 

défi n i tivement la que s t i on en évaluant le rendement de chacune . 

S i  tuons encore une fo i s  les buts à attei ndre et les effets des 

méthodes retenues. La s tratég ie  d ' aménagement présente tend à améliorer 

la qual i té de récept ion et de support de certains secteurs et ce pour la 

Grande Oie  blanche . Des trai tements appl iqués à l '  hydroli ttoral 

supérieur par la coupe ou l ' ac t i on du pâturage maintiendront la 

végétat i on basse rendant ains i les s ites plus prop i ces à l ' al imentat i on . 

aux mouvements et à la v i s i on de s oies . De plus la compos i t i on de la 

végétat i on y cro i s s ant se mod i f i era pet i t  à pe t i t  amenant une d imi nut ion 

vo i re même l ' abs ence totale de plantes nui s ibles à l ' o i e  telle que la 

Sal i caire . 

L ' opt i on pâturage semblant catégoriquement préférée nous en 

pré senterons i c i  les divers const i tuants . L ' introduc t i on du pâturage sur 

les sec t i ons l ,  6 et 7 obl i gera tout d ' abord une coupe rase de la 

végétat ion herbacée et en part ie  arbustive s ans quoi l ' alimentation des 

bêtes r i sque d ' être sér ieusement compromi se . Par la s u i te , il  s era 

i nd i spensable pour contrôler le bétail  d ' installer divers réseaux de 

clôture auxquels s ' aj outeront des enclos de ras s emblement des bêtes aus s i  

appelés corral . Soul ignons que la plupart des sect i ons aménagées devront 

comporter quelques compart iments af in  qu ' il s o i t  fac i le d ' y  contrôler la 
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pâture des animaux donc l'état de la végétat ion et du sol . D'ai lleurs à 

cet égard l ' accompl i s s ement d'un inventaire complet et préc i s  de la 

végétat i on broutée s era pr i otaire et ce annuellement . Ces données 

vi endront appuyer ou dément i r  toutes les hypothèses quant à l ' évolut ion 

de cette végétat i on . Pour en revenir aux clôtures , l ' annexe 1 ,  apporte 

de précieux renseignements face aux avantages et désanvantages des divers 

types ex i stants . 

Une fo i s  le terrain  prêt à accue i ll i r  les animaux, il  faut s e  

pencher sur les différentes alternatives se  des s inant quant à leur 

provenance . La réverve nat ionale de faune du cap Tourment� pourra 

déc i der d'acquérir  les bêtes ou autrement de louer les secteurs 

ment ionnés précédemment à des agr i culteurs proprÏ.étaires de bes t i aux et 

dés i reux de les y faire paî tre . En ce qui concerne cette dern ière 

alternat i ve , préc i sons que deux propriétai res de bétail ,  payant 

actuellement une locat ion pour de s bêtes placées en pâturage sur la 

réserve , s o i t  K. Bo i vin et K. Duchesnes sera i ent prêt s  à haus ser leur 

contri but i on de 100 et 40 bêtes respectivement . Cec i lai s s e  entrevoi r  

par conséquent certaines fac i l i té s  d'approvi s ionnement face à cette 

po s s i b i l i té . 

Il convient dé sorma i s  d ' énoncer une certaine réal i té du broutage 

s ur cette part ie  de la réserve . Indéni ablement la méthode e s t  efficace , 

mai s  les agri culteurs s'entendent pour s t i puler que d'aucune façon une 

prise de poids ne pourra être attendue des animaux s 'al imentant de la 
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végétation cro i s s ant sur l ' hydro1 i ttora1 supérieur . Cec i nous amène donc 

à con s i dérer le type d ' animaux à placer en pâturage . Deux grands types 

de bovidés s auraient se montrer adéquats et ils  s '  indent i f i ent comme 

étant les ovins et les bovi ns . B i en entendu les coûts se rattachant aux 

divers types di ffèrent et le nombre nécess aire aus s i . Dans le cas où la 

réserve effectuera la locat ion , les personnes intéres sées y di sposeront 

de s bovins qu i correspondront plus préc i s ément à de j eunes vaches 

lai t i ères de 4 ou 5 ans et traversant une courte période d ' infert i l i té . 

Ces animaux ont alors fort peu bes o i n  de nourri ture pour conserver leur 

po ids i n i t i al .  Par contre , advenant le cas où l ' achat de bêtes par la 

réserve est imminent . l ' on pourra cons idérer autant les ovins (moutons )  

que les bovins ( vache s ) . L ' annexe 3 en présente d ' ai lleurs les 

princ i paux coûts et attr ibuts . 

L ' achat de bêtes par la réserve nat i onale de faune du cap 

Tourmente implique cependant une répé t i t ion annuelle des opérat ions 

d ' achats et de vente de ces premières .  En fait la seule façon 

rai sonnable de se  les procurer est  d ' as s i s ter aux encans des éleveurs se 

tenant à st-Romuald et à ste-Hyac inthe et d '  y cho i s i r  les animaux les 

plus suscept ibles de subs i s ter durant toute une s ai son dans de telles 

condi t i ons et de représenter une valeur de revente certaine . Il faut 

avouer que cette alternat ive i ndu i t  une bonne part d ' incerti tude et est  

s omme toute assez has ardeuse . 
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Certaines cons i dérat i ons du marai s à s c i rpe du cap' Tourmente 

importent en outre grandement . En effe t ,  comme il s ' ag i t  du me illeur 

indi ce de l ' impact de l ' augmentati on de la populati on de la Grande Oie  

bl anche nous préconi sons qu ' il  est  c ap i t al de  cont inuer les  pri ses  de 

données concernant ce marai s .  Toutefo i s  à mo ins de changements soudains 

et importants au sein de cette assoc i at i on végétale et pu i squ ' aucune 

conclu s i on dramat ique n ' a pu être t i rée de l ' analyse de s données 

d ' i nventai res précédents quant à la surut il i sat i on du marai s  à s c i rpe , 

nous proposons 'que cet i nventai re s o i t  effectué sur une base bi ennale ou 

triennale . Nous attendons à ce suj et  la conclus i on d ' une étude effectuée 

avec les données amas sées depu i s  peu et qui devrait être b i entôt termi née . 

L ' inventaire printan i er de la populat ion de la Grande O i e  

blanche devrai t par surcrott être poursuivi et les données soi gneusement 

analysées .  F i nalement l ' ut i l i s at i on du brûlage comme méthode 

d ' aménagement des divers secteurs cons acrés à la Grande Oie blanche 

pourrai t être étudiée . L ' implantat ion d ' un certain type de 

places-échant illons qui sub i raient des brt1ages réguli ers serait  à même 

de démontrer l ' évolution de la succes s ion phytosoc io1og ique et ains i la 

j uste valeur de ce trai tement dans le cadre de cet aménagement . 

D ' ai lleurs vue' l ' humid i té constante du subs trat dans lequel cro i s sent les 

plantes de l ' hydroli  ttora1 supérieur 1 tout danger d ' un feu de rac ines 

serait écarté c ar seul un feu de couvert sera i t  poss ible et st imulerait 

d i rectement 

obscure s . 

la c ro i s s ance de s plantes mai s  selon des règles encore 

Exami nons mai ntenant les diverses étapes que comprennent le plan 

d ' aménagement concernant la Grande Oie  blanche et leurs caractér i s t iques . 
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4 .  ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA COUPE ET LA PATURAGE 

Dans le but de fi xer notre indéc i s i on quant à l ' activité idéale 

à i n staurer sur l ' hydro1i ttora1 supérieur entre la coupe et le pâturage , 

i l  est  néce s s a i re d ' examiner di fférents paramàtres . Ains i l ' impact 

qu ' aura une méthode ou une autre sur la végétation ou la faune sera 

primord i al et il  convi ent par surcroî t d ' en comparer les coûts totaux par 

hec tare et d ' établ i r  leur rendement réel . 

a)  coupe : La toute première expérience de coupe sur l ' hydrol i ttoral 

supér i eur fut tentée par un groupe de travai lleurs d i r i gé par 

M. Mi chel Lal i berté , durant la sai son 1983 . Vo i c i  quelques 

caractéri s t iques du proj et : 

pers onnel : 9 personnes 1 directeur 
1 contremaî tre 
7 manoeuvres 

subvent i on totale : $78 7 50.00 

superfi c i e  totale nettoyée 60 hectares 
super f i c i e  totale coupée 34 hectares 

( Lal iberté , 1983 ) 

Le rendement de cette coupe fut somme. toute as sez bon , 

atte i gnant , s i  l ' on exclut le nettoyage , 0 . 14 ha/heure . En ce qui 

concerne la sai son de coupe qui devrai t avo i r  l i eu en 1984 , on peut 

s ' attendre à une haus se du rendement global ains i qu ' à  une d imi nut i on des 

coûts comparat ivement à la sai son 1983 . En fai t ,  le montant total de 

$78 , 7 50 . 00 fut ut i l i s é  à d iverses f i ns dont le nettoyage des débri s  
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apportés par les marées et déposés sur l '  hydrol i ttoral supérieur ains i 

que pour la coupe elle-même . Or , le nettoyage nécessaire en 1984 s era de 

mo i ndre importance et i ndu i ra de faibles coûts . D ' autre part la hauteur 

de la végétat i on herbacée dans les port i ons ayant subies  une double coupe 

s era beaucoup plus faible , le personnel plus expérimenté ( s ' il y a l i eu) 

et enfin  la machinerie fut en grande partie  remi se en bon état de marche 

et plu s i eurs out ils furent acqu i s  et demeurent d i sponibles . 

En out're , on peut entrevo i r  une perte de temps mo i ns importante 

face au laborieux et dangereux travail que cons t i tuait le brûlage des 

déchets de coupe c ar cette opérat i on pourrait  i déalement être remplacée 

par l ' ut i l i s at i on d ' une mach ineri e  spéc i ale ( balleuse ) qu i des t i nerai t 

même les déchets à la vente . Les facteurs l imi tants demeurent pour cette 

opérat ion : le cl imat , la capac i té des chevaux au travail et les bri s  de 

machinerie . 

Maintenant cherchons à établi r  les coûts réels à l ' hectare 

qu ' engendre la coupe comme seule act i v i té sur l ' hydrolittoral supérieur 

pour amél i orer les qual i tés du s i te en vue de la venue de la Grand Oie 

blanche . Selon le rapport de Lal iberté 1983 ; 

Durée totale néce s s a i re pour l ' ac t ivi té 

Sala i res : 1 di recteur 
1 contremaî tre 
7 manoeuvres 

( $250 . 001 sem. ) 
( $200 . 00/ sem .  ) 
( $180 . 00/ s em.  ) 

14 semaines 

$ 3 5 00 . 00 
$ 2 800 . 00 
$17  640 . 00 
$23 940 . 00 



On peut prévo i r: 

soins pour les animaux 
entret ien et réparat ion 
achat et locat ion 
rédac t i on du rapport f i nal 
avantages soc i aux et imprévus 

Coûts totaux 
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$ 1 000 . 00 
$ 1 000 . 00 
$ 1 500 . 00 
$ 50 . 00 
$ 5 909 . 00 

$33 400 . 00 

Durant cette période de 14 semaines au total 60 hectares furent 

nettoyés et 34 hectares furent coupés . Il est donc pos s i ble , d ' une façon 

très impréci se: d ' évaluer que les coûts totaux par hectare s ' elèvent à 

$3 5 5 . 00 .  Cette valeur ne t i ent compte que d t  une seule coupe donc l ' on 

peut vra i semblablement s ' attendre à une hausse certaine rej oi ngnant 

peut-être $500 . 00 et $600 . OO/ha . De plus une améliorat i on des secteurs 

qui devront sub i r  des coupes annuelles du coté de l ' acces s i b i l i té et des 

fac i l i tés d ' exécution telle que la cons truct i on de ponceau s ' aj outera à 

ces coûts . 

b )  p�turage : comme il  a déj à été mentionné auparavant , deux alternat ive s  

sont pos s i bles à c e  niveau ; 

1 .  Locati on des divers secteurs à des propriétaire s  de 

bes t i aux , 

2 .  Achat de bêtes par la réserve . 

La première alternative n ' amène que peu de coûts à la réserve . 

En faï t ,  on peut même env i s ager des prof i t s  se  ch i ffrant dern ièrement à 

$3 . 00/tête pour la s a i son , tar i f  voué à un réaj ustement dans un proche 
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aven i r .  Selon les ententes pri ses , il faudrait  ten ir  compte de coûts 

provenant de réparat i on ou d ' installation de clôture . 

La deuxi ème alternative , par contre , requerra davantage de 

déboursés . Comme dans le premier cas l ' i nstallat i on d ' un réseau de 

clôture sera à prévo i r .  Vi endra s ' aj outer à cela le coût de l ' achat des 

bêtes qu i cependant sera amort i en partie  lors de la revente à 

l ' automne . Exami nons la s i tuation qui prévaudra i t  pour cette alternat ive 

dans la sect i on' 7 .  

période de brout age 16 semaines 

Achat du bétail ( bovi n )  $11 760 . 00 

Transport ( aller & retour) $ 280 . 00 

Soins pour les an imaux $ 1 000 . 00 

Spé c i al i ste ( 2  x $300 . 00/ s em) $ 600 . 00 

Préposé à l ' entre t i en ( 20 x $200 . 00/ sem) $ 4 000 . 00 

Avantages soc i aux et imprévus $ 2 370 . 00 

Coûts totaux $20 010 . 00 

La sec t i on 7 comportant envi ron 28 hectares , on en àrr ive à un 

coût brut de $715 . OO/ha . La revente du bétail  s aurai t ramener envi ron 

$320 . 00/ha s i  l ' on as sume une certaine perte plutôt qu' un prof i t , car les 

bêtes mi ses  en pâturage sur l ' hydrol i ttoral supérieur n ' accuseront aucune 

pr i s e  de poi ds valable vue la pauvreté de la végétat ion qui y croî t .  Le 

coût net e s t imat i f  est  ains i porté à $395 . 00/ha . 
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Les deux act ivités pré sentent des  coût sens iblement équivalents , 

cependant le pâturage qui obl igera l ' i ns tallat ion d ' un réseau de clôture 

i ndui ra la premi ère année des déboursés plus substant iels et atte i gnant 

envi ron $770 . 00/ha . 

Un examen rap i de des avantages et dés avantages de chacune de ces 

pos s ib il ités aidera s ans aucun doute à établ i r  la plus avantageuse . 

La coupe amènera une mod i f i cat ion adéquate du mi l i eu face à la 

compos i t i on et à la hauteur de la végétati on . Donc son eff icac i té est 

i ncontes table . De plus elle crée un nombre d ' emploi s  s a i s onni ers 

non-négl igeable . Le travail qu ' elle demande est cependant excess i vement 

ardu . 

Le pâturage condu i ra aux effets escomptés mai s  la dégradat i on du 

mil i eu sera, plus sévère et nous l ' espérons réversible . Cette activ i té 

créera par surcro î t  des cond i ti ons avantageuses pour la bécas s i ne vus les 

excréments présents au sol . Dans le cas où la réserve achètera les 

bêtes , il faudra compter sur une surve i llance cont inue de l ' état de la 

s anté des animaux qu i ,  mentionnons-le , s eront alors fortement suj et à des 

i nfect ions au niveau des sabots ains i que de celui des clôtures et enf i n  

de la végétation . C e  dern ier po int e s t  certes fort important car s eule 

une rotat ion convenable des bêtes sur les s ec teurs aménagés un i formi sera 

le broutage de la végétat i on . 
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Il faut chercher à introdu i re dans cette stratégie  dtaménagement 

une méthode à coûts mo indres et dont ltentret ien de la part de la réserve 

sera très fac i le .  Par conséquent les di fférentes opt ions figurent dans 

un ordre de préférence à long terme comme sui t ;  

1 )  Locat ion de s sec teurs à des propr iétaires pr ivé s  

2 )  Achat de bêtes par l a  réserve 

3 )  Coupe 



5 .  PROJETS 

Proj et AI-l 

Inventaire de la populat ion 

24 

Des inventaires .pr intan i ers et automnaux ont l i eu depui s  fort 

longtemps concernant la Grande O i e  bl anche . Mai s  il  nt y a que quelques 

ann'es que ces inventaires relèvent du Service Canadien de la faune et 

plus part icul i èrement du Dr . Reed . 

Il est  essentiel qu t ils  soient renouvell's à chaque ann'e car i l  

s t  ag i t du me illeur i ndice de l t 'volut i on de l a  populati on d e  l t espèce 

concernée . 

A) Inventaire printan i er . 

L t inventa i re pr intan i er apporte de pr'c i eux rensei gnements quant 

à la dens i t' de la populat i on et quant à l t ampleur et au succès de la 

n i d i f i cat ion qui pr'cède la migrat i on . Les donn'es sont pui s 'es à part i r  

de photos aér i ennes et l e  nombre d e  j eunes surtout , et aus s i  d t adultes , y 

es t  détermi né . Cette sa i son présente une certaine part icul i ar i té , à 

s avo i r  que la Grande Oie  blanche se di sperse à plus ieurs endro i ts ce qu i 

rend la recherche des groupes s i  diffic iles s i  I t on veut en arriver à un 

degré de préc i s i on suff i samment élevé . 
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B )  Inventaire automnal 

L ' inventaire automnal pour sa part sera quelque peu plus a i s é  

pu i squ'un fort ras semblement de l a  populat ion survi endra au cap 

Tourmente . Une foi s  de plus , l ' ut i l i s at i on des photographies aér iennes 

sera de r i gueur . L ' analyse des résultats mènera à un dénombrement des 

effect i fs nets de la Grande O i e  bl anche permettant a i ns i d ' évaluer 

l ' ampli tude des effets de la chas se et l ' importance de la mortal i té au 

s e i n  de la populat i on . 

s i  un quelconque changement s ' impos e  au coeur de la 

règlementat ion v i s ant l ' ut i l i s at i on de la Grande Oie blanche , c ' es t  à ce 

n iveau qu ' il faudra réag i r .  

Ces inventaires do ivent être poursu ivi s à chaque année e t  par 

les mêmes gens . Une compétence toute spéc i ale est  néce s s a i re et 

par-de s s us tout la compréhens i on des divers facteurs ayant un rôle à 

j ouer sur la populat i on et l ' étude de leurs interac t i ons ne do ivent pas 

être lais sées aux s o i ns de nouveaux venus . Le s conclus ions à t i rer  

auront s ans doute b ientôt de  très grandes répercutions . 



Proj et  AI-2 

Inventaire du marais  à s c i rpe 
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L ' inventaire du marai s à s c i rpe f i gure en outre dans les 

act ivi tés qui relèvent de la compétence du Dr . Reed du Service Canadien 

de la faune . 

L ' analyse des résultats relevés de 1978 à 1983 démontre 

clairement qu ' aucune var i at i on appréc i able de la dens i té du S c i rpe sur 

l ' hydrol i t toral supérieur ne découle de l ' ut i l i s at i on qu ' en font les 

Grandes Oies blanches . C ' e s t  pourquo i ,  comme nous l ' avons ment i onné plus 

tôt , la néces s i té de l ' effectuer annuellement n ' est plus tout autant 

apparente . Nous avons par conséquent proposé de l ' implanter sur une base 

mo ins fréquente s o i t  de façon b i ennale ou triennale . 

D:autres paramètres relat ifs  au marai s à s c irpe devraient 

cependant être quant i f i és . Ains i ,  à tous les deux ou tro i s  ans une 

analyse des changements de la superfi c i e  du marais  à Sc i rpe s '  avèrerait  

es sent ielle pu i sque les  autor i tés en  la mat i ère ont noté , depu i s  peu , une 

régre s s i on de la surface totale de cette végétat ion ( Reed , 198 4 ,  comm. 

pers . ) . D ' autres parts , i l  serait  intére s s ant d ' établ i r  si  une relat i on 

ex i s te réellement dans le mode d ' ut i l i sation du S c i rpe par la Grande Oie  

blanche entre les  zones du marai s  fai s ant face aux caches de s chasseurs 

et celles qui en sont exemptées .  Des di spos i t ions spéc i ales relat ives à 

une certaine rotation de l ' emplacement des caches pourraient alors être 

adoptées .  
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D ' autres propos i t i ons d i ff i c i lement réal i s ables auraient tra i t  à 

des e s s a i s  d ' extens i on du marai s à s c i rpe par l ' implantat ion de nouveaux 

rhi zomes sur des secteurs pr ivés de cette végétat i on , mai s  l ' analyse du 

mi l i eu apportera peut-être une réponse peu évidente pour l ' instant quant 

à l ' absence de végétaux à ces endro i ts . 



Proj et AI-3 

Analyse de la qual i té de l ' eau des 

r i goles des zones des t i nées au pâturage 

A) , Cadre du projet 
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Ce proj et s '  inscri t dans le plan d ' aménagement intégré de la 

réserve nat i onale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  plus 

part icul ièrement d ' une étape e s s entielle dans le but d ' implanter du 

bétail  sur l ' hydroli ttoral supéri eur afin d ' y  contrôler la végétat ion et 

d ' ains i produ i re des zones plus propi ces à accue ill i r  la Grande O i e  

blanche . 

B ) Obj ec t ifs  et résultats prévus 

La réserve vi se a i ns i à établ i r  l ' état de salubr i té de l ' eau 

di spon ible dans les r i goles parcourant les secteurs de l ' hydroli ttoral 

supérieur de s t inés au pâturage ( sect i ons 1 , 6 , 7 ) . L ' analyse des données 

amassées devra démontrer que l ' eau est  propre à la consommat i on an imale 

c ' es t-à-d i re qu ' aucun composé ch imique d ' ori g i ne art i f i c iel ou naturel ne 

peut être noc i f ,  que la turb i d i té de l ' eau est adéquate et surtout que la 

concentrat ion de bactéries  telles que les coll iformes ou autres 

an imalcules pouvant c auser préj Udices au bétail  n ' excède pas les normes 

permi ses . 
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C) Act i  vi tés 

1) Prise  d ' échanti llons sur les r i goles 

2) Analyse 

3 )  Rapport f i nal et recommandat i ons 

D )  Descr ipt i on du projet 

. Le présent proj et pourrait éventuellement relevé d ' un organi sme 

s pé c i al i sé tout autant que d ' étud i ants f i n i s s ant ou au s tatut encore en 

vigueur et expérimenté dans le domaine . Les études de la qual i té de 

l ' eau suivent des règles s t r i c tes et devraient s ' échelonner sur toute une 

s a i s on de végétat ion avec des pri ses  de données à tous les 2 ou 3 

semaines . En fd t ,  la température de l ' eau et les opérat ions agr i coles 

sont autant de facteurs qui peuvent faire var ier la quanti té d ' éléments 

étrangers dans l ' eau .  L ' effet même du pâturage sur la qual i té de l ' eau 

serait i établ i r .  

A cette f i n ,  certains apparei llages , propriété de l a  Direct ion 

générale des eaux intéri eures pourraient être ut i l i sés . Le proj et 

n ' entraînerai t  que de faibles coûts et permettrait  de t i rer des 

conc lus i ons face à d ' autres clas ses d ' ut i l i s ateurs de l ' hydrol i ttoral 

supérieur et infér ieur tel que la végétat i on et l ' avi faune . 

Le gouvernement provinc i al offre aus s i  un servi ce gratu i t  

d ' évaluat ion de l a  qual i té d e  l ' eau mai s  cette fo i s-c i e n  fonc t i on de l a  

comsommati on humaine donc peu appl i c able dans l e  cas présent . 
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E) Evaluat i on du budget 

1 )  Proj et ; personnel 

pér i ode 

s alaires ( $300 . 00/ s em) 

avantages soc i aux 

rapport final 

imprévus 

1 individu 

2-3 semaines au total 

$600 . 00 

$ 7 2  . 00 

$ 50 . 00 

$ 7 2 . 00 

$795 . 00 

2 )  Contrat ; L ' analyse de la s alubr i té de l ' eau peut être confiée à un 

organi sme spéc i al i sé . L ' e s t imat i on de la concentrat ion de 

bactéries  ou de mi croorgan i smes présents par volume d ' eau 

est une tâche que s aurai ent fac i lement accompl ir  les 

spéc i al i s tes du Mi n i stère de l ' Env ironnement Il ne 

restera i t  qu ' à  comparer avec les normes relat ives à la 

consommat i on an imale . 
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Proj et AI-4 

Préparation de nouveaux s i tes de pâturage 

A) Cadre du projet 

Le pré sent proj et s ' i nscrit  dans le plan d ' aménagement global de 

la réserve nat ionale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  plus 

part i cul i èrement d ' une de s étapes es senti elles à l ' amél i orat ion et à 

l '  extens i on des '  a i res de s t i nées à l ' al imentation et au repos de la Grande 

Oi e  blanche . Par ai lleurs , i l  faut cons idérer ce proj et comme pré-requ i s  

à l ' établ i s s ement des act iv i tés de pâturage dans de nouvelles sec t i ons de 

l '  hydrol i  ttora1 sup,érieur . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

La réserve nat ionale de faune du cap Tourmante vise  par ce 

proj et à améliorer la quali té de l ' hab i tat qu ' elle offre à la Grande O i e  

blanche . permettant ains i une augmentat ion de l a  capac i té de support de 

la total i té de sa superf i c i e  face à cette même espèce . 

L ' implantat i on de telles zones sur l ' hydro1 ittora1 supérieur 

amènera en outre un changement graduel de s hab i tudes de la Grande Oie  

blanche quant à son ut i l i s at ion , parfo i s  cons idérée comme abus ive , de s 

champs cult ivés . 



32 

Cap Tourmente cherche ains i à instaurer des act ivités créant de 

l ' emplo i  et néces s i tant par la suite un minimun d ' entret ien et de 

déboursés . 

C )  Act ivités  

1)  Nettoyage des débr i s  r iverains 

2)  Coupe et râtelage 

3 )  Débrous s ai11age 

4 )  Défr ichage 

5 )  Aménagement de s secteurs ( améliorat ion des voies  d ' accès et de 

l ' accès aux r i goles par les bêtes ) 

6 )  Installat i on des clôtures 

D )  Descript i on du projet 

Le proj et d ' aménagement de nouveau s i tes de pâturage présente 

certaines exigences générales parmi lesquelles diverses alternat ives 

f i gurent . La descript i on des po ints suivants s ' appl ique pour les tro i s  

sec t i ons suj ettes à cet aménagement . 

1 )  Divi s i on du terr i to i re : 

Le terri to i re des di fférentes secti ons de l '  hydroli ttora1 

supér ieur comprend , selon la superfi c i e  qu ' i l occupe , une ou plus ieurs 

divis i ons pour permettre une rotat i on des bêtes de façon à évi ter une 



33 

dégrat ion exces s ive du mi l i eu . Les clôtures devront par ailleurs être 

d i s posées de manière à ce que les r i goles soient acce s s i bles par le 

bétai l .  Chaque sec t i on devra être pourvue d ' un enclos de ras semblement 

de s bêtes ( corral ) pour fac i l i ter leurs entrées et sort ies  de 

l ' hydrol i ttoral supérieur . 

2 )  Abreuvoi r s  

Le s s ecteurs des t i nés au pâturage sont parsemées de r i goles de 

drainage et de quelques marelles pouvant servi r  de l ieu d ' abreuvage pour 

les bêtes . Des études sur la qual i té de l ' eau et l ' access i b i l i té de ces 

s urfaces devront être entrepr i se s  et termi nées avant de débuter quelque 

aménagement que ce s o i t  pour s ' as surer de la di spon lQ i l i té de l ' eau des 

d i tes r i goles . 

Dans le c as où les r i goles ne répondent pas aux besoins  

attendus , quelques alternat ive s  peuvent être proposées pour parer au 

problème . L ' adouc i s sement des pertes sur une part ie  de la r i gole peut 

s ' avérer néce s s a i re s i  elles sont trop abruptes pour permettre au bétail 

d ' y  accéder . S i  la qual i té de l ' eau n ' es t  pas convenable pour une 

consommati on animale . i l  serait fac i lement env i s ageable de d i s poser des 

bac s dans chaque divi s ion de la s ec t i on . Le rempl i s s age de ceux-c i peut 

s ' effectuer manuellement et/ou par l ' accumulat i on de l ' eau de pluie . On 

peut créer de pet i tes mares dans les sections où elles sont inex i stantes . 
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3 )  Vo ies  d ' accès 

Il serait souhaitable de d i s tr i buer réguli èrement des vo i e s  

d ' accès à l ' hydrol i ttoral supér ieur pour fac i l i ter l e  transport des bêtes 

ains i que de la mach iner i e . Certaines routes devront être cons tru i tes et 

d ' autres néce s s i teront quelques améli orat i ons . 

4 )  Zones naturelles 

Un certain pourcentage de la surface totale des secteurs 

aménagés de l '  hydrol i ttoral supérieur devra demeuré à l ' état s auvage . 

L ' empri se du milieu par une foule d ' espèces d ' arbustes favori sera la 

venue de la faune qui ut i l i s e  cet hab i tat et amènera une utili s at i on 

i ntégrale du s i te .  ( proj et AIV-4 ) 

E )  Durée des projets  et personnel requi s  

Chacun des proj ets de pâturage s ' échelonnera sur une pér i ode de 

15 à 16 semaines selon le cas . 

L ' équ i pe proposée pour ce travai l  s e  composera de quatre 

personnes dont : 1 contremaî tre 

3 manoeuvres . 
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DESCRIPTION DU PROJET DE LA SECTION 7 

La sec t i on la plus à l ' es t  de l ' hydroli ttoral sup6ri eur a sub i  

son dern ier pâturage en 19 78 . Par l a  s u i  te , le terrain  fut lais6  à 

l ' abandon . Le s plantes ont donc crû de façon naturelle j usqu ' à  l ' 6t6 83 

o� une part ie  du secteur fut coup6e . Ce nouveau mi l i eu ouvert ne tarda 

pas à accueillir  plus i eurs la Grande Oie  blanches ce qui incita  davantage 

la ré i ntroduct ion du pâturage sur ce terr i to i re . Sa superf i c i e  totale 

acce s s ible à la' Grande Oie  blanche se f i xe à près de 28 hectare s . 

Certains arbustres occupent aus s  i ce secteur . entre autres le 

Myr i que baumi er . Sa pr6sence semble à tous po ints de vue trè s  

b6n6fique . Cet arbuste pos s ède u n  certain attrait pour l '  avifaune ; s e s  

frui t s  servant de nourri ture à quelques espèces ( h irondelle bi colore . 

Fauvette à croupi on j aune , Merle bleu . . .  ) .  Les bandes de Myriques 

baumiers ne semblent pas affecter la venue de la Grande Oie  blanche dans 

les envi rons . De plus . du côt6 esth6t ique . il  change la vi s i on monotone 

de la v6g6tat i on un iforme de l ' hydrol i ttoral sup6rieur . 

A) Divi s ion du terr i to i re : Le terri to i re sera divi s6 en quatre zones de 

man ière à ce que les r i goles s o i ent acces s ibles pour le b6tail d ' une zone 

à l ' autre et qu ' une rotat i on s o i t  r6al i sable . Une clôture occupera 

chacun de s côtes de la zone . Le bétail  aura accès à une parti e  des 

r i goles . Le long des r i goles pous sera une bande d ' arbustes de façon à 
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garder un aspect naturel à l ' hydrol i ttoral supéri eur pour l ' avi faune qu i 

occupe ce mi l i eu . Le secteur sera pourvu d ' un enclos de ras semblement 

des bêtes ( corral ) , rattaché à un corr idor de clôture qui parcourera les 

quatre s  zones . ( Fi g . 4 )  

B )  Abreuvo irs : La section 7 e s t  pourvue de r i goles et de quelques 

marelles pouvant servir  de l ieu d' abreuvage pour les bêtes . S i  après 

études ( proj et AI-3 ) , les r i goles s ' avèrent adéquates ,  la clôture devra 

être installée ' pour que la part ie  access ible aux bêtes se retrouve à 

proximi té du fleuve . Une telle d i spo s i t i on est  pri se pour l imiter la 

contaminat ion de l ' eau par le bétail . 

C )  Routes d ' accès : Il exi ste pré sentement tro i s  chemins atte i gnant 

l ' hydrol i ttoral supér i eur . En aj outant un chemin , chacune des quatres 

zones du terr i to i re pos sèderai t  s a  route d ' accès . certaines routes 

pourraient être améli orées et la cons truct i on de ponts s ' avèrerait 

néces saire à certains endro i ts . 

D )  Zones naturelles :  Une grande partie  des r i goles ne s era pas 

acce s s ible par le bétai l .  Elle gardera plutôt un aspect naturel pouvant 

servi r à l '  avifaune fréquentant ce type de mi l i eu . La largeur de cette 

zone peut être f i xée à envi ron deux mêtres de chaque côté de la r i gole . 

Il pourrait être souhaitable de planter des arbustre s  aux endro its  où la 

dens i té est faible pour favori ser la n i d i f i cat i on . ( proj et AIV-4 ) 
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S ECTION 7 
Aménagement de la section 7 LÉGE N D E  

C lôt ure à car reaux 
Clôture barbelée 
Sent ier 

Zone natu re l le 

1 : 5 000 
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E )  Evaluat ion du budget pour la sec t i on 7 :  Il ex i s te dans la part ie 

budget deux alternat ives . La premi ère est  que le travai l  se fas se à 

l ' i ntér ieur du proj et de coupage de la végétat i on de l ' été 84 . Le 

s alaire et le personnel sont déj à prévus dans ce proj et . Par contre , le 

budget néces s a i re à l ' achat du matér i el n ' a  pas été env i s agé lors de 

l ' es t imat ion des coûts . B i en qu ' i l s o i t  probablement suff i s ant pour 

permettre l ' achat de ce matéri el .  

L ' autre pos s i b i l i té est  de chercher à obteni une subvention pour 

l ' année suivante pour le proj et au complet . 

Durée du proj et 15 sema i ne s  

Sala i res : 1 contremaî tre ( $250 . 00/ sem) $ 3 750 . 00 

3 manoeuvres ( $180 . 00/ s em) 8 100 . 00 

Avantages soc i aux 

Total 

Matériel : Clôtures 

Clôtures 

à carreau ( f i l )  

barbelées ( 3  rgs f i l )  

P iquets ( di stants de 2 , 5  m) 

Clous 

Barrières métall iques ( 8 )  

11 850 . 00 

1 430 . 00 

$13 280 . 00 

$ 1 860 . 00 

970 . 00 

1 5 70 . 00 

40 . 00 

650 . 00 

$ 5 090 . 00 



Cons truc tions et améliorat i ons des routes 

Achat et entret i en matér i e1* 

Coûts totaux : s alaires 

matéri el 

imprévus ( 10'}\,) 

* annexe 2 
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$ 1 000 . 00 

300 . 00 

$ 1 300 . 00 

$13 280 . 00 

6 390 . 00 

19 670 . 00 

1 967 . 00 

$21 637 . 00 
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DESCRIPTION DU PROJET POUR LA SECTION 6 

La sec t i on s i tuée au sud-oues t  du centre d ' interprétat ion 

semble un l i eu de prédilec t i on pour l ' observat ion de la Grande O i e  

blanche . Par contre , le stade de développement de l a  végétat ion y est  

très avancé .  Un  grand nombre d ' arbustes se  retrouvent sur ce terr i to i re 

d iminuant ains i l ' acce s s i b i l i té à la Grande Oie  bl anche . La coupe de ces 

arbus tes et des herbacées supérieures libèrerai t une surface d ' environ 

12 . 5  ha et inc i tera i t  l ' o i e  à veni r  s ' y  poser , permettant ains i aux 

vi s i teurs de la vo i r  de plus près ; d ' a i lleurs n ' es t-ce pas une des 

rai sons pr inc i pales de l ' ex i s tence de la pas s erelle du centre 

d ' interprétat ion faunique . 

L ' élimn inat i on des arbustes représentera un travai l  ardu et 

requerra par la sui  te un contrôle cons tant et eff i cace af in de diminuer 

au max imum .les rej ets de souche , des s aules et ains i obten i r  une aire 

comportant de mo indres dangers pour la Grande Oie  blanche . 

La zone 6F ( F i g . 5 )  comprend plus i eurs grands s aule s qu ' i l 

serait préférable de conserver . Il serait aus s i  avantageux pour la faune 

de mainten i r  des bosquets de myriques et de s aules di spersés sur le 

terr it oire . 

A) Divi s ion du terr i to i re : Le terri to i re s era consti tué d ' une s eule 

grande zone de pâturage vue sa faible superf i c i e . Le secteur s era pourvu 

d ' un enclos de ras semblement des bêtes ( corral ) à proximi té de la 

barr ière . ( F i g .  5 ) . 
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B) Abreuvo i rs : Sur le terr itoire de pâturage , on retrouve deux pet ites 

r i goles pouvant servir  de l i eu d'  abreuvage pour les bêtes . S i  après 

études ( proj et AI-3 ) elles semblent inadéquates pour nos besoins , les 

alternat ives proposées plus tôt pourront être appl iquées . 

c )  Routes d ' accès : Présentement , aucun chemin ne traverse as sez près de 

l ' hydroli ttoral supér i eur . Pour évi ter la cons truc t i  on d ' une nouvelle 

route , il serait pos s i ble et avantageux de faire pénétrer le bétail par 

la sec t i on 5 e-t de les déplacer par la sui te dans la sec t i on 6 .  On y 

verra s ans doute la néces s i té de constru i re un ponceau sur la Grande 

Rigole à cette hauteur . 

D )  Zones naturelles :  Les zones s auvages se  retrouvent à l ' extér ieur de 

la partie  pâturée . Une bande d ' arbustes d ' une largeur de 6 mètres sera 

conservée tout le long de la  Fr iponne . Ains i , les vi s i teurs parcourant 

le s ent ier du Bo i s-sent-bon seront entourés d ' une zone abritant plu s i eurs 

espèces aviennes et ne seront pas soumi s à la vue du pâturage . 



E )  Evaluat ion du budget pour la sec t i on 6 :  

Durée du projet 16 sema i nes 

Salaires : 1 contremaî tre ( $250 . 00/ sem) 

3 manoeuvres ( $180 . 00/ sem) 

Matér iel :  

avantages soc i aux 

total 

clôtures à c arreaux ( f i l )  

clôtures barbelées ( 3rgs f i l )  

p iquets 

clous 

barr ières mét alliques 

achat et entret ien de matér i el* 

Coût totaux : s alaires $14 , 15 7 . 00 

matériel $ 2 471 . 00 

$16 6 28 . 00 

imprévus 10� $ 1 662 . 00 

$18 290 . 00 

* annexe 2 

41 

$ 4 000 . 00 

$ 8 640 . 00 

$12 640 . 00 

$ 1 517  . 00 

$14 15 7 . 00 

$ 1 406 . 00 

$ 228 . 00 

$ 444 . 00 

$ 1 2 . 00 

$ 81 . 00 

$ 2 171 . 00 

$ 300 . 00 
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DESCRIPTION DU PROJET POUR LA SECTION 1 

La section à l '  extrémi té ouest de la rés erve peut également 

servi r de l i eu de broutage pour le bétail . Quelgues arbustes s ont 

di stribués sporadiguement sur l ' hydroli  ttoral supérieur . Seulement une 

coupe de la strate herbacée supéri eure apparai t  néce s s a i re pour éclairc ir  

ce milieu tellement la dens i té d ' arbuste y est  fai ble . La  superf i c i e  

ains i libérée correspondra envi ron à 16 . 5  ha . 

L ' aménagement de ce secteur néces s i terait par contre une 

rev i s ion de la s i tuat ion actuelle de la chas se gu ' y  sub i t  l ' o ie . Ains i 

de nouvelles port ions du terr i to i re , appartenant présentement à des 

part i culi ers , devraient idéalement s ' i ntégrées à la réserve . 

A) Divi s ion du terr i to i re ;  Le terr i to i re se  compose de deux zones de 

pâturage . Des enclo s de ras s emblement des bêtes seront présents dans 

chacune des divi s i ons . ( F i g .  6 )  

B )  Abreuvo i rs :  Plus i eurs r i goles traversent le secteur offrant la 

pos s i b i l i té aux bêtes de s ' abreuve r .  L ' étude de la gua1i té de l ' eau n ' en 

serait pour autant à délai s ser . ( proj et AI-3 ) 

C )  Route s  d ' accès : La pré sence d ' un chemin about i s s ant au champ de 

culture ( sous-sec t ion l-K) s aura être ut i l i sée pour le déplacement vers 

l ' hydrol i ttoral supérieur . Il sera néces sa i re de cont i nuer la route 

j usgu ' au terrain  de pâturage . Une allée d ' arbres devra être él imi née 

( sous-sect ion 1-B ) pour favori ser le pas s age j usgu ' au pâturage . 
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D) Zones naturelles :  Une zone naturelle séparera les deux divis i ons sur 

une largeur de 2m de chaque côté de la r i gole . Une bande d ' une largeur 

moyenne de s i x mètres demeurera intacte tout au long du ru i s seau Marsolet . 

E )  Evaluat ion du budget pour la section l 

Durée du proj et 15  semaines 

Salaires : contremaî tre ( $250 . 00/ sem) 

manoeuvres ( $180 . 00/ sem) 

avantages soc i aux 

Total 

Matériel : clôtures à c arreaux ( f i l )  

clôtures barbelées ( 3  rgs f i l )  

pi quets 

c lous 

barri ères métalliques ( 3 )  

achat et entret ien du matér i el* 

Coût s  totaux : s alaires $13 280 . 00 

matéri el $ 3 523 . 00 

imprévus ( 10'-) $ 1 680 . 00 

$18 483 . 00 

* annexe 2 

$ 3 750 . 00 

$ 8 100 . 00 

$11 850 . 00 

$ 1 430 . 00 

$13 280 . 00$ 

$ 1 625 . 00 

$ 

$ 

$ 

$ 

715 . 00 

623 . 00 

1 7 . 00 

243 . 00 

$ 3 223 . 00 

$ 300 . 00 

$ 3 5 23 . 00 



A) Cadre du projet 

Proj et AI-S 

Entretien de s pâturages 
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Le présent proj et s ' i nscrit  dans le plan d ' aménagement global de 

la  réserve nat i onale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  plus 

part icul ièrement de l ' étape f i nale permettant l ' implantat ion du pâturage 

s ur l ' hydrol i t toral supéri eur . 

B )  Obj ect i fs et résultats prévus 

La réserve nat i onale de faune du cap Tourmente entend a i ns i 

apporter un contrôle adéquat à l ' ac t ivité pâturage sur les part ies  

aménagées de  l ' hydroli ttoral supérieur . L ' ult ime obj ect i f  est d ' évi ter 

qu ' i l y ait surconsommat ion des zones pâturées par le bétail  et en outre 

dégradat ion trop forte du mi l i eu par le p i ét i nement des bêtes . 

On cherche aus s i  à étud i er l ' évolution de la compos i t ion de la 

végétat ion de l ' hydrol i ttoral supér ieur au cours des années et de 

parven ir  à un état de hauteur et de structure idéal pour la Grande Oie  

blanche . 



C )  Act ivités 

1)  * Achat et revente des bêtes 

2 )  Surve illance quotidi enne du bét ai l 

3 )  Entret i en du bétail et des clôtures 

4) Rotat i on des bêtes sur les secteurs aménagés 

5 )  Analyse de l ' état de la végétat i on et rabattage des s aules 

6 )  Rapport f i nal et sugges t i ons 

* Dans le c as où la réserve acqui ert le béta i l  

D )  Descript i on du projet et alternat ive s  

45  

De  façon à as surer un  contrôle adéquat et cons tant de 

P ut i l i s at ion des pâturages par les bêtes et de P un i formi ser sur tous 

les secteurs , il convi ent , dans le cas où les bêtes qu i seront 

i ntrodui tes sur le terrain  seront acqui ses  par la réserve d ' employer un 

s péc i ali ste en mat ière d ' agronomie ou d ' entretien du bétai l .  

Cette néces s i té s e  fai t sent i r  au n iveau des deux alternat ives 

qui s ' offrent à nous en ce qui concerne le pers onnel , c ' est-à-d i re qu ' i l  

peut être quest ion d ' engager un individu extérieur à l a  réserve ou 

d ' ut i l i ser les services d ' un des employés de la réserve , mai s  dans les 

deux c as , la présence d ' un spéc i al i s te sera essentielle pendant les 

premières s emaines du proj et dans le but d ' éduquer cette personne face à 

ses  t âches ultérieures . 
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La seconde alternat ive n' occas i onnera que les coûts reli és à 

l ' embauche du spéc i al i s te . 

E )  Evaluati on du budget 

Durée du projet 

La pér i ode d i spon ible pour l ' act ivité de pâturage au coeur de la 

sai s on de végétat i on s ' échelonne sur 16 semaines consécut ives . Il faudra 

compter deux semaines pour l ' embauche du spéc i al i s te et l ' accompl i ssement 

de sa tâche . Dans le cas où un ind ividu part i culier s era engagé 

spéc i alement pour cette tâche on peut est imer la durée complète de son 

emploi à 20 semaines . Cec i t ient compte de la période allouée à son 

éducat i on ains i qu ' à  la rédac t i on du rapport fi nal . 

De plus . pu i sque l ' installat ion des clôtures et que la 

préparation - des  secteurs de pâturage requerra plu s i eurs années , la tâche 

de cette personne débutera sur un secteur ou plus • mai s  s '  intens i f i era 

au cours des sai sons pour f i nalement s ' étendre sur chacune des zones 

aménagées de l ' hydrol i ttoral supér i eur . 



Coûts ( est imat ion pour la première sai son ) 

Salai re du spéc i al i ste ( $300 . 00/sem . ) 

Salaire du techn i c ien ( $200 . 00 / s em . ) 

Fra i s  rel ié  à la rédac t i on du rapport 

Avantages soc i aux ( 12't) 

Imprévus ( l0't) 

Total des coûts 
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$ 600 . 00' 

$4 000 . 00 

$ 200 . 00 

$ 480 . 00 

$ 530 . 00 

$5 810 . 00 

Sous traire le s alai re du techn i c i en dans le cas où un employé de 

la réserve se chargera de la tâche . 

( Les  out ils  et matéri aux nécess a i res à l t entretien des clôtures , 

s i  tel est le cas , seront d i spon ibles à la réserve même ) . 



Proj et AI-6 

Etude de l ' effi cac i té du brûlage 
ut i l i s é  comme méthode de contrôle de la 
végétat i on sur l ' hydro1ittora1 supérieur 

A) Cadre du projet 
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Le présent proj et s ' inscr i t  dans le cadre du plan d ' aménagement 

global de la réserve nat i onale de faune du cap Tourmente . Il s ' ag i t  

d ' une étude pouvant amél i orer les fac i l i tés d ' entret i en de l a  végétati on 

de 1 ' hydrol i ttora1 supérieur pour préparer le terrain  à accue ill i r  la 

Grande Oie blanche . 

B )  Obj ect ifs  et résultats prévus 

La réserve vi se ains i à étudier l ' effet du brûlage de la 

végétat i on et établ ir  l ' efficac i té réelle de cette méthode comme agent de 

contrôle de la hauteur et de la compo s i t i on de la végétat i on . De 

pos i t ives conclus i ons lai s s eraient poindre à l ' hori zon la pos s i b i l i té 

d ' amenui ser la somme de travai l  qu ' occas ionne le trai tement actuel et la 

constante survei llance qu ' i l impose . 

C )  Act ivi tés 

1 )  Cho i x  de l ' emplacement des places-échanti llon temporaires et 

édi f i cat ion 

2 )  Brûlages e t  analyses répétées 

3 )  Rapport et recommandat i ons 
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D)  Descript i on du proj et 

Dans le but d ' analyser les effets du brûlage sur la végétat ion 

de l ' hydrol i ttoral supérieur , d i fférentes méthodes d ' approche sont à 

env i s ager . Il s erait pos s  ible de di sposer plus ieurs places-échant illon 

s ur ce secteur et de cho i s i r des zones ayant de s caractér i s t iques 

phys iques ( humid i té , pente etc . . .  ) di fférentes . Les résultats pourraient 

ains i var i é s  d ' une place à l ' autre . La date cho i s i e  pour effectuer le 

brûlage influencera certainement la progre s s ion du feu et l ' ampleur de 

ses effets sur la végétat i on . 

l ' expér ience . 

Le vent ri squera même de compromettre 

Nous proposons une équipe de deux personnes pour constru i re les 

quadrats et effectuer le brûlage la premi ère année . Par la suite 

cependant , l ' actuali té pourrai t très bien relever de la réserve en étant 

confiée à un de ces employés . 

E )  Evaluat i on du budget 

Personne l :  

période 

2 i ndividus 

3 sema i ne s  

s alaires : ( $200 . 00/ sem) 

avantages soc iaux : 

Rapport f i nal : 

imprévus : 

Coûts totaux 

$1 200 . 00 

$ 144 . 00 

$ 5 0 . 00 

$ 140 . 00 

$1 5 3 5 . 00 



Proj et AI-7 

Entret ien de s bandes de terrain s i tuée s  
entre les pâturages et l ' hydroli ttoral infér ieur 

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

nat ionale de faune du c ap Tourmente . Cette étape est  essenti elle à la 

qual ité de s aires préparées à accueullir la Grande Oie blanche par 

l ' act ion du pâturage . 

B )  Obj ec t i fs et résultats prévus 

La réserve nat ionale de faune du cap Tourmente dés i re a i ns i 

conserver les bandes de terrain de s sec t i ons l , S et 7 non atte intes par 

le bétail  à un niveau de végétat i on bas se exempte d ' arbustes . L ' effet 

d ' une barrière d ' arbustes sur les o i e s  est très controversée mai s  

plu s i eurs s ' entendent pour y déceler de s effets négat i fs . Les bandes 

const i tueront elles-mêmes des zones d ' al imentat i on i ntére s s ante s . 

C )  Act ivités  

1 )  Tai lle et essouchage des  arbres et arbuste s 

2 )  Coupe de la végétat i on ( double ) 

3 )  Rapport f i nal des ac t i v i té s  
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D)  Descript i on du projet  

A l ' instar des ac t i  vi tés  de  coupe ayant eu  lieu sur la sect ion 

7 ,  l ' ut i l i s at i on du cheval et de s instruments arato i res s impl i f ierait 

grandement l ' entret ien de ces zones . L ' es souchage de s arbustes comme le 

s aule devra être s o igneusement exécuté vue sa forte capac i té de rej eter 

de souche . ?  Par ai lleurs une double coupe de la végétat i on herbacée sera 

i nd i spens able pour conserver une hauteur et une compo s i t i on adéquate pour 

la Grande Oie  blanche . Les secteurs visés  se  déf i n i s sent comme étant les 

sec t i ons l , S et 7 .  

E )  Evaluat i on du budget 

) 
Duré e :  10 sema i nes 

Personnel : 1 contremaître ( $250 . 00/s em) 

3 manoeuvres ( $180 . 00 / s em) 

Salaires 

Avantages soc i aux 

Rédact i on du rapport 

Entret ien de la mach iner i e  

Imprévus 

Coûts totaux 

$ 7 900 . 00 

$ 950 . 00 

$ 50 . 00 

$ 200 . 00 

$ 900 . 00 

$10 000 . 00 
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ANNEXE l 

ANALYSE DU TYPE DE CLÔTURE 

Di s tance totale à clôturer : 5 3 2 5  m 

Equidi stance des poteaux f i xée à 2 , 5  m 

Plu s i eurs pos s ib i l i tés s ' offrent à nous face au type de clôture 

à ut i l i ser sur l ' hydroli ttoral supér ieur pour le pâturage . 

1 .  clôture avec f i l  barbelé 
2 .  clôture électrique 
3 .  clôture à carreaux métallique 
4 .  clôture de plas t ique ( flexinet)  

Nous ne donnerons ici  qu ' un pri x  moyen pour couvr i r  une d i s tance 

de 100 m .  Cec i  ne t i endra donc pas compte d e  l ' agencement ou de l a  

di stribut i on des di  t e s  clôtures sur l e  marécage . Nous verrons par la 

s u i te les mult iples avantages et dés avantages de l ' un ou l ' autre type 

dans de s cond i t ions comme celles qui prévalent sur ce s i te . 

1 .  Clôtures avec f i l  barbelé ; 

poteaux 

f i l  

clous 

coût total : 

$ 

$ 

$ 

30 . 00 

30 . 00 ( 3  rangée s )  

0 . 80 

$ 60 . 80/100 m 

$3 240 . 00/ 5 3 2 5  m 



2 .  Clôture électr ique ; 

a)  bo i te électrique : 

bo i te 

f i l  

clous 

i solants 

poteaux 

+ 1 f i l  barbelé au bas 

b) avec batter i e :  

batterie 

fil  

clous 

i solant 

poteaux 

+ 1 f i l  barbelé au bas 

S3  

$85 . 00 pour 1 600 m 

$ -:5 . 30 

$ 9 . 00 

$ 0 . 52 

$10 . 00 

$30 . 00 

$54 . 82 /100 m ,  coût total : $2 920 . 00/5  3 2 5m 

$64 . 82/100 m,  coût total : $3 450 . 00/5  325m 

$65 . 00 pour 3 . 2  Km 

$ 2 . 03 

$ 9 . 00 

$ 0 . 5 2 

$10 . 00 

$30 . 00 

$5 1 .  5 5 / 100 m coût total : $2 7 50 . 00 / 5  323m 

$61 .  5 5 / 100 m coût total : $3 280 . 00/5  3 23m 

3 .  Clôture à c arreaux métalliques ;  

poteaux 

broche 

cloux 

+ 1 fil  barbelé au bas 

$30 . 00 

$93 . 00 

$ 2 . 00 

$125 . 001 100 m 

$135 . 00/ 100 m 

coût total : $6 660 . 00/5  325m 

coût total : $ 7  190 . 00/5  325m 
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4 .  Clôture de  plastique ( F1exinet ) 

$328 . 00/ 100 m coût total $17  470 . 00/5  3 2 5m 

Préc i sons que l ' état actuel de s clôtures sur l ' hydrol i ttoral 

s upéri eur ne permet pas de réuti l i ser leurs compo s ante s . 

donc les durées de vie de chacun de ces types de clôture s : 

1 .  barbelée : 

2 .  électrique : 

3 .  à c arreaux : 

5-7 ans ( pour le f i l )  

1 0  ans ( pour l e  f i l )  

permanente 

Cons idérons 

La clôture électrique , par contre demandera une constante 

vér i f i cat ion et des réparat i ons fréquentes en plus d ' amener la néces s i té 

de conserver la végétat ion à un n iveau inféri eur à celui de la clôture . 



ANNEXE 2 

PRIX DÉTAILLE DU MATÉRIEL 

F i l  barbelé 

Clôture à carreaux 

F i l  électrique 

P i quet de cèdre non-écorcé 

Isolateur 

Clous 

Bo i te électrique 

Batterie  

Coopérat ive agri cole St-Vall ier 

14 , Montée de la Stat i on-sud 

St-Vallier , Québec 

. Tél : 884-2854 

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES AUX PROJETS AI-4 

Terri ère à gaz 

véh i cule tout terrain ou cheval 

T ire-fort 

Mas s e  

Marteaux 

Pelles 

Gants à barbelés 

5 5  

$38 . 00/400 m 

$93 . 00/100 m 

$36 . 00/400 m 

$ 0 . 7 5 /un i té 

$ 0 . 2 5 /unité 

$ 0 . 60/1bs 

$85 . 00/1 600m 

$65 . 00/3 200m 
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ANNEXE 3 

ANALYSE DU TYPE DE BOVIDES 

o 1 type : Les ovins ( moutons ) 

a )  Type : Compte tenu du but de l ' aménagement , les moutons ut i l i sés n ' ont 

pas be soin d ' être de première qual i té , quoique certaines espèces 

peuvent être préférables de par leurs 

génét iques . ( ex :  e spèce plus forte ) 

caractèr i s t ique s 

b )  Ex igences : eau potable fac i lement atte i gnable et en quant i té 

suff i s ante , 

un peu d ' ombre ( structures naturelles ou arti f i c i elles ) 

c )  Prix approximat i f :  une bête de la catégor ie requi se par le proj et vaut 

envi ron $40 . 00 ( $0 . 30 à 0 . 4 5 / lb ) . 

une bête broute approx imat ivement 

s a i s on . 

d )  Clôture s : types hab i tuels : à c arreaux 

un ie  ( 2  rangées de f i l , 

celui du haut électrique ) 

autres types : barbelée 

flexi net  

3000 2 m par 



e )  Avantages : -un peu mo ins sélectif que le boeuf pour le type de 

végétat i on à brouter 

-mo ins d i s pendieux à l t achat 

- ab îme mo ins le sol 

5 7  

f )  Dés avantages :  �plus sens ible aux maladies  que le boeuf dans l e  cas où 

la zone e st  trop humi de par exemple 

-plus ou mo ins sens ible au sole il et au transport 

-plus vulnérable à la prédati on ( coyote ) 

20 type : les bovins ( vaches lai t ières ) 

a )  Type : vaches lai t i ères de 4 à 5 ans en phase d t infert i l i té . 

b )  Exi gences :  eau potable à prox imi té . 

c )  Prix approximat i f :  une bête de la c atégorie  requi se par le proj et vaut 

envi ron $420 . 00 ( envi ron $0 . 70/lb , pour 600 lbs 

peut var ier $0 . 52 à 0 . 80/lb) . 

une bête broute approx imat ivement Iha ( 10 000 m2 ) 

en une sai son . 
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d )  Clôtures : Types hab i tuels : - barbelée {3  ou  4 rangées , celle du haut 

électrique . 

un ie  ( 3  rangées , celle du haut 

électrique ) 

à carreaux 

e )  Avantages :  -mo ins suscept ible aux maladies  que le mouton 

très peu exigant en ce qui concerne la protec t i on à 

apporter contre l ' i rrad i at i on solaire . 

f )  Désavantages : - peut être plus sélec t i f  que le mouton face à la 

compos i t ion de sa d iète 

détériore plus intensément le sol que les moutons 

peut endommager les clôture s 

une gro s se partie  de la vente se fait à l ' automne 

donc r i sque de rencontrer des problèmes 

d ' approvi s ionnement au printemps . 

plus dangereux que le mouton pour le public 
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ANNEXE 4 

ÉVALUATION DES COÛTS RELIÉS AU PÂTURAGE POUR CHACUNE DES SECTIONS 
( dans le cas où la réserve acqui ert les bêtes ) 

Secteur aménagé de la sec t i on 7 superf i c i e  approx imat ive : 28 ha . 

Ovins Bovins 

nombre de bêtes 93 28 

pri x  des bêtes . $3 7 20 $11 760 

transport aller-retour $ 930 $ 280 

s o ins  vétér inaires $1 000 $ 1 000 

Total des coût s $5 6 5 0  $13 020 

Secteur aménagé de la section 6 superf i c ie approx imat ive : 12 . 5  ha 

Ovi ns Bovins 

nombre de bêtes 41 13  

pri x  des bêtes $1 640 $5  460 

transport aller-retour $ 410 $ 130 

s o i n s  vétérinaire s  $ 1  000 $1 000 

Total des coûts $3 050 $6 590 



Secteur �énagé de la section 1 

Nombre de bêtes 

pr i x  des bêtes 

transport aller-retour 

soins  vétérinaires 

Total des coûts 

Grand total des coûts 

60 

superfi c ie approx imat ive : 16 . 5  ha 

5 3  

$2 120 

$ 530 

$1 000 

$3 6 5 0  

$ 1 2  350  

Bovins 

16 

$6 7 20 

$ 160 

$1 000 

$7 880 

$27  490 



61 

AII- AMENAGEMENT DE LA SAUVAGINE 



1 .  SITUATION GENERALES DES ESP�CES 

62  

Après avo ir  pas sé un long hiver dans les Etats du sud ,  les  

canards reviennent dans nos rég ions pour s ' y  reprodu i re . B i en entendu à 

cette fin  tous les mil ieux ne font pas nécess ai rement l ' affaire et le 

pri nc ipal facteur qui déterminera l ' intérêt réel du s i  te demeurera la 

végétat ion . Cette dern i ère servira à protéger les oeufs et la femelle 

contre une éventuelle prédat ion ainsi  que contre les extrêmes du cl imat) 
Une foi s  les oeufs éclos c ' est à la protect i on des j eune s et des adultes 

/ en mue- qu ' elle tendra . Donc face au couvert . une végétat ion d ' une 

compos i t i on adéquate et de forte dens i té sera de r igueur pour la 

s auvag ine . 

Outre cet aspect de couverture . la végétat ion j ouera off ice de 

nourri ture mai s  en pér i ode de reproduc t i o n .  les femelles .  en part icul i er 

auront be soin d ' un rég ime plus r i che en proté ines ; pour les canards de 

s urface 76� ( femelles ) .  5 2 ( mâle s ) . pour les canards plongeurs 92� 

( femelles ) .  62 (mâles ) .  ( Lehoux . 1981 ) . La pr inc ipale rai son en est 

certes l ' ex i gence part i cul i ère du proces sus de formation des oeufs . Les 

j eune s c anards et les adultes démontrent aus s i  un tel besoin  et ce pour 

le développement phys i olog ique et le renouvellement des plumes 

respectivement , ( Fig . la et lb ) . Un plus grand apport proté in ique peut 

être obtenu par la consommat ion d '  invertèbrés aquat iques ou terre s tres , 
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mai s  règle générale , c ' es t-à-dire en dehors de la pér i ode de 

reproduct i on ,  les d ifférentes espèces de canards ingèrent davantage de 

nourriture végétale . 

L ' aménagement de s t i né à la s auvag ine comporte des man ipulat ions 

de ces d iversY compo s antes de 1 ' hab i tat et un accent tout à fait spéc i al 

devra être mi s s ur la qual i té de ce même habi tat à l ' égard de la pér iode 

de n i d i f ication , période pendant laquelle une descendance suff i s ante do i t  

être as surée . 



2 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOUTMENTE 
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D ' après les données récoltées sur le nombre de couvées observées 

de 1970 à 1983 ( F i g :  2a et 2b) , nous constatons que le nombre total de 

ces derni ères n ' a  fai t que régre s ser depu i s . Cette régress  i on est s ans 

aucun doute le résultat direct d ' une altérat i on s ans cesse grand i s s ante 

de l ' hab i tat des t i né à la s auvag ine . Cet hab itat ne rencontrerait  donc 

plus les ex igences requ i ses par les diverses espèces de canards 

barbotteurs . Il est es sent iel d ' établ ir  les causes produ i s ant cet effet 

et ains i de chercher à remédier à la s i tuat i on . 

Désorma i s  il  convient d ' exposer tous les problèmes pouvant 

i nfluer sur toute la communauté de c anards rencontrée à la réserve 

nat ionale de faune du c ap Tourmente . Les di vers facteurs ' l imi tants qui 

seront analysés plus lo in  restent appl i cables à l ' ensemble des 

populat ions de s auvag ine que ce s o i t  à l ' échelle nat ionale , provinc i ale , 

rég ionale et même locale . 

L ' intérêt que peut cons t i tuer la s auvag ine pour la réserve se 

si  tue tant au niveau des j o i es  de l ' observati on que de s be soins que ce 

groupe d ' espèces néce s s i te face à s a  s auvegarde . La plupart des canards 

barbotteurs s ' intègre à la clas se des o i seaux migrateurs cons idérés comme 

g i bi er et en tant que tel sub i s s ent annuellement une sévère pre s s i on de 

chas se . L ' améliorat i on des a i res de repos , d ' al imentat ion et de 
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S a rcel le à a i les ver tes 
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C a nard souch et 
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Canard ma la rd  

Nombre 
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50 
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F ig . 2a 

É V O L U T I O N  DE LA C O M P O S I T I ON DE LA SAUVAG I N E  

PAR L' O B S E R VA T I O N  D E S  COU V É E S  D E  1970 à 1 983 

1 9 70 1 9 71 1 9 72 

A nnée 

1973 1 9 74 1 976 1 9 77 1 978 

source ; J. F G iroux 1 1 974 S .  Labonte 1 1981 D . Bolduc 1 1983 

� )--

1 9 83 
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N O M B R E  TOTAL D E  COUVÉES OBSE R V É E S  E N  FONC T ION DES A N N ÉES 

POUR L' E N S EM BL E  DE LA S A U VAG I N E  

1 9 71 1 9 72 1973 1 9 74 1 976 1 9 77 " 1978 1 983 Année 

source : J .  F G i roux 1 1974 S . Labonte 1 1981 D .  Boldu{; 1 1983 

1--~ :-~-- ~- ~-- ;-,- j-" ,,-- j-" -~--" 
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n i d i f i cat ion ains i que leur extens ion s ' imposent pour favori ser la 

communauté et s ' as surer d ' une cont inu i té es sent ielle de la chass e  

s port ive s ans causer de préj udices à l a  s auvag ine . 

s i  une nourr i ture r i che en protéines et en énergie n ' éta i t  pas 

abondante dans le milieu aménagé , il en résulterai t que : 

Le nombre d ' o i seau reproducteurs ut i l i s ant les secteurs 

serait faible . 

La période requ i s e  pour compléter la couvée sera i t  plus 

longue . 

Les oeufs pondus seraient mo i ns nombreux et plus pet i ts . 

La reproduct ion pourrait être compromi se pour bon nombre 

de femelles . 

La cro i s s ance des canetons et la pér i ode pour compléter la 

mue seraient retardées . 

La cond i t ion phys i ologique de l ' o i seau au moment de la 

mi grat ion automnale serait mo ins  bonne . 

( Lehoux , 1981 ) 
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En somme s , plus ieurs facteurs l imi tat i fs sont à cons idérer dans 

le cycle de vie des 

qu ' un bref aperçu . 

c anards . Ceux ment i onnés précédemment 

La prédat ion , la chas s e ,  la perte 

n ' en sont 

d ' habi tat , 

l ' augmentat ion du n iveau des eaux , les effets de la villégiature et bien 

d ' autres peuvent être cons i dérés comme ayant un effet non-négligeable . 

2 . 1 )  DESCRIPTION DE PRINCIPALES ZONES AMÉNAGÉES ET DES SECTEURS 

POTENTIELS A ACCUEILLIR LA SAUVAGINE A LA RNF DU CAP TOURMENTE . 

( F i g . 3 )  

a)  Complexe de la Pet i te Ferme . 

Est formé de 32  r i goles ( 22 . 5  ha)  à l ' es t  de la Pet i te. Ferme et 

const i  tué de 3 compart iments de plus ieurs r i goles , dont la profondeur 

var i e  de 0 . 5  à 1 m. En plus , 7 autres r i goles ( 4 . 7ha)  forment un autre 

aménagement à l ' oue st de la Pet i te Ferme . ( Labonté , 1982 ) 

b )  Complexe de la Grande Ferme . 

D ' une superfi c i e  totale de 2 . 4 hectares , ce complexe fût 

réaménagé en 1979 et comprend 2 surfaces d ' eau libre , un îlot au centre 

et une plage de s able d ' envi ron 50 m de longueur . Sa profondeur maximale 

es t  de 1 .  5 m .  



F 'I ., J g .. 
LOCA L IS A T I O N  DES P R I N C I PA L E S  ZONES A M É NAG É ES 

ET DES SECT EURS P OT E N T I E LS A L A  SAUVAG I NE 

A COMPLEXE DE LA PETITE FERME 
B COMPLEXE DE LA GRANDE FERME 
C ÉTANGS DE LA R U I N E  

. À  LA R N F  . DU C A p ·  TOURMENTE 

D R U IS S E A U  M A RSOLET 
E M É A N DR E  AU NORD DE LA PETITE F E R M E  
F L' ÉTANG À C ASTORS 
G R U I SS E A U  D E  L A  r F R I PONNE 1 R U I SSEAU B LONDELLE 
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c )  Etangs de la rui ne 

Ces 2 étangs sont di fférents l ' un de l ' autre . Celui s i  tué au 

nord est semblable aux autres aménagements tand i s  que celui s i tué au sud ,  

servant de déverso i r ,  est  plus profond e t  avec une forte végétat ion 

envah i s s ante . Les 2 couvrent une superf i c i e  totale de 1 .  2 ha ( O .  6ha 

chacun ) , ( Labonté , 1981 ) . 

d )  Ru i s seau Marso1et . 

Celui-ci  se  trouve à l ' oues t  de la réserve et est  const i tué de plu s i eurs 

méandres .  Il s ' étend de la plaine côt i ère à l ' hydrolittoral supér ieur et 

ains i j usqu ' au fleuve , ( Ri oux , 1974 ) . 

e )  Méandre au nord de la Pet i te Ferme . 

Ce méandre est une port ion du ru i s seau du Pet i t  Sault , où l ' on 

rencontre un excellent couvert pour la s auvag ine , ( Rioux , 1974 ) . 

f )  L ' Etang à c as tors 

Cet étang qui se  des s i ne au nord-ouest du centre d ' i nter

prétat ion faunique est  l ' un des étangs qu i accueille une des plus fortes 

proport ions de c anards . En plus d ' être d ' orig ine naturelle , il supporte 
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et est entouré d ' une végétati on hautement adéquate pour la sauvag ine et 

de plus ieurs s i tes de repos propices  à ce même groupe , ( ex :  huttes de rat 

musqué et de c as tor ains i que le barrage de ce dernier ) . 

g )  Nul doute qu ' i l exi ste d ' autre zones propices  à la s auvag ine 

tel que le rui s seau Blondelle à l ' ouest de la réserve , l ' embouchure du 

rui s seau de la Fr iponne qui se trouve au sud du centre d ' interprétat i on 

faunique et quelques r i goles de l ' hydroli ttoral supér i eur . 



TABLEAU l 

Superf ic ies  totale s di spon ibles pour la n i d i f i cat ion et 

l t al imentat i on de la sauvag i ne au Cap Tourmente 

Complexe de la Pet i te Ferme Est  22 . 5  ha 

Complexe de la Pet i te Ferme Oue st 4 . 7  ha 

Complexe de la Grande Ferme 2 . 4  ha 

Complexe de la ruine 1 . 2  ha 

Etangs à c as tors 2 . 5  ha 

Autres secteurs 2 . 7  ha 

36 . 0  ha 
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Cette superfi c i e  corre spond à 1 . 60� de la superfi c ie de la 

réserve et ne t i ent pas compte de zones propices  à la sauvag ine sur 

l t hydrol i t toral infér ieur ni  de la proximité de l t important plan d t eau 

que cons t i tue le fleuve Saint-Laurent . 
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Le s espèces de  canards suscept i ble s de  nicher sur la réserve 

sont en maj eure part ie des canards de surface , d i t s  barbotteurs .  Ceux-c i 

peuvent se partager les 36 ha que comportent les sept ( 7 )  pr inc i pales 

zones énoncées précédemment . 

Espèces de c anards dont la n i d i f i cat i on est  probable sur la réserve 

Canard chipeau 

Canard huppé 

Canard malard 

Canard no i r  

Canard pi let 

Canard s i ffleur 

Canard souchet 

S arcelle à ailes 

S arcelle à ailes 

bleues 

verte s 

Anas s trepera 

Ai x spons a  

Anas platyrchyncho s 

Anas rubripe s  

Anas acuta 

Meraca americana 

Spatula clypeata 

Anas di scors 

Anas corolinens i s  

Peuvent s ' aj outer à cette l i s te la Gallinule comme ( Gall i nula 

chloropu s )  e t  l e  Foul ique d ' Amér ique ( Ful i c a  amer i cana ) . 



2 . 3 )  DESCRIPTION DES PRINCIPAUX FACTEURS LIMITANT L ' IMPORTANCE DU 

NOMBRE DE NICHÉES S ' IMPLANTANT AU CAP TOURMENTE 

a)  Niveau de l ' eau et préc ipi tat i on 

7 1  

E n  sai son de n i d i f ication , une augmentat ion sub i te du niveau des 

cours d ' eau peut amener l ' i nondation des nids à prox imi té des cours d ' eau 

et ains i incommoder la femelle à un po int tel que celle-c i qu i ttera 

défi n i t ivement le n i d .  E n  c e  qui concerne la réserve et les zones 

aménagées , on croi t  qui les problèmes engendrés par une trop grande 

fluctuati on des eaux peuvent être él iminés par l ' ut i l i s at ion des 

structures de rétent ion et de dérivat ion déj à ex i stantes sur certains 

aménagements . 

b )  Prédat ion 

Parmi les prédateurs les plu s fréquents s ' attaquant à la 

s auvag ine , aux couvées et aux ni chée s , le raton laveur ( Procyon lotor ) et 

le renard roux ( Vulpe s fulva) se  retrouvent à la RNT du cap Tourmente . 

Malheureusement , il  advi ent qu ' aucune étude en ce sens n ' a  démontré 

clairement , j usqu ' à  pré sent , que la prédat ion pouvai t  avo i r  un impact 

cons idérable sur les act iv i té s  de la s auvag ine de ce terri to i re . De 

telles études auraient , par conséquent , avantage à être amorcées le plus 

tôt pos s i ble . 
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c )  Nourr i ture e t  couvert 

La qual i té de l ' hab i t at ,  que ce s o i t  face à la nourri ture ou au 

couvert , des canards ni chant à la réserve j oue un rôle primord i al dans 

l '  attrai t que ce même hab i tat exercera à l ' égard de ce type d '  avifaune . 

En effet , les di fférentes e spèces , ont des besoins  bien préc i s  quant aux 

cons t i tuants de l ' envi ronnement qu ' elles recherchent . La sec t i on qu i 

sui  t exposera donc dans un premi er temps une l i s te de plantes idéales 

face à la compos i t ion du couvert végétat i f  et par la suite une seconde 

l i ste énuméran't les types de plantes et les pri nc ipaux ordres 

d ' i nvertébrés qui , selon une foule d ' ouvrage consulté s , sont davantage 

ut i l i sés et préférés par les canards barboteurs . 

Mentionnons que les plantes et  les invertébrés ont été 

sélec t i onnés d ' après les cri tères suivants :  

1 )  Préférence générale de s canards 

2 )  D i s tr ibut i on géograph ique 

3 )  . Di s tr i bution aquatique 

4 )  Degré de tolérance - ph 

qual i té du sol 
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TABLEAU II  

L i ste des plantes se  retrouvant à la RNF du cap Tourmente et 

représentant de s éléments de cho i x  pour le couvert végétal de la 

sauvag i ne . 

Acorus calamus ( B )  
Agropyron repens ( B )  
Agrot i s  alba ( B )  
Bromus inermi s ( B )  
Calamagrot i s  canadens i s  ( B )  
Carex crawford ( E ) ( B )  
Carex retors a  ( E )  ( B )  
Carex s t ipata ( E )  ( B )  
Carex vulpino i dea ( E )  ( B )  
Ech inochloa crus-galli ( B )  
Eleochar i s  erythropoda ( E )  
Eleochari s  obtusa ( E ) 
Egui setum arvense ( E )  
Glyceri a  boreali s  ( B )  ( E )  
Glycer i a  grand i s  ( B )  ( E )  
Glycer i a  fernaldi ( B )  ( E )  
Juncus balt icus * ( B )  
Juncus effusus ( B )  
Juncus tenu i s  ( B )  
Leers i a  oryzo ides ( B )  ( E )  

Arbustes sal i x  sp ( 8 )  

Myri c a  gale ( B )  

Betula .2E. ( B )  

Populus .2E. ( B )  

B :  Bordure du marai s 

E :  Emergente 

Lycopus americanus ( B )  
Phleum pratense ( B )  
Phalari s  arundinacea ( B )  
Poa palustr i s  ( B )  
Rumex cr ipus ( B )  
Rumex . .2E. ( B )  
Sag i t tar i a  lat i fol i a  ( B )  ( E )  
Sc i rpus atroc inctus ( E )  
S c i rpus atrovi rens ( E ) 
S c i rpus rubrot i nctus ( E )  
Sc i rpus val idus ( E )  
S i um � ( B )  ( E ) 
Solidago .2E. ( B )  
Sparganium chlorocarpum ( B )  
Spargani um erycarpum ( B )  
Typha lat i fol i a  ( B )  ( E )  
Typha angust i folia  ( B )  ( E )  
Vi c i a  cracca ( B )  

* :  plante à plus haut degré de tolérance face aux changements des 
cond i t i ons du mil i eu . 



TABLEAU III . 

Plantes suscept ibles de cons t i tuer la maj eure part ie  du 

rég ime al imentaire de la s auvag ine au cap Tourmente . 

Carex spp ( B )  ( E )  

Carex ros trata ( B ) *  ( E )  

Eleochar i s  palustr i s  ( B ) *  ( E )  

Egui s etum sp . ( B )  ( E ) 

Egui setum fluviat i le ( B ) *  ( E )  

Gal i um palustre ' ( B )  

Glycer i a  boreal i s  ( B )  ( E )  

I r i s  vers i color ( B )  

Juncus �. ( E )  

Lerruna mi nor ( F )  

Polygonum �.  ( S )  ( F ) ( E )  

Potamogetom pus i llus ( F )  

S c i rpus �. ( E )  

S c i rpus americanus ( E ) 

Spargani um chlorocarpum * ( E )  

Utr icalar i a  intermedi a  ( S )  

Utri c alar i a  vulgari s  ( S )  

B bordure de marai s 

E émergente 

F flottante 

S sUbmergée 

* plante à plus haut degré de tolérance face aux changements des 

cond i t i ons du mi l i eu . 
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TABLEAU IV 

Plantes s ans mention à la RNF du Cap Tourmente , à implantat i on 

plaus ible et à attrai t  et qual i té nutr i t ive certains pour la s auvag ine 

Beckmanni a syzigachne ( B )  

Bras en i a  schererbere ( F )  

Carex angus t ior 

Carex lent i cular i s  ( B )  ( E )  

Carato phyllum emersum ( S )  

H ippuri s  vulgari s  ( E) ( S )  

Myri ophyllum exalbescens ( S )  

Nupharmi c rophyllum ( F )  

Potamogeton �. ( S )  ( F )  

Potamogeton f i leformes ( S )  

Potamogeton natans ( S )  ( F )  

Potamogeton pec t inatus ( S )  

Potamogeton zosteri formis  ( S )  ( F )  

Sc i rpus mari t imus ( E )  

Spargani um fluctuans ( E ) * 

Valli sneri a  americana ( S )  

Zann ichella palustr i s  ( S )  

B bordure de marai s 

E émergente 

F flottante 

S submergée 

* plante à plus haut 

d i t i ons du milieu . 

degrés de tolérance face aux changements des COD-
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Outre les plantes , les invertébrés de surface et aquat ique s sont une 

s ource de proté ines importante ut i l i sée , comme nous l ' avons mentionné 

précédemment ,  par la s auvag i ne . En effet , ils  interviennent dans la 

maj eure part ie  de la c ro i s s ance de s j eune s ( fi g .  l� et lB.) . Il serai t 

donc bon de ten i r  compte du fait  qu ' i l exi s te peut-être une di fférence 

entre les espèces di tes "de surface" et les canards plongeurs , même s i  

les besoins énergét ique s e t  proté iniques demeurent sens iblement les mêmes 

pour ces deux classes  de canards . 

En fai t ,  de lO�' à 15� du po ids humide de ces mêmes i nvertébrés aquat iques 

sont consti  tués de proté ines , ce qui en fait une nourri ture très r i che 

cons i dérant que les feu illes et les t i ges des plantes submergées 

attei gnent un po i ds proté i n ique d ' à  pe ine 1 à 2� , les rhi zomes et les 

rac ines 2� et les graines et fruits  environ lO� touj ours du po i ds humide 

total ( Chapdelaine , 1914 ) . 



TABLEAU V 

L i s te des pr inc i paux types d ' i nvertébrés comsommés par la s auvag ine 

Insectes spp .  

( larve , nymphe , adulte ) 

Mollusques spp .  

Crus tacés spp . 

Ordre 

Coleoptère 

Diptère 

Hémiptère 

Odonate 

Famille 

Ch i ronomide 

7 1  



TABLEAU VI 

Plantes offrant un support aux invertébrés 

Ceratophyllum demersum ( S )  

Myr iophyllum exalbescens ( S )  

Nuphar var i egatum ( F )  

Polygonum spp .  ( S )  ( F )  ( E )  

Potamogeton natans ( F )  ( S )  

Sagi ttar i a  lat i folia  ( B )  ( E )  

S c i rpus acutus { E }  

Spargan ium eurycarpum ( B )  ( E )  

Typha lat i fol i a  ( B )  ( E )  

Utri cular i a  intermedi a  ( S )  

Utr i c alar ia  vulgari s  ( S )  

B bordure de marai s 

C émergente 

D flottante 

S submergée 
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Les plantes émergentes et flottantes supporterai ent aus s i  plus d ' insectes 

que les plantes submergées pui sque ces dernières ne conviennent qu ' aux 

insectes mi eux adaptés à la vie aquat ique ( Lehoux . 1981 ) . 
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d )  Compét i t ion et autres facteurs 

Sans toutefo i s  pos s éder des données préc i ses  sur le suj et ,  nous 

croyons que les c anards sont s ens ibles aux dérangements qu ' occas ionne la 

pré sence de l '  homme sur le terr i to i re qu ' i ls occupent . De plus , il ne 

faut pas exclure totalement la pos s  i b i l i  té que de fortes compétit i ons 

i ntra et interspéc i f iques lors de la n i d i f icat i on pu i ssent ex i s ter sur 

les r i goles de la Peti te Ferme pu i sque l ' arrangement de r i goles permet 

aux canards une v i s ib i l i té générale de la r i gole sur laquelle ils  s e  

trouvent-; celle':"c i étant d ' une l i néar i té s ans doute abus ive . 

3 . AMÉNAGEMENT 

Devant le nombre décroi s s ant de couvées de s auvag ine sur le 

terri to i re de la réserve nat ionale de faune du cap Tourmente , nous 

croyons qu ' i l serai t  ind i spens able d ' entreprendre certains inventaires 

portant sur les facteurs l imi tants décrits  précédemment .  Ces facteurs 

s ont , à notre humble avi s , i ndéni ablement responsables de cet état de 

chose et influent d i rectement sur le nombre annuel de couvées autant que 

sur la s impIe présence de canards sur toute l ' étendue aménagée .  Notre 

étude vi se pr inc ipalement deux volets de la s i tuat ion actuelle de la 

s auvag ine au c ap :  la dimi nut ion du nombre de couvées et l ' améliorat i on 

du mil i eu qui amènerait une augmentat i on du nombre total d ' espèces et du 
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nombre total d ' indiv idus . Ce derni er volet fait interven ir  la divers i té 

de s micro-hab i tats dispon i bles , donc la quanti té et la var i été de la 

nourri ture et des types de couverts prés ents . 

Face à ces divers po ints d ' i ntérêt , une sér ie  de d i s pos i t i ons 

sont à prendre et elles s ' inscriront dans une part ie de la s tratég i e  

d ' aménagement globale . Chacun des facteurs l imitants sera pas s é  e n  revue 

et les trai tements s ' y rattachant seront énoncés . Les inventaires 

prescr i ts suivant la plus rat ionelle log ique , devront précéder les 

man ipulat i ons d ' hab i tat proposée s . 

3 . 1  NIVEAU DE L ' EAU ET PRECIPITATION 

Ce premi er facteur a une certaine influence sur le développement 

et le nombre de couvées . Cependant , nous demeurons impu i s s ants vis-à-v i s  

des fluctuat ions importantes et inattendues des eaux . Le seul moyen dont 

la réserve di spose e s t  d ' utili ser les s tructures permettant un contrôle 

du ni veau de l ' eau et seuls les secteurs aménagés de la RNF en sont 

mun i s . Cette d i s pos i t ion requiert une surve i llance constante de la part 

du personnel de la réserve et une conna i s s ance approfondie  du cycle vi tal 

de s espèces . Par ai lleurs , des conclus ions sont à t i rer de la pertinence 

de certains niveaux d ' eau dans les aménagements cons i dérant le fait que 

la profondeur idéale pour les plantes sUbmergées bénéf iques aux 

barboteurs se  s i tue entre 1 et 2 p i eds . 
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3 . 2  PREDATION 

Ce problème , vi s iblement négl i gé ,  affecte as s urément et  

sens iblement la  produc t ivité de  la s auvag i ne .  En  effet une dens i té 

exces s ive de prédateurs r i sque de compromettre à la fo i s  la réuss i te des 

couvées et l ' établ i s s ement des nichées . Pour en arr iver à contrer au 

déclin du succès des couvées , un inventaire de dens i té concernant les 

prédateurs devi endrai t la première étape à franch i r  afin de détermi ner s i  

la prédat ion ne j oue pas effectivement un rôle trop cons i dérable sur la 

présence des canards ni cheurs autant que sur les n i chées elles-mêmes . 

Lors de s sort ies  sur le terrai n  à la RNF du cap Tourmente plus i eurs 

i ndices de la pré sence de Ratons laveurs ( Procyon lotor ) , 17 Ratons lors 

d ' une excurs i on , ( Darveau , 1984 , comm .  pers . )  et  de Ren.ards roux ( Vu1pes 

fu1va) furent observés . Par conséquent l ' évolut ion de la populat i on de 

ces deux espèces devrait  être suivie  de près car elles sont les 

pr i nc ipaux prédateurs affectant la sauvag ine en ces l i eux . La Moufette 

rayée ( Meph i H s  mephi t i s )  con s t i tue un autre prédateur éventuel de la 

s auvag ine à ne pas négl i ger . 

L ' i nventaire partant sur l ' importance de la prédat ion pourrai t 

s ' appl iquer à l ' espèce que nous e s t imons la plus nombreuse et celle pour 

laquelle les ni chées sont fortement convo i tées , c ' es t-à-di re le Raton 

laveur . Cec i n ' exclus cependant 

l ' i nventaire aux autres espèces . 

pas la pos s ib i l i té d ' étendre 
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La méthode ut i l i sée cons i s te à capturer des individus de 

l ' espèce vi sée , de les marquer et de les relâcher . La capture peut se 

faire de deux façons , soit à l ' aide de trappes du type "Havahart" 

d i sposées sur des transects prédétermi nés , ou à l ' aide de pièges à patte 

de type "vi c tor" modif iés pour ne pas causer de bles sures à l ' an imal . 

Les bites do ivent itre i dent if iées par une étiquette apposée à 

l ' ore ille . L ' animal pourra itre capturé à nouveau à un autre endro i t ,  ce 

qui indiquera son déplacement donc le terr i to i re qu' i l  couvre . Ains i 

l ' on pourra avo i r  des données plus cons i s tantes sur la dens i té de ce 

prédateur et par surcroî t  évaluer l ' importance du terri to ire de ces  

espèces . 

S i  et seulement s i  l ' inventaire demontre qu ' une dens i té élevée 

de Ratons laveurs est  présente à la réserve nat ionale de faune du cap 

Tourmente , l ' opportuni té nous sera i t  donnée de suivre à l ' aide de 

coll i ers émetteurs leurs déplacements préci s  et ains i d ' évaluer plus 

j us tement leurs effets d i rects sur les n i chées de canards . Par 

conséquent , il sera i t  dès lors néces s a i re de faire un dénombrement de s 

n ids ( oeurs ) et  de vér i f i er s i  vra i semblablement il  y a prédat ion . Cette 

étude addi t i onnelle sur la prédation débuterait avec l ' éve i l  du raton et 

le début de la ponte et prendrait  fin avec l '  arri  vée à 1 .' eau des dern iers 

nés de s c anetons . 

qui nquennale . 

Cet inventaire pourrait  itre effectué de façon 
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3 . 3  NOURRITURE ET COUVERT 

Advenant le c as où l ' inventaire de dens i té des prédateurs 

démontre que ceux-c i sont en trop faible quanti  té pour affecter d ' une 

quelconque man ière la populati on et la nichée de la s auvagnine . deux 

autres éléments pouvant influer sur l ' état des canards , subs i s tent . So it  

la qual i té du couvert pour la protect i on de  la s aqvag i ne ou  s o i t  le  type 

et la quan t i té de nourr i ture qui ne soient pas favorables à la biolog i e  

des espèces ni cheuses . 

D ' autres inventaires concernant la quant i té . la local i s at ion et 

la d i s pon i b i l i té de s i tes  de protect i on et d ' al imentat i on pourraient être 

effectués . La méthode cons i s tera i t  à déterminer . dans les secteurs 

prop i ces aux c anards , de s parcelles échanti llons le long d ' un transect et 

d ' y  é tabli r  la compo s i t ion de la végétat ion pour établ i r  s i  cette 

végétat ion est adéquate à tous po ints de vue . Les tableaux l à !! 
fourn i s s ent une l i ste de plantes qui le plus souvent sont dénombrées dans 

les s i  tes de n i d i f ic at ion et  d ' al imentat ion . Une l i s te d ' invertébrés 

pouvant entrer dans le rég ime normal du canard y est également fournie  

dans le  c as où  c et  inventaire démontrerai t  clairement que les  s i tes  de 

n i d i f ic at i on et d ' al imentation sont inadéquats ou tout à fait inaptes à 
accue i l l i r  les barboteurs ,  i l  serait alors profi table à ti tre 

expérimental ( i . e .  dans certaines zones des secteurs aménagés ) ,  de tendre 

à un hab i tat idéal en y implantant diverses plantes plus suscept ibles de 

pourvo i r  aux besoins exposés par la s auvagi ne . 
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3 . 4  COMPÉTITION ET AUTRES FACTEURS 

Le s canards , lors de la pér i ode de nidificat ion , s ' appropri ent 
1 

un certain  terr i to i re . Une compé t i t i on très forte peut donc naî tre s i  un 

nombre trop élevé d' indi vidus ont à se  partager au même moment un l i eu 

donné de s t i né à la reproduct ion . Le nombre de n i chées qui en découlerait 

serait tr<ès d i s tant de la réelle capac i té de support du milieu . 

Les r i goles aménagées à la réserve sont propices à 

l ' établ i s sement de telles n i chées , cependant elles pré sentent in 

agencement part i cul ier c ' es t-à-dire qu ' elles sont toutes parallèles et 

rect i l i gnes . Cec i engendre certaines s i tuati ons déplai s antes pour la 

s auvag ine , par exemple la vi s i on n ' es t  nullement fre inée d ' un bout à 

l ' autre des r i goles . Cette uni formité des surfaces d ' eau l ibre pousse 

peut-être les  c anards à un niveau de confi ance pos i t i f  face à 

l ' éventual i té de prédateurs ma i s  est  néfaste à la n i d i f i c at ion . 

Quelques st atég ies  d ' aménagement sont à env i s ager pour amél iorer 

le nombre d ' o i seaux nicheurs sur la réserve . Cependant l ' aspec t 

es thét i que ri sque d ' en prendre un coup a i ns i que la qual i té des s i te s  

pour l ' observat ion du public mai s  l ' es sence même d ' une rés erve nat ionale 

de faune ne do i t  pas être omi se . 

Notre but e s t  de l imi ter l ' un i formi té ou la l i néar i te des 

r i goles aménagées tout en augmentant la capac i té de support lors de la 

n i d i f i c at i on . Une première propos i t i on peut être avancée et concernera 
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la di spos i t ion sur les  r i goles de  s tructures arti f i c ielles transversales 

confectionnées à part ir  de madr i ers .de pruche . créant divers pet i t s  

cub i cules part icul i ers . Af in  d ' en arr iver au même po int . une autre façon 

de procéder peut être env i s agée . L ' alternance du profil  des r ives des 

r i goles en zone de rembla i s  et zone de déblai s permettra i t  l ' implantat ion 

de plus de nichées . 

Af in  d '  offr ir  une plus grande surface d '  eau l ibre aux canards , 

les îlots terrestres des aménagements de Canard illimités devraient sub i r  

de s perforat i ons entre chaque r i goles d ' un même compartiment ( annexe 2 ) , 

c ' es t-à-di re que les r i goles 1 à 9 ( prof : O . Sm) , 10 à 2 1  ( prof : l . Om) , 

22  à 32 ( prof : 0 . 7 Sm) pourrai ent communiquer entre elles . Une carte 

prél imilaire expos ant les portions terres tres à perforer est di sponible 

au proj et AII-7 . 

Le boulversement causé par l ' homme ( ex :  observat ion 

orni thologique ) cons t i tue un autre facteur important dans l ' évolut i on du 

nombre de nichées . Indi rectement , l ' homme peut conduire divers 

prédateurs ( en lai s s ant une odeur ) vers les s i tes  de n i d i f icat i on après y 

avo i r  fai t une v i s  i te . Il serai t  bon de ve i ller à ce que l '  accès en 

pér iode de n i d i f ication s o i t  r i goureusement réglementé dans les secteurs 

potent iels , ou à la r i gueur , res tre inte à l '  ut i l i s at i on à l '  ut i l i s at i on 

d ' une tour d ' obs ervat ion . C ' es t  pourquo i ,  à proximité de ces  

aménagements quelques tours d '  observat i on , comme celle de  l ' étang à 

cas tors , pourraient être édifiées et ce surtout pour les r i goles 
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aménagées de la Pet i te Ferme , car cette zone est à notre avi s  

pas s ablement fréquentée par l '  homme au pr i ntemps . Cette tour devrait 

s ' élever à une hauteur assez cons idérable de façon à permettre une 

me i lleur percept ion de l ' ensemble des r i goles . L ' emplacement idéal d ' une 

telle structure nous semble être le long du chemi n vicc ina1 et plus 

préc i s ément au centre des aménagements ( annexe 2 ) . 

Abs trac t i on faite de tous les facteurs qu i peuvent j ouer un rôle 

i ndén i able sur la s auvag ine , nous cons idérons que la créat i on d ' un nouvel 

étang pourrait 'être favorable à la venue de n icheurs add i t i onnels et en 

outre à l ' augmentation du nombre d ' espèces et d ' individus . 

3 . 5  RECOMMANDATIONS 

Certaines recommandat ions faites par M .  Serge Labonté , ( Labonté , 

1981 ) , dans son rapport techn ique concernant les divers plans d ' eau 

aménagés à la réserve nat ionale de faune du cap Tourmente devraient être 

pr i s es en cons idérat ion . 

Cependant , b i en que certaines sugges t i ons fus sent fort 

i ntére s s antes , par exemple la créat i on d ' un étang à l ' intér ieur du 

sent i er - du Bo i s-sent-bon , elles s ' intègrent peut-être diff i c ilement au 

plan d ' aménagement prés ent . Ains i quelques uns des buts visés  lors de 
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l ' élaborat i on de  la section concernant la Grande Oie blanche devraient 

être modifiés  et dans le cas qui nous intéresse  il serai t  quest ion de 

l ' un i formi té de la d i s tr ibution de s zones à l ' état naturel . 

Quo i qu ' il  en so i t ,  tout proj et vi s ant de près ou de lo in  une 

mani pulati on de cours d ' eau néce s s i tera avant sa réal i s at i on l ' ensemble 

des cue illettes de données concernant le réseau hydrographique . Nous 
-

verrons ce proj et dans le cadre du sous-chapi tre DI! . Il importe en 

effet de connaî tre le prof il  des tr ibutaires , leur capac i té de rétent ion 

des sédiment s , leur déb i t  var i able avec les s ai sons ains i que d ' autres 

paramètres tels que la température , la vitesse  etc . . .  

D ' autres proj et v i s ant au contrai re l ' aménagement de la 

végétation cons t i tuant l ' hab i tat de la s auvag i ne ,  donc la s t imulat ion de 

la végét at i on déj à pré sente ou la créat ion de nouvelles zones de 

végétat ion ,  devraient comporter une pér i ode as sez longue , consacrée 

uni quement à la recherche de s méthodes à ut i l i s er et à l ' analyse du 

mi l i eu à modifier . Sans ces quelques d i spo s i ti ons de graves erreurs 

pourrai ent être commi ses , entrainant d ' énormes pertes d '''éffi cac i té . 

L ' entret ien des s tructures aménagées déj à en place devrait  en 

outre f i gurer dans les pr i orités de la réserve et ce avant même de passer 

à un aménagement extens i f .  CSJ tons en exemple le cas de l ' étang au sud de 

la ruine fortement envahi par la végétat ion . Une brève sort ie  sur le 
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terrain a démontré en effet l ' absence totale d ' un quelconque apport en 

eau malgré les crues printan i ères . Nous croyons qu ' une restructurat i on 

de l ' unique tr ibutaire règlerai t  déf i n i t ivement le problème et qu ' une 

d igue controlable à la décharge de ce même étang permettrait d ' ann ihiler 

l ' empr ise  de la végétat ion nu i s ible par le j eu du niveau de l ' eau qu i 

devi endrai t pos s ible . 

Les r i gole s aménagées à l ' es t  de la Pet i te Ferme néces s i teraient 

aus s i  un certain entret ien et ce surtout aux extrémi tés nord où 

l ' empr i Se de la végétat i on est  telle que s eule s  de grandes surfaces de 

quenoui lles sont apparentes . La végétation séparant le chemin pr inc i pal 

et la zone aménagée aurai t  avantage à cro î tre l ibrement créeant par le 

fai t même un écran naturel diminuant le brui t ,  l ' impact négat i f  de 

l ' observat ion et la dens i té des nuages de pous s i ère s ' élevant au pass age 

des automobile s . 

Il ne suff i t  donc que d ' implanter des s tructures requérant un 

munimum d ' entre t i en et ce en en pes ant complètement les impacts sur le 

reste de l ' envi ronnement . Les buts recherchés devront par ai lleurs 

correspondre davantage au mandat de conservat ion et d ' amél iorat i on des 

hab i tats dans le but de la s auvegarde des e spèces qu ' aux beso ins qui 

parfo i s  sont mandés uniquement par le publ ic . 
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4) PROJETS 
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Proj et  A 1I-1 

Mise en place de n i choirs  de Canard huppé 

A) Cadre du proj et 

Outre les c anards qui n ichent au sol , certains tel le Canard 

huppé (Aix sponsa) niche dans des cav i tés se  trouvant dans les arbres . 

Af i n  d ' augmenter la présence de cette espèce , la Rés erve nat ionale de 

faune du c ap Tourmente se do i t  de pourvo ir  à l ' amél i orat ion de s s i tes 

propi ces à la n i d i f ic at i on de ces canards . Ce proj et s '  inscri t dans le 

plan d ' aménagement global de la Ré serve nat ionale de faune du cap 

Tourmente et devrai t s e  j o i ndre à d ' autre proj ets relat i f s  à 

l ' aménagement de la s auvag ine cons idérant le peu de temps qu ' i l requiert . 

B )  Object ifs et résultats prévus 

Suivant touj ours les buts de la réserve , cette stratégie  vi se à 

amél iorer les cond i t ions de l '  hab i  tat propice à cette espèce de façon à 

en augmenter la populat ion de la réserve et  du même coup la populat ion 

totale . 

C )  Act i  vi tés 

1 .  Fabri cat ion des n i cho i r s  
2 .  Cho i x  des s i tes idéaux pour l ' i ns tallation des n i choirs  
3 .  Ins tallat ion des ni cho i rs et amél i orat ion des s i tes 
4 .  Survei llance de s n i cho irs  ( j usqu ' à la n i d i f i c at i on ) 
5 .  Vi s i tes pendant la n i d i f icat i on ( s i  appl icable ) 
6 .  Véri f i cat ion automnale de s n i cho irs  et restaurat ion 
7 .  Rapport f i nal ( activi tés ) 
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D)  Descr ipt ion du proj et 

Ce proj et a pour princ i pal but d ' aider à augmenter l ' importance 

de ce canard sur la réserve . Il s ' ag i t  donc de di sposer des n i cho irs  aux 

endro i ts propices . A notre avi s  les secteurs exh ibant de s 

caractéri s tiques intére s s antes face à 1"' hab i tat du Canard huppé s e  

pré sentent dans un c adre préférent iel comme suit : F , B , A , C , D , E , G ,  ( f ig . 

4 ) . Les n i cho irs  peuvent être di sposées en groupe de 3 au max imun . La 

d i s tance à respecter entre les nicoirs  d ' un même groupe atte int 15 m et 

la d i s tance entre les groupes 50  m .  La  hauteur du  nicho ir  sera 

préférent iellement de 7 . 5  mètres et à cet effet plus ieurs nicho i rs 

actuellement di sposés sur le terri to i re de la réserve ne rencontrent pas 

les normes ( certains n i cho irs  étant même au sol ) . Il faudra par 

cons équent lors de la réal i sat i on du présent proj et , ve i ller à rect i fier  

cet état de  chose . 

Un suivi b iennal serait indispens able afin  de noter s i  les 

n i cho irs  ont été ut i l i sés et de les entreteni r ,  ce qu i n ' exclus pas la 

pos s i b i l1té d ' y  effectuer un inventaire de n i chées et de couvées tout 

aus s i  fréquent . 

E )  Evaluati on du budget 

1 .  Durée du proj et : L ' employé devra travaÎ"ller à différentes périodes de 

la sai son et de façon d i s cont i nue . L ' installat ion 

des n i cho irs  survi endra très tôt au début du 
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printemps af in  de ne pas perturber l ' établi s s ement 

des n i chées . Par la s u i te , les vis i tes sur le 

terrain ne s eront néces s i tées que dans le cas où il  

y aura succès auprè s des n i choirs  et il  s ' agira  

d ' une vér i f i cat i on très rapide des  ni chées . 

Durée totale requ i se : 3 semai nes ( en mars ou avr i l )  

2 .  Personnel requi s :  1 employé ( $200 . 00/sem . ) 

3 .  Matéri el :  Feuilles de contreplaqué ( é p .  19 mm) $75 . 00 
vi s ( 13 mm) $5 . 00 
Gri llage métallique ( 6 . 5  mm x 6 . 5  mm) $10 . 00 
Pe inture ( te i nture)  $5 . 00 

Matéri el di sponible à la Pet i te Ferme : 

Sc ie  à ruban 
Perceuse électrique 
Marteaux 
Tournevi s  

4 .  Coût totaux 

Salaires 
Avantages soc i aux 
Matér iel 
Rédact ion du rapport fi nal 

Imprévus 

Total 

$600 . 00 
7 5 . 00 
9 5 . 00 
50 . 00 

820 . 00 
80 . 00 

$900 . 00 ( env iron ) 



Proj et AII-2 

Evaluat ion de la dens i té de prédateurs et de leurs effets 

sur les secteurs aménagés pour la s auvag i ne . 

A) Cadre du proj et 
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Ce proj et s ' i nscr i t  dans le 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 dans le but de déterminer les causes d i rectes de la 

d iminut i on du nombre de n i chée s s ' établ i s s ant dans les secteurs aménagés 

de la réserve . 

B )  Objec t i fs et  résultats prévus 

La réserve dés i re ains i en veni r  à qual i f ier l ' importance de la 

populat i on de Ratons laveurs que supporte son terr i to i re . Pu i s , 

déterminer j usqu ' à quel po int cette espèce de mammi fères peut cons t i tuer 

un facteur l imi tant pour le nombre de n i chées de s auvag ine et s ' il y a 

l i eu ,  effectuer un contrôle adéquat et prescr ire une marche à suivre pour 

les années subséquentes .  
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C) Act ivi tés 

1 .  Etude de la struc ture de la réserve 

2 .  Plan de sondage ( choi x  des s i tes  de capture et de leu� nombre ) 

3 .  Inventaire de la dens i té de prédateurs ( capture ) 

4 .  Rédact ion du rapport f i nal ( act ivi té et évaluat ion de la 

s i tuat i o n .  ) 

D )  Descript ion du projet  et de s alternative s  pos s ibles 

On nota une forte augmentat ion du nombre de n i chées de s auvag ine 

sur la réserve une fo i_s les aménagements terminés pour cette clas se 

d ' o i seaux mi grateurs . Or , pu i sque depu i s  1976 , année qui fai s a i t  s u i te 

aux derniers travaux , le nombre de n i chée s n ' a  fait que dimi nuer , on peut 

amener l ' hypothèse qu ' i l y eût augmentat ion s imultanée du nombre de 

prédateurs donc à présent un tang ible besoin d ' en évaluer les effets 

réels . 

Les méthodes di sponibles pour mener à b i en cet inventaire de 

dens i té sont peu nombreuses . La premi ère pos s ib i l i té cons i ste à éva-

luer préc i sément la dens i té de s Ratons laveurs par la méthode de 

capture-recapture . A part ir  des données de capture nous pourrons établ i r  

s ' i l ex i s te un trop grand nombre d e  prédateurs r i squant de porter 

atte i nte aux n i chées et couvées . En second l i eu fi gure une méthode qui 

se  veut beaucoup plus exi gente et di spendieuse . Il s ' ag i t  du suivi par 
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télémétrie de s prédateurs .  Cette méthode , par contre , fourni ra de 

me i lleurs renseignements quant à l ' influence des prédateurs sur les 

n i chée s . Ayant pourvu les ratons d ' un collier émetteur et s achant où se 

trouvent les n i ds , nous pourrons déterminer avec une plus grande 

préc i s i on les dommages réels qu ' occas i onnent les prédateurs aux ni chées . 

Aèivenant le cas où il exi s te une populat ion trop forte ( dens i té normale 

f i xée à 1 individu/2 ha)  et/ou une prédat ion trop élevée de la part des 

Ratons laveurs ,  deux moyens de contrôle ex i s tent . La première , très 

d i recte et effic ace , est de tuer les bêtes . Cependant cette démarche 

n ' étant pas teilement conforme à un espr i t  de conservat ion , il serai t 

préférable de les condu i re sur un autre terr itoire où ils  pourront 

évoluer s ans problèmes . ( proj et AII-3 ) 

Enf in  un rapport fi nal sur l ' état de la s auvagi ne n i cheuse face  

aux prédateurs do i t  être réd i gé . Les résultats ains  i que les  méthodes 

ut i l i sées y seront détai llées et des recommendat ions prescrites . 

E )  Evaluat ion du budget 

1 .  Durée du proj et : 14 semaines ( 1er avr il  - 15 j ui llet)  
2 .  Personnel requ i s :  2 employés ( $200 . 00/sem. ) 
3 .  Matériel : 30 pi èges ou 30 trappes ( type tthavaharttt ) locat i on 

$200 . 00 
10 coll iers émetteurs et  1 récepteur 
1 balance 

4 .  Coûts totaux : Salaires 
Avantages soc i aux 
Matériel 
Rédact i on du rapport f i nal 

Imprévus 
Total ( envi ron ) 

$5 600 . 00 
670 . 00 
200 . 00 

50 . 00 
6 520 . 00 

650 . 00 
$7 170 . 00 
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L ' équ ipement pourra être , suivant certaines condi t i ons , loué ou 

même emprunté à divers organ i sme s . Cependant un montant quelconque devra 

être prévu pour l ' achat de ce premier s i  aucune entente n ' es t  pos s ible . 

En ce qui concerne le type d ' instrument de capture à ut i l i ser , tout est  

pos s  ible ; c ' est-à-di re qu ' autant les  trappe s que les pièges rempli ront 

ple i nement leurs fonc t i ons . Or , à l ' égard de l ' human i sme de la méthode , 

la trappe demeure s ans aucun doute le procéde pouvant causer le mo ins de 

lés ions pos s  ibles à l ' an imal , mai s  une bête ayant été capturée avec ce 

même eng in  sera beaucoup plus méf i ante lors d ' une rencontre ultérieur . 

Ains i ,  s i  une phase de recapture importe vraiment , et il  semble que ce 

s o i  t le cas , l ' ut i l i s at ion comb i née des instruments pré-c i tés condui ra 

sûrement aux me illeurs résultats . 



A .  Cadre du projet 

Proj et AII-3 

Contrôle des prédateurs 
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Ce proj et s ' inscr i t  dans la s tratég ie  d ' aménagement intégrale de 

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

étape fai s ant sui te à l ' évaluat ion de la dens i té de prédateurs et de 

leurs effets sur les secteurs aménagés et gui sera mi se en branle dans 

l ' un igue ·cas où ' cette évaluat ion aura démontré un réel excès de prédat i on . 

B .  Obj ect ifs  et résultats prévus 

Le contrôle des prédateurs aura donc comme effet d ' augmenter les 

chances de réus s i te des n i chées et de s couvées pui s  enfin  l ' importance de 

la communauté globale des d i fférentes espèces de canards . 

C .  Act ivités  

1 )  Etude de l a  const i tution de l a  réserve 

2 )  Etabl i s s ement de la méthodolog i e  

3 )  Capture et abattage o u  expédi t ion des bêtes 

4 )  Rapport f inal ( ac t i v i tés et  évaluat ion de la s i tuat ion ) 



98 

D. Descript ion du proj e t  

Le s méthodes de capture sont l e s  mêmes que celles uti l i sées lors 

de l ' é�il�at i on de la dens i té de prédateurs . ( on peut fac i lement 

retrouver les individus mun i s  d ' un colli er émetteur , s ' il y a l i eu ) 

E .  Evaluat i on du budget 

1 )  Durée du proj et :  6 semaines ( automne ) 

2 )  Personnel requ i s :  2 employés $200 . 00/ sem .  

3 )  Matériel : p i èges ou trappe s 

1 .  Ut i l i ser celui déj à obtenu au proj et AII-2 

2 .  Locat ion du matériel ( s  t il  y a l i eu)  $200 . 00 

4 )  Coûts totaux : Salaires $2 400 . 00 

Avantages soc i aux 290 . 00 

Matér iel 200 . 00 

Rédact ion du rapport f i nal 50 . 00 

Imprévus 295 . 00 

Total ( envi ron)  $3 235 . 00 
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Proj et AII-4 

Inventaire des couples reproducteurs et des couvées 

A .  Cadre du proj et 

Ce proj et s ' i ncorpore au plan d ' aménagement intégral de la 

Ré serve nat i onale de faune du cap Tourmente et vi se plus part icul ièrement 

le groupe d ' e spèces de toutes sortes que forme la s auvag ine en général . 

Il s ' ag i t  d ' un inventaire des couples reproducteurs et des couvées sur 

les secteurs spéc i alement aménagés . Son exécut i on se reprodu i ra 

fréquemment et de façon cyclique . 

B .  Obj ec t i fs et résultats prévus 

Par le dénombrement des couples reproducteurs et des nichées , la 

réserve entend évaluer les effets qu ' aura le contrôle des facteurs 

l imi tant la · s auvag ine de telle sorte qu ' il pu i s s e  y avo i r  réaj us tement 

des modal i tés d ' aménagement recherchant ains i une constante améliorat ion . 

C .  Act ivi tés 

1) Analyse et étude des divers aménagements 
2 )  Plan de sondage ( établ i s s ement de la méthodologi e )  
3 )  Inventaire des couples reproduc teurs 
4 )  Inventaire des couvées 
5 )  Rapport f i nal ( compilat ion des données et analyse ) 
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D. Descr ipt i on du proj et  

C e  proj et se  veut un  indicateur des effets découlant des 

améliorat i ons apportées par les divers aménagements proposés . En fait ce 

proj et devrait  survenir après chaque modi ficat i on apportée af in de noter 

dans quelles proport i ons les paramètres mod i f i é s  étaient en cause dans la 

d iminuti on du nombre de couvées . Il serait bon de prendre note du fai t 

que s i  deux ( 2 )  ou plus ieurs aménagements sont effectués s imultanément , 

un s eul inventai re aura l i eu . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 7 semaines ( 1 5  mai - 1er j u i llet )  

2 )  Personne requ i s :  1 personne ( $200 . 00/sem . ) 

3 )  Coûts totaux : Salaire s  $ 1  

Avantages soc i aux 

Rédac t i on du rapport f i nal 

Imprévus 

Total ( envi ron) $1 

400 . 00 

170 . 00 

50 . 00 

160 . 00 

780 . 00 
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Proj et AII-S 

Inventa i re de la qual i té de la nourri ture et du couvert 

di spon ibles pour la s auvagi ne au cap Tourmente 

A .  Cadre du projet  

S ' insérant dans le plan d ' aménagement global de la Réserve 

nat i onale du faune du c ap Tourmente , le présent proj et se veut une 

es t imat i on de la qual i té tant du côté du régime alimentai re di spon ible 

que de la protect ion qu ' offre le couvert de végétat ion . Cette est imat ion 

démontrera si réellement la nature des aménagements de la réserve est  

adéquate pour souten i r  une forte populat i on de  canards . 

B .  Object i fs et résultats prévus 

Face aux résultats obtenus dans cette étude , la réserve s era en 

me sure d ' établ ir  si une amél iorat ion s ' impose au niveau de s zones 

potentielles à la n i chée et à l ' al imentat i on . si mod i f i cat ions il y a ,  

on devrait s ' attendre à c e  que l e  nombre de nicheurs e t  de canards de 

pas s age s ' i ntens i fie . 

C .  Act ivités  

1 )  Analyse et étude des  d ivers aménagements 
2 )  Plan de sondage pour l ' inventaire de végétat i on 

évaluat i on du nombre de vi rées 
local i s at ion des v i rées sur le terrain  

3 )  Plan de  sondage pour l ' inventa i re des invertébrés aquat iques 
évaluat ion du nombre de places-échant i llons 
local i s at ion des places-échantillons sur le terrain 
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4 )  Inventa i re de végétat i on ( dens i té ,  divers i té )  
5 )  Inventaire des invertébrés aquat ique s , ( dens i té ,  divers i té )  
6 )  Rapport f i nal :  comp ilat ion des données 

tableaux et c artographi e  

D .  Descript i on du projet 

sères chronologi ques et phys i ographiques 
recommandat i ons pour améliorat ion 

A part i r  de 1976 on nota un déclin  dans le nombre de couvées 

propres au cap Tourmente . As surément il  faut user d ' une grande pr idence 

dans l ' analyse de s données ayant servies  à établ i r  ce fai t ,  car lors des 

i nventa i res , de couvées plus i eurs facteurs peuvent avo i r  b i a i sés les 

résultats . Toutefoi s  si l ' on as sume cette s i tuat ion , il est  dé sorma i s  

pos s i ble de se  pencher sur l e s  causes éventuelles d ' une telle regre s s ion 

de la po.�ulat ion sus cept ible de n i cher . 

Sous toutes réserves , i l  e s t  po s s ible d ' émettre l ' hypothè se que 

les associ at ions végétales en quest ion ont atte int un certain niveau 

d ' équ i l i bre ou de stab i l i té et que par le fait même elles ne 

correspondent plus s o i t  en compos i t ion , hauteur , dens i té etc . . .  au type de 

mil i eu qui prévalait  avant le début de cette diminut ion et qu i évidemment 

att i rait un plus grand nombr.e d ' i ndividus pour la n i d i fi c at i on . Par 

conséquent il est évident qu ' une améliorat i on . de la capac i té de support 

du mi l i eu est env i s ageable , du moins pour en revenir à la dens i té de 

couvées du départ . 
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Une cue i llette de données s ' impose donc pour déceler s i  

effectivement la végétat ion actuelle est  inadéquate . Un tel inventaire 

devra s ' échelonner sur toute la sai son de végétat ion de façon à 
rencontrer chacune des espèces de plantes et à en évaluer l ' importance . 

Les places-échantillon seront d i s tr ibuée s sur des virées prédétermi nées . 

Dans un autre temps , l ' i nventaire comprendra une cue illette de 

données concernant la r i ches se de la faune invertébrée aquat ique . 

E .  Evaluat i on du budget 

1 )  Durée du proj et : 28 s emaines ( 1er mai à novembre ) 
2 )  Personnel requ i s :  2 personnes ( $200 . 00/ s em . ) 
3 )  Matériel ( Certains instruments pourront être empruntés ) 

- Benne + tamis ( pour échantillons de benthos ) 
Chaîne à mesurer 
Boussole 
Mi cros cope 
B inocula i re 
Pelles 
Cordes 
P iquet de bo i s  ( 1" x 1" x 36 ) 
Mètre de bo i s  
Carnets de terrain 
Ruban marqueur 
Frai s  de transport 
( locat ion d ' autos + dépenses ) 
Canot ( locat ion pour 10 j ours ) 

$ 20 . 00 
50 . 00 

5 . 00 
10 . 00 

5 . 00 

1 200 . 00 
100 . 00 

Un certain montant devrai t être prévu dans le cas où les  

instruments idéalement empruntés do ivent faire l ' obj et d ' une locat ion ou 

même d ' un achat . 
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4 )  Coût totaux : Salai res' $11 200 . 00 
Avantages soc i aux 1 345 . 00 
Matér iel 1 390 . 00 
Rédac t i on du rapport f inal 50 . 00 
Imprévus 1 400 . 00 
Total ( envi ron ) $15 385 . 00 



Proj et AII-6 

Amél i orat ion de la compos i t i on végétale des 

secteurs aménagés pour la s auvag ine 

A .  Cadre du projet  
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Ce projet d ' aménagement s ' intègre au plan d ' aménagement global 

de la Réserve nat i onale de faune du cap Tourmente . Son exécut ion sera 

ent i èrement dép�ndante des résultats obtenus lors de l ' inventaire de la 

qual i té de la nourri ture et du couvert di spon ible pour la sauvag ine . 

Cependant il  peut être quest ion de toutes man i pulat i ons des a i res 

aménagées dans le but d ' y  amél i orer la quali té de l ' hab i tat . 

B .  Obj ectifs  et résultats prévus 

La Ré serve nat i onale de faune du cap Tourmente v i se ains i d ' une 

part à procurer à l ' avi faune des s i tes de qual i té supérieure et en outre 

à atte i ndre un certain n iveau d ' équ i l i bre dans la compos i t ion végétale 

af in de minimi s er les travaux d ' entretien et d ' aménagement 

qu ' occas i onneraient des as soci ations végétales i nstables . Il serait donc 

pos s ible de créer des secteurs au couvert parfait où les plantes entrant 

dans le rég ime de la s auvag ine . abondrai ent . 



C .  Act ivités  

1)  Etude des aménagements des t i nés à la s auvag ine 
2 )  Détermi nat i on des secteurs à amél i orer et du type de 

traitement à précon i ser . 
3 )  Plantat ion de végétaux e t  amél iorat ion des s i tes  
4)  Survei llance et entre t i en 
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5 )  Rédac t i on du rapport f inal ( activités et recommandati ons ) 

D .  Descript i on du projet 

Le proj et exigera au départ une étude approfondie  des types de plantes 

aquat iques , de leur cycle végétat i f ,  de leur n i che écolog ique etc . . .  

Cette étude est  indispens able avant de faire un cho i x  sur le type 

d ' espèces à implanter sur les di fférents secteurs . Elles do ivent 

correspondre en outre à des e spèces intére s s antes du po int de vue du 

rég ime alimentaire de la sauvag ine pour qu ' idéalement cette faune pu i s s e  

s ' al imenter ple i nement , que la nourri ture s o i t  très énergét ique e t  

d i sponible e n  tout temps pendant les sai sons concernées .  I l  faut vi ser 

un haut taux de produc t ivi té . 

Ces plantes pourront proven i r  du terri to i re même de la  réserve 

et ains i ne causeront aucun problème d ' adaptat i on n i  de transport . Par 

contre , dans le but de ne pas trop intens ivement dégrader un s i te pour en 

amél i orer un autre , un approv i s ionnement extéri eur est immi nent . 

Certains organ i smes s e  spéc i al i sent j ustement dans la product ion de 

semences de telles plantes aquatique s ; 

Kes ter ' s  wild Game Food Nurseries  Inc . 
Omro , Wi s con s i n  
P . O .  Box V 
Omro , Wi s .  54963 ( Tel : ( 414 ) 685-2929 ) 
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Lorsqu ' un secteur n ' aura be soin  que d ' une s t imulat ion de 

cro i s s ance , une coupe de s t i ges aéri ennes pourraient être presc r i te . Un 

feu de couvert sera i t  à même de condu i re à d ' ident iques résultats . Par 

contre s ' il s ' ag i t  davantage d ' un changement complet du type de 

végétat ion , un feu de rac ine s aurait donner de bons résultats . 

E .  Evaluat ion du budget 

1 )  Durée du proj et : 15  semaines ( début avr il au 15  j u i llet ) 

2 )  Personnel requ i s : 2 employés ( $200 . 00/ sem. ) 

3 )  Matériel : Graines var iées : ( Certaines prescript i on auront 

été fai tes au niveau du proj et de l ' inventaire de 

la qual i té de la nourri ture et du couvert mai s 

l ' es sence pr inc i pale des déc i s ions 

présent proj e t )  

Bottes 

Fra i s  de déplacement 

( locat ion d ' auto et dépenses ) 

Pelles , rateaux etc . 

4 )  Coûts totaux : Salaires 

Avantages soc i aux 

Matér'iel 

Redact i on du rapport f i nal 

Imprevus 

Total ( envi ron ) 

t i endra du 

$ 500 . 00 

140 . 00 

400 . 00 

40 . 00 

6 000 . 00 

720 . 00 

1 040 . 00 

50 . 00 

780 . 00 

$8 5 90 . 00 
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Proj et AII-7 

Créat ion d ' ouvertures transvers ales et alternes 

dans les r i goles à l ' e s t  de la Pet i te Ferme . 

A .  Cadre du projet 

S ' intégrant aus s i  dans le cadre du plan d ' aménagement global de 

la Réserve nat i onale du faune du cap Tourmente , ce proj et s ' insère plus 

préc i s ément dan$ la st atégie  d ' aménagement relat ive à la s auvag ine . Il 

s ' ag i t  d ' une man i pulat i on de l ' hab i tat entraînant diverses amél i orat i ons 

au n i veau de la c apac i té de support du mil i eu . 

B .  Obj ectifs  et résultats prévus 

Proj et v i s ant l ' augmentation du nombre de s i tes pouvant servir  

tant sous l ' aspect de l ' al imentat ion que sous l ' aspect de  la nidifi cat i on 

pour les c anards barboteurs . Le s espaces ains i crées pourront favori ser 

l ' accro i s s ement du nombre de ni cheurs en augmentant le morcellement des 

r i goles donc l ' effet de bordure . 

C .  Act ivités  

1)  Etude de l ' aménagement à l ' e st de la Pet i te Ferme 
2 )  Local i s at ion des s i tes d ' implantat lon des ouvertures 
3 )  Creus age des ouvertures 
4 )  Rédact i on du rapport f i nal 
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D .  Descr ipti on du projet  

L ' aménagement de  telles ouvertures en  plus d ' augmenter la 

surface totale d ' eau libre , atténuera l ' importance de la sédimentat ion et 

b i en sûr ses effets . Af in  d ' obteni r  ces ouvertures l ' ut i l i s at ion de 

personnel et de machiner ies  spéc i al i sés  sera essentielle . En effet nous 

cons i dérons qu ' une s o ixantai ne d ' ouvertures devra être introdu i te . Nous 

suggérons q�� les ouvertures transversales aux r i goles so ient auss i  

alternés , c ' es t�à-d i re à toutes les deux ( 2 )  r i goles , af in  de créer un 

plus grand effet de bordure ( F i g . 5 ) . Il est  à noter que les r igoles 

appartenant à des bas s ins  de différentes profondeurs ne devrait  pas 

commun iquer entre elles par ces ouvertures .  ( so i t  les r i goles 9 et 10 ou 

les r i goles 21 et 2 2 ) 

E .  Evaluation du budget 

Il ne peut s ' ag i r  i c i  d ' un proj et se clas s ant au même t i tre que 

les autres . En effet l ' obl igat ion de faire appel à du personnel 

spéc i al i s é  et à une mach inerie lourde i nh i be toute pos s ib i l i té d ' en faire 

un aménagement pouvant être exécuté par une équi pe d ' un proj et de 

relance . Les sommes en j eu ,  l ' importance de s conséquences que pourraient 

avo i r  des travaux mal effectué s et le temps qui serait requi s  pour un 

creusage manuel explique fort b i en la rai son d ' une telle déc i s ion . 
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Donc le budget de cette stratég ie  d ' aménagement ne peut être 

évalué pu i sque une entente est  à prendre avec l ' organi sme "Canards 

I1l imi té s"  et le partage des coûts avec la Réserve nat i onale de faune du 

cap Tourmente y sera établ i . 
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Proj et AII-8 

Créat i on d ' un étang de sédimentat ion 

Descript ion du projet 

Nul doute qu ' un problème de séd imentat ion de dépôts véh i culés 

par le Pet i t  Sault subs i s te au s e i n  des secteurs aménagés pour la 

s auvag ine près de la Pet i te Ferme et plus fortement à l '  est de cette 

dern ière . Un t;el phénomène obl i ge de fréquents nettoyages du lit des 

r i goles où une végétat ion aquat ique envah i s s ante s ' implante . augmentant 

ains i constamment la proport i on de sédiments qui se  déposent en 

d imi nuant le courant présent dans les structures . B i en que ce type de 

végétat ion const i tue un s i te hautement favorable à la nidificat i on , à 

l ' al imentat ion et à la protection de la  s auvag ine un tel état de chose  

do i t  être stoppé s ans quo i une empri s e  totale du mil i eu est prévi s i ble et 

la di spar i t i on des surfaces d ' eau l ibre immi nente . 

Par conséquent , toutes mesures aptes à min imi ser le phénomène de 

dépo s i t ion et  à res tre indre la fréquence de s nettoyages serai ent de bonne 

venue . La créat ion d ' un étang de s édimentat i on dans la part ie  supéri eur 

de la port ion du Pet i t  S ault serpentant sur la pla ine cot ière permettrai t 

d ' amél i orer grandement la s i tuat ion . Cependant avant d ' entreprendre 

toutes manoeuvres un inventai re complet des caractér i s t iques 

hydrolo�iques des pr inc i paux ru i s seaux de la réserve serait de mi se 
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( proj et DII-1 ) . Cette dern ière étude et le présent proj et devraient être 

f i nal i sés avant de poursuivre toutes autres étapes du plan d ' aménagement 

comportant des mani pulat i ons des r i goles aménagées . 

Nous lai s sons l ' évaluati on des coOts d ' une telle entrepri s e  et 

les détails de son élaborati on aux bons soins  d ' un organi sme plus 

spéc i al i s é  comme semble l ' être Canards Illimi tés . 
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Proj et AII-9 

Compart imentage des r i goles de l ' aménagement 

à l ' es t  de la Pet i te Ferme 

A .  Cadre du projet 

Le présent proj et s '  inscri  t dans le plan d ' aménagement de la 

Réserve nat i onale de faune du cap Tourmente . Basé sur l ' étude des 

d iverses hab i tu.des de la sauvag ine , il se veut une améli orati on des 

cond i t i ons prévalant au s e i n  de l ' aménagement à l ' es t  de la  Pet i te Ferme 

par l ' i ns tallat i on de s tructures art i f i c i elles . 

B .  Object i fs et résultats prévus 

Créant de nombreux compart iments sur les r i goles , la réserve 

entend augmenter l ' effet de bordure permettant à un nombre plus élevé de 

canards d " y  n i cher . Le s s tructures quo ique art i f i c ielles do ivent avo ir  

un  impact min imum su r  l ' aspect e s thét i que des aménagements , être d ' un 

entretien fac ile et ne pas nu i re au nettoyage des dépôts séd imentaires . 

c .  Act i v i té s  

1 )  Etude de l ' aménagement 
2 )  Loc al i sat i on des s i te s  d ' i n s tallat i on 
3 )  Fabri c at ion et installat i on des structures 
4 )  Rédac t i on du rapport f inal 
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D .  De script ion du projet 

Ce proj et  cons i s te donc à fabriquer des écrans qui une fo i s  

d i s posés sur les r i goles aménagées à l ' es t  de la Pet i te Ferme créeront 

une foule de compart iments particuli ers . 

Les structures seront édif i ées à l ' aide de deux ( 2 )  poutres 

( S" x S" x 16 ) reliées ensemble et  de poutres de support , pui s  di sposées 

transversalement; ( Fi g  6 )  aux r i goles cho i s ies  ( ri goles 1 à 9 et 23 à 

3 2 ) . s i  les rigoles 10 à 22 ne sont pas du nombre c ' es t  qu ' elles s ont 

plus larges il faudrait relier plus de deux ( 2 )  poutres de 16 ' de long 

ensemble . Il en résulterai t une s tructure trop faible pour ré s i s ter en 

ces cond i t ions . Les deux ( 2 )  poutres reliées ensemble seront soutenues 

par deux ( 2 )  poutres de support . Les deux extrémi tés touchant le sol 

s eront mi ses en terre afin de solidif ier la d i te s tructure . 

L ' implantat ion de ces poutres n ' es t  pas très esthétique cependant i l  n ' en 

demeure pas mo ins que cela s ' avère mo ins coûteux et  i rréfutablement 

effic ace . La figure 7 présente une d i s pos i t ion spat iale convenable . Il 

va sans dire qu ' une extens i on de cet aménagement peut être réal i ser sur 

le complexe de rigoles à l ' oue st de la Pet i te Ferme . Enfin i l  est  bon de 

mentionner que le niveau de l ' eau demeure s t able . 
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E .  Evaluat i on du budget 

1 )  Durée du proj et : 4 semaine s  

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

3 employés ( $180 . 00/ sem . ) 

3 )  Matér iel : bo i s  ( 100 poutres de 20cm x 20cm x 5m) 

c lou de 15cm et 2 5cm 

e s s ence 

huile 

Matériel emprunté : s c i e  méc an i que 
pelles 

marteaux 

gallon à mesurer 

niveau 
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$4 640 . 00 

150 . 00 

25 . 00 

10 . 00 

Un certain montant devrai t être prévu s i  le matériel voué à 

l t emprunt do i t  f i nalement être loué ou acheté . 

4 )  Coût totaux : Salaires $3 160 . 00 

Avantages s oc i aux 380 . 00 

Matéri el 4 825 . 00 

Rédac t i on rapport f i nal 50 . 00 

Imprévus 840 . 00 

Total ( envi ron ) $9 255 . 00 



Proj et AII-10 

Amél i orati on de l ' effet de bordure par remblai s et déblai s 

sur les r i goles aménagées à l ' es t  de la Peti te Ferme 

A .  Cadre du projet  
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L� plan d ' aménagement intégral de la Réserve nat ionale de faune 

du cap Tourmente s ' intéresse  en outre à l ' amél i orati on de l ' hab i tat 

des t i né à la s j3.uvagi ne et e '  e s t  dans cette opt ique que ce proj et  est  

pré senté . Les r i goles de  l ' aménagement s i tué à l ' es t  de la Pet i te Ferme 

seront man ipulées par rembla i s  et déblai s pour en arriver à un patron 

s i nueux . 

B .  Obj ectifs  et résultats prévus 

Augmentat ion du nombre de canards n i cheurs sur la réserve en 

modi f i ant le profil fort l i néai re des bordures des rogo1es aménagées de 

s orte que davantage de sec t i ons ut i l i s ables lors de n i d i f i c at i on s o i ent 

prés entes . Annihiler le très désavantageux fait que les canards pui s sent 

s ' apercevo ir  d ' un bout à l ' autre d ' une r i gole . 
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C.  Act ivi tés 

l} Analyse du s i te 
2 }  Remblayage et déblayage des î lots séparant les r i goles 
3 }  Rapport f i nal 

D. Descripti on du projet 

Af in  de créer ces zones propi ces à la nidifi cat i on les 

intervenants devront déblayer et remblayer certaines zones des r i goles . 

Aucun apport supplémentai re de mat ière ne s era néce s s a i re pu i sque les 

débla i s  seront immédi atement d i stribués sur les s i te s  de remblai s .  ( Fig  

8 )  

Avant même de concrét i ser ce type de mod i f i cat i ons le bas s i n de 

sédimentat i on ( Proj et · AII-8 ) devrait être creusé dans la partie  

supérieure du pet i t  S ault sur la plaine côt i ère . Ce trai tement s aura i t  

aus s i  amél i orer l ' aménagement à l ' oues t  de l a  Pet i te Ferme . 

E .  Evaluat ion du budge t 

Etant donné que Canards Illimités do i t  être consulté dans ce 

do s s ier , il  est fort probable que cet organi sme prenne part à 

l ' intervention sur les r i goles . Donc , l ' organ i s at i on de l ' évaluati on et 

la répart i t i on des coûts vi endra d ' une entente f i nale entre la réserve et  

cet  organ i sme . 
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proj et AII-ll 

Aménagement d ' un nouvel étang sur l ' hydroli ttoral supérieur 

A. Cadre du proj et 

La c réat i on de nouveaux aménagements propices à la s auvag ine 

s ' inscrit  b i en dans une s tratég ie  d ' améliorat i on des hab i t ats . C ' est  

pourquoi sur la Réserve nat i onale de  faune du cap Tourmente une telle 

perspectlve ne peut que tendre à de pos i t i fs résultats . 

B .  Obj ect ifs  et résultats prévus 

La Réserve nationale de faune du cap Tourment dés i re par le 

présent proj et améliorer la s i tuat ion des canards nicheurs par un 

aménagement exten s i f  plutôt qu ' intens i f .  En effet , dans le cas où toutes 

les propos i t i ons déc rites précédemment ne s auraient résoudre la maj orité 

de s problèmes causant une dimi nuti on de la populat ion de s auvag ine 

n icheuse , seule une extens i on concrét i sée par la créat i on d ' un s i te 

adéquat addi t i onnel sera i t  à env i s ager . 
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C .  Act i  vi  tés 

1) Analyse de la sec t i on 4 ( cours d ' eau , végétat i on ,  sol ) 
2 }  Cho i x  de l ' emplacement 
3 }  Creus age ou dynami tage de l ' étang 
4 }  Construct ion d ' une s tructure de contrôle du niveau de l ' eau 
5 }  Rempl i s s age de l ' étang 
6 }  Rédac t i on du rapport f i nal 

D .  Descript i on du projet et  alternat ives pos s i bles 

L ' élabQrat i on dt un tel proj et exige b i en des heures de 

consultat i ons et de recherches sur le domaine . C ' est pourquo i nous 

proposons que l ' organi sme consulté à cette f i n  soit  très pert inent . 

Canards Ill imi tés par exemple correspondra i t  à 1 t entrepreneur le plus 

j us t i fi é . 

L ' augmentat ion de la superfi c i e  totale di sponible à la s auvag ine 

nous semble es sent i elle s i  l ' on exami ne le pourcentage auquel cette 

étendue correspond c t  est-à-di re près de 2� de la réserve . Il faut noter 

i c i  que l ' immense surface que représente le fleuve n ' es t  pas comp i lée 

dans ce pourcentage . Nous proposons à cet effet la section 4 .  

Donc , un étang add i t i onnel est  néce s s a i re et peut-âtre peut-on 

avancer l ' hypothèse que plu s i eurs autres surfaces d ' eau l ibre seraient 

bénéfiques . La Grande r i gole par exemple , s i  son déb i t  le permet , 

représentera i t  un s i te intére s s ant surtout dans la port ion se trouvant 

sur l '  hydroli ttoral supérieur . Le rui s seau de la Marsolet pour s a  part 
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fourn ira i t  assurément un déb i t  suff i s ant et  un barrage qui le 

traverserai t créerai t un étang dans un secteur où r i en n ' es t  vraiment 

valabe pour la s auvag ine . 

Enf in préc i sons que la sec t i on 4 est  parcourue de nombreux cours 

d ' eau dont la suff i s ance de s déb i ts cependant demeure un mys tère . 

L ' exécution des travaux pourra i t  comprendre un creus age avec de la 

machi nerie  lourde ou de s dynami tages répétés . Toutes ces cons idérat i ons 

relèvent davant!ige de Canards Ill imi tés mai s humblement nous proposons 

l ' aménagement illus tré à la f i gure 9 .  

E .  Evaluati on du budget 

Devra être établ ie  entre la Ré serve nat i onale de faune du cap 

Tourmente et Canards Illimités . 

Pré-requi s :  i nventaire hydrologique . ( proj et DII-l ) 



\ 
j-

-Hj---_:.>------

Ir 

1 
1 
1 

_ _ _ _ � M 

L \ 
-- -- \ _.)0 

H 

\ 
!- 1-

LOC A L I S ATION 

,"-- 1 ,-

F ig , 9  

SECTION 4 
D ' UN NOUVEL ËT ANG S U R  

1 : 5000 

L' HYOROL ITTO R A L  SUPË R IE U R  

Emplacement 

o 1 ............. �,oo �� , 200 , 300 , 400 , 500 1 

-" /--

L ËG E N D E  

poss ible pour l 'étang 



ANNEXE 1 

VALEUR PROTÉINIQUE ET ENERGÉTIQUE DE CERTAINES PLANTES SUSCEPTIBLES 

D ' ETRE RETROUVÉES OU IMPLANTÉES AU CAP TOURMENTE 

Espèces Valeur protéinique Valeur énergét ique 

(� du po ids sec ) ( cal/g de poids sec ) 

Nuphar � . 

Sagittaria  lat i fol i a  
Equ i setum � . 

Sc i rpus � . 

Juncus � . 

Eleochar i s  � . 

Naj as flex i l i s  
Zi zania  aquat ica 
Polygonum � . 

Typha lat i foli a  
Carex � . 

Sparganium chlorocarpum 
Potamogeton natans 
Glycer i a  � . 

( Ti ré Lehoux ; 1981 ) 

20 , 6  
17 , 1-21 , 3  
13 , 4-17 , 3  

7 , 3-20 , 8  
10 , 2-1 5 , 7  
14 , 1  
13 , 6  
13 , 5  

8 , 9-11 , 9  

10 , 3  
3 , 5-11 , 1  

9 , 2  
8 , 7  
6 , 0 

4 , 30 
4 , 00-4 , 12 
4 , 44 
4 , 25-4 , 74 
4 , 44 
3 , 91-4 , 25 
4 , 38-4 , 67 
5 , 00, 
4 , 00-4 , 93 

3 , 69-4 , 5 2 
4 , 86 

4 , 5 6 
4 , 23-4 , 88 

Références 

Boyd , 1968 
Boyd , 1968 ; Re inecke et al . , 1980 
Straskbraka , 1968 
Re inecke et al . ,  1980 ; Straskbraka , 1968 
Straskbraka , 1968 
Boyd , 1968 ; Boyd , 1970 
Gortner , 1934 ; Straskbraka , 1968 
Re inecke et al . ,  1980 
Straskbraka , 1968 ; Boyd , 1968 ; 
Re inecke et al , 1980 
Straskbraka , 1968 ; Boyd , 1968 
Stranskbraka , 1968 ; Sudgen , 1973 ; 
Re inecke et al . ,  1980 
Re inecke et al . ,  1980 
Stranskbraka , 1968 ; Re inecke et al . ,  1980 
Sugden , 1973 
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A nnexe 2 
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ANNEXE 3 
REGIME ALIMENTAIRE DE LA SAUVAGINE 

Quelques plantes importantes comme nourri ture pour la s auvag i ne en Amér i que du Nord 

Genre 

Sparganium ( rubanier)  
Potamogeton ( potamot ) 
Ruppia ( rupp i e )  
Zos tera ( zos tère ) 
Maj as ( na ias ) 
Sagittar i a  ( sag i ttaire ) 
Val1i sner i a  ( vall i snér i e )  
Zizan i a  ( z i zani e-r i z  s auvage ) 
E1eochari s  ( é1éochar ide 
S c i rpus ( sc i rpe ) 
Carex ( c arex ) 
Lemna ( lent ille d ' eau )  
§p.i rode1a ( spirodè1e ) 
Po1ygonum ( renouée ) 
Ranuncu1us ( renoncule ) 
Pucc ine11i a  ( pucc ine11 i e )  
Trig10chin ( troscart ) 
G1 icér i a  ( glycéri e )  
Eguis etum ( prêle s )  

Part i e ( s )  ut i 1 i sée ( s )  

drupes 
surtout graines , t i ges , rac i nes 
frui ts , partie  végétat ive 
fruits , feui lles , rac i nes 
fru i t s  
rac ines princ ipalement 
toute la plante 
fruits  
fruits , tubercule 
fruits , rh izomes par les oies  
akènes 
plante en ent ier 
plante en ent ier 
akènes 
akènes ,  feu i lles 
t i gè ,  feuilles 
fruits  
caryopses 
plante entière 

Type de 
Cro i s s ance 

emergente 
flottante 
submergée 
e 
e 
e 
s 
e 
e 
e 
e 
f 
f 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Rég ime al imentaire des pr inc ipaux genres de s auvag ine 

Genre 

Anas 
Aythya mari 1a et aff i n i s  
autres Aythya 
Bucepha1a 
Somateri a  
Me1an i tta 
Merous 
C1angu1a 
Ghe Anser , Branta 

Importance relat ive 
des végétaux 

(,,) 

70-80 
50-60 
80-90 
20-30 
20 
10 
tr 
10 
100 

Animaux 

Insecte s , crustacés , mollusques 
·tt tt ft 
tt tt " 

tt tt ttet po i s s ons 
Mollusques , crustacés , éch inod . 

tt tt , insectes 
Poi s sons 
Crus tacée s , mollusques , insectes 

1 .  Ces pourcentages représentent des valeurs approximat ive s  pour les adultes . 
Chez les j eunes , le régime al imentaire est  const i tué en maj eure partie  d ' animaux 
pour ces genres . 

Source : Huot , 1982 
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1 .  SITUATION GÉNÉRALE DES ESPECES 
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B ien que plus i eurs travaux concernant les o i s eaux l imicoles 

furent réal i sés , aucune conclus i on quant à une éventuelle pos s ib i l i té 

d t exti nc t i on ( à  quelques except i ons près , ex :  Pluvier s i ffleur ) d t une 

expèces que comporte ce groupe ne peut être t i rée , donc aucun problème ne 

surg i t  à ce n iveau . Cependant l ' hab i t at occupé par ces o i seaux est  

souvent pertub� par plus i eurs agents . En effet l t ac tivité humaine 

( v i llég i ature , observat ion , etc . . .  ) ,  les inondat i ons qui rédui s ent 

cons i dérablement les surfaces fréquentables , la dimi nut i on en superfi c i e  

de l t hab i tat ( par rembl ayage des zones potent ielles ) , un rel ief 

dés avantageux , un sol comportant une faible proport i on d ' éléments 

nutr i fi fs et enf in une végétat i on qui l imite les expaces l ibres 

grandement vi s i tés par les o i seaux l imicoles sont autant de facteurs 

nui s ant à la venue de ces espèces . 

Le cycle migratoi re de bon nombre de ces o i seaux de rivage les 

pous se à effectuer des traj ets au d i stance et aux i t i néraires var i é s . 

Les r ives du fleuve Saint-Laurent cons t i tuent à cet effet des sec teurs 

pas s ablement ut i l i sés  surtout au printemps et à l ' automne . Cet intérêt 

e s t  dû en grande part ie  à l ' ine s t imable r i ches s e  benthique de ces espaces 

riverains qui devront dé sorma i s  être protégés et faire l ' obj et 

d ' aménagements ponctuels dans le c as où des perturbat ions s oudaines et 

fortuites surviendraient . 



2 .  SITUATION PARTICULIERE AU CAP TOURMENTE 
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Le groupe des o i seaux de rivage compte parmi les espèces de haut 

i ntérêt p�ur la Ré serve nat ionale de faune du cap Tourmente . Cet intérêt 

ne se  s i tue pas un iquement au niveau de 1 t observat i on récréative mai s  

aus s i  du côté de leur importance dans I t écosys tème général et plus 

préc i s ement des rives du fleuve , des ru i s seaux , des étangs et des 

secteurs aménag�s pour la s auvag i ne . Certes l t hydrol i ttoral i nférieur 

es t  la zone la plus fréquentée à la Réserve nat ionale de faune du c ap 

Tourmente par certains charadr i idae et scalopac idae . Cependant I t ouvrage 

de Brous seau , datant de 1981 , expose clairement le fait que la dens i té 

d t  o i seaux l imi coles observée au cap Tourmente est  de loin inférieure à 

celles de s autres s i tes étudiés  ( tableau 1 )  même s i  cet espace poss ède 

des zones vaseuses qui , s elon de multiples références consultées , 

comporterai ent des ttMudflattt propi ces aux espèces l imi coles . Il est  bon 

de prendre note que cette étude de Brous seau fut réal i sée sur une courte 

période pendant la mi grat i on automnale . 

Quels sont les facteurs qu i peuvent influer sur la présence de 

ces e spèces l imi coles à RNF du cap Tourmente? B i en entendu plus ieurs 

hypothèses  subs i s tent à ce suj et .  Est-ce un problème rel ié  à la nature 

des dépôts sédimentai res des l ieux ou b i en un problème de compét i t ion 

i nterspéc i f i que qui entraînerait un manque de nourri ture? Notre approche 

par trop super f i c i elle dans ces secteurs ne nous a pas permi s dt apporter 

des réponses à ces ques t i ons . En fai t les paramètres à analys er s ont 

fort nombreux et de complexes études devraient être réal i sées pour 

éclai rc i r .ce phénomène . 
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3 . AMENAGEMENT 

Comme tel il  n ' ex i ste pas une foule de méthodes d ' aménagement 

pour s timuler la venue de ces espèces ou pour améliorer les quali tés des 

hab i  tats qu ' elles fréquentent . L' hydrol i ttoral inféri eur ne peut faire 

l ' obj et d ' un aménagement pers i tant , cons i dérant l ' effet qu ' y  exercent les 

marées . 

Il est néanmo ins pos s ible d ' augmenter la superf i c i e  totale 

d i sponible pour ces o i seaux sur la réserve . Ces secteurs verront toute 

leur importance s ' ampli f i er pendant les pér i odes où la marée recouvr i ra 

toute la zone i ntére s s ante de l ' hydrol i ttoral infér ieur , s o i t  la 

vas i ère . La technique cons i s te à réal i ser de nouvelles zones qui 

rerpés enteront des mi l i eux adéquats pour certains oi seaux l imi coles 

s eulement .  ( Pluviers , Maubèches e t  Bécas seaux spp . ) 

Toutefo i s  la néces s i té d ' un entre t i en de la végétat ion qu i sera 

portée à s ' établ i r  sur ces  même s zones ne peut être complètement 

écartée . La plage de s able de l ' étang aménagé de la Grande Ferme 

démontre b i en cette réali té et actuellement l ' attra i t  s i  pui s s ant 

qu'  exercai t ce mi l i eu sur les l imi coles ne fait  que diminuer faute de 

contrôle de la végétati on . 
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Pour l ' ins tant , seules des  techn iques manuelles d ' éradi cat ion 

des végétaux indé s i rables sont retenues . Cepandant , des méthodes de 

brûlage en profondeur pourrait  donner de bons résultats et devraient être 

mises  à l ' e s s ai . Un ralent i s sement de l ' évolut ion des végétaux survient 

après l ' i nstallat i on de feui lles de polyéthylène mai s  l ' expérience 

prés ente trah i t  l ' eff i c ac i té relat ive de la méthode à long terme . Un 

matér i au spéc i f i que et structuré de façon à s ervi r  plus adéquatement à la 

c ause pourrai t �tre adopté . A cet effet une toile géotext ile rempl i rai t 

b ien s a  tâche de rétent i on des part icules mi nérales tout en lai s s ant 

s ' égoutter les l iquide s . Cette toile est di spon ible chez TEXEL dans le 

Comté de Beauce ( 387-5910 )  et se détaille à $1 . 18/mètre carré ( vo i r  

spéc i f icat ions e n  annexe ) .  

L ' ut i l i s at i on de phytoc ides et dans ce cas-c i plus parti cu

l i èrement d ' herb i c i des mènera i t  inévitablement aux effets escomptés .  

Evidemment la s eule pensée d ' avo i r  à ut i l i ser de tels produi t s  peut 

parfoi s  troubler mai s les derniers composés découverts sont 

non-dommageable s pour la  faune et ne dérèglent aucunement l ' équ i l i bre de 

la chaîne al imentaire . Il s ' ag i t  s o i t  de la s imazine , de l '  atraz ine ou 

du paraquat qui s ' appl ique au taux de 4 à 6 kg/ha permettant a i ns i un 

contrôle adéquat de la végétat i on harbacée pour une pér i ode allant de 2 à 

3 ans . Des modifi cations du niveau de l ' eau et ce de façon sai sonnière , 

prodù i raient s ans aucun doute d ' intére s s ants résultats . 

Vo i c i  les princ i paux proj ets qu ' i l nous a été pos s ible de mettre 

s ur pied face à l ' aménagement de ce groupe d ' espèces . 
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4 )  Proj ets 



A.  Cadre du projet  

Proj et AIII-I 

Inventaire des o i seaux l imi coles 
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S '  i nscri  vant dans le cadre du plan d ' aménagement global de la 

Réserve nat i onale de faune du cap Tourmente , ce proj et porte sur 

l '  i nventaire de� o i seaux l imicoles . Celui-c i s '  effectura en di fférente 

péri ode de l ' année dépendanmment des migrat i ons . 

B .  Objectifs  et résultats prévus 

En plus d ' évaluer la populat i on l imicole de cette rég i on , 

l ' obj ect i f  vi seé cons i s te à vér i f ier l ' efficac i té de s aménagements . 

c .  Act i v i tés 

1)  Préparat i f  et consultat i on de s différentes méthodes 

d ' inventaire 

2 )  Inventaire 

3 )  Rapport f i nal 
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D .  Descript ion du projet 

Comme pour la plupart des aménagements crées dans le but d ' aider 

la faune , un sui vi  tant du côté des hab i tats que de la faune do i t être 

effectué . Ce proj et-c i doi t  donc s ' appl iquer avant et �près les 

aménagements de s proj ets AIII-2 et AIII-3 afin  de comparer si la 

populat i on des l imicoles var i e  ou même de vo i r  si les aménagements 

servent ces es.pèces . Le proj et cons i s tera à faire une estimat ion des 

espèces l imicoles se  retrouvant à Cap Tourmente lors de s migrat i ons . Ces 

migrati ons sont saisonnières et la plupart de s espèces rencontrées à la 

réserve . sont pré sentes généralement du début mai à la f i n j ui n  

( printemps ) et du début août à la f i n  septembre ( automne ) .  Donc le 

proj et demandera un temps approximat i f  de 16 semaines d ' observat i on ( le s  

2 s a i sons de mi grat ion)  et environ 2 semaines pour l e  rapport , s o i t  un 

total de 18 .semaines de travaux . La personne employée à cette f in devra 

faire l ' i nventaire des secteurs prop i ces à cette faune ai lée et la 

méthode cho i s ie sera préalablement déterminée avec les respons ables du 

proj et .  Enfi n  un rapport f i nal démontrant l ' état de s o i seaux concernés 

sera établ i . 

E .  Evaluat i on du budget 

1 )  
2 )  
3 )  

Durée du proj et :  18 sema i ne s  
Personnel requ i s : 1 employé ( $lOO . OO/ sem. ) 
Coûts totaux : Salaires 

Avantages soc i aux 
Rédac t ion du rapport 
Imprévus 
Total ( envi ron) 

$1 800 . 00 
220 . 00 

20 . 00 
205 . 00 

$2  245 . 00 
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Proj et  AIII-2 

Amél i orat i on des secteurs prop i ces aux o i seaus l imicoles 

A. Cadre du projet  

Ce  proj et s ' inscr i t  dans le cadre du plan d ' aménagement global 

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

es s entielle de ,la s tratég ie d ' aménagement axée sur le groupe d ' espèces 

que const i tuent les oi seaux l imi coles . espèces nombreuses et  d ' un grand 

intérêt pour la rés erve . 

B .  Obj ect i fs et résultats prévus 

L ' obj ect i f  v i s é  par ce proj et tend à s t imuler la venue d ' espèces 

l imi coles par l ' amél iorat i on de s i tes  propices à celles-c i .  Ains i nous 

prévoyons permettre l ' observat ion d ' une plus grande divers i té d ' o i seaux à 

c aractère aquatique aux abords des étangs de la plaine côt ière . 

C .  Act ivi tés 

1 )  Analyse des secteurs néce s s i tant un nettoyage 

2 )  Nettoyage de la plage de s able de l ' étang de la Grande Ferme 

( Fi gure 1 )  

3 )  Nettoyage des abords de l ' étang à castors ( Fi gure 2 )  

4 )  Rapport f i nal e t  recommandat ions 
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D .  Descript i on du proj et 

Le proj et cons i s te gro s s i èrement à déterminer les sec teurs 

pouvant représenter de s mi l i eux i ntére s s ants pour les o i seaux l imi coles . 

B i en sûr d ' autres secteurs que ceux mentionnés dans ce proj et pourraient 

faire l ' obj et d ' une amél i orat i on . Une fo i s  que ces zones auront été 

déterminées ,  le personnel en ques t i on procédera à l ' éliminat ion des 

mati ères j ugées , indé s irables et nui s ibles ( végétaux , débr i s , etc . . .  ) pour 

ces espèces d i te s  de rivage . Les zones aménagées devront être soumi ses  à 

un nettoyage péri odique et à une surve i llance cont inue pour l imiter 

l ' emprise de la végétat ion . De plus la somme de travai l  i ra en 

augmentant __ _ cons idérant le fai t que par la sui te de nouvelles port i ons 

pér i phériques aux étangs seront préparées pour ce type d ' avi faune . 

E .  Evaluati on du budget 

1 )  Durée du proj et : approx imat ivement 5 semaines ( dépendant de 
la méthode de contrôle uti l i s é e )  

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

1 employé ( $180 . 00/ sem. ) 

3 )  Matériel : Bottes ( minners ou cui s s arde s , 2 pai res ) 

sécateur 

Pelles 

Brouette 

Faux 

Rateaux 

Haches 
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Coût s totaux : Salaire $2  150 . 00 
Avantages soc i aux 260 . 00 
Rédac t i on du rapport 30 . 00 
Imprévus 245 . 00 
Total ( envi ron ) $2 685 . 00 



134 

Proj et  AIII-3 

Extens i on des surfaces propi ces aux o i seaux l imicoles 

A .  Cadre du projet 

Ce proj et  d ' intègre au plan d ' aménagement global de la Rés erve 

nat i onale de faune du c ap Tourmente . Il comporte plus préc i s ément des 

trai tements bénéfiques pour les espèces l imicole s . 

B .  Obj ec t i fs et résultats prévus 

Ce proj et cherche à s t imuler la venue d ' un plus grand nombre 

d '  i ndi vidus des espèces déj à ment i onnées à cap Tourmente et peut-être 

même à augmenter le nombre d ' espèces qu i le vi s i te . La créat ion de 

nouveaux s i tes  des t i nés à cette clas se d ' avi faune cons t i tuera la 

princ ipale compo sante de cet aménagement . 

C .  Act i  vi tés 

1) Examen des secteurs devant sub i r  un aménagement et 

élaborat i on de la méthode de travai l 

2 )  Aménagement . d ' une plage de s able ( r i goles 31-32 ) 

3 )  Préparat ion d ' un espace pouvant accue ill i r  les l imicoles 

autour de l ' étang à cas tors 

4 )  Cons truct ion de s tructures de contrôle du n iveau de l ' eau ( s i  

j ugé opportun ) 
. 

5 )  Rapport f i nal et recommandati ons 
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D .  Descript i on du projet 

Nous proposons les secteurs suivants af in  d ' y  créer des s i tes  

pour les o i seaux l imicoles . Le premier secteur , où l ' on pourrait créer 

une plage de s able , se  local i s e  entre les r i goles 31 et 32 , aménagées à 

l ' es t  de la Pet i te Ferme ( F i gure 3 ) . Cet aménagement cons i s te à abais ser 

la bande de terre entre les deux r i goles de façon à créer une surface 

plane à pe ine plus haute que le ni veau de l ' eau ( 10 à 15 cm) . Par la 

s u i te on y d i sposera un to i le géotext i l1e ou une feu ille de polyéthylène 

de la même superfi c i e  que la surface dénudée de végétat i on et enfin  un 

l i t  de s able d ' envi ron 15 cm d ' épai s seur ( F igure 3 ) . Avant de procéder à 

cet aménagment des accords do ivent être pr i s  entre les divers organi sme s  

concernés , c ' es t-à-di re Canards Illimités e t  la Réserve nat ionale de 

faune du cap Tourmente . Pour cette rai son le budget ne sera pas détai llé 

dans la part ie  réservée à cette fin . 

Le deux ième secteur pouvant être aménagé se s i tue au n i  veau de 

l ' étang à cas tors ( Fi gure 4 ) . En effet , certains secteurs du pourtout de 

cet étang pourront être dépou illés de tous débr i s  et de toute végétat i on 

af in d ' obteni r  un type de vas i ère servant aux espèces limicole s . Par 

s urcro î t , un entret ien de ces zones aménagées devra être fai t 

péri odiquement . La méthode de contrôle à ut i l i ser pour les végétaux 

devra être établ ie  s u i te à une entente entre les responsables des 

aménagements c ar plus i eurs fac teurs i nterviennent , et une déc i s i on pr i s e  

à l a  légère pourra i t  avo i r  de sérieuses répercus s ions sur d ' autres 
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e s pèces ( rat musqué , castor ) . Mentionnons que la végétati on peut être 

contrôlée par la coupe , par le feu , par des phytoc ides et même par 

i nondation tempora i re des s i tes  prédétermi nés . ( F i gure 5 )  Pour un 

contrôle fac i l i té du niveau de l ' eau , de s structures spéc i fi ques peuvent 

être installées aux endroi t s  adéquats .  Il va s ans d i re qu ' un tel 

aménagement peut être réal i sé dans divers autres secteurs dont l ' étang au 

sud de la ru ine par exemple où le sol n '  est  n i  trop argi leux ni  trop 

s ablonneux et où le contrôle du niveau de l ' eau serait a i s é  sui te à une 

bonne plan i f i c at i on de l '  écoulement . Cependant , dans chacun des cas la 

réal i sat ion du proj et  DII-1 en partie  ou en total i  té sera e s s entielle . 

Ains i l '  implantat ion de structures de s t i nées à augmenter le ni  veau de 

l '  eau pourra être gu i dée adéquatement af in qu ' aucun débordement , 

i nondat i on excess ive ou tort au mi l i eu ne soient causés . 

E .  Evaluat i on du budget 

La présente e s t imat ion ne t i endra compte , comme nous 1 t avons 

déj à ment i onné , que de la part ie  du proj et ayant trait à la manipulat ion 

du pour tout de l ' étang à c astors . 

1 )  Durée du proj et : approximat ivement 15  semaine s  
2 )  Personnel requ i s :  1 supervi seur 

1 employé 
3 )  Matériel emprunté : Bottes (Minners ou cu i s sardes , 2 pai re s ) 

Brouette 
Haches 
Sc ie  mécan ique 
Sécateurs 
Faux ( 2 )  
Rateaux ( 2 )  
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Fig .5 

COUPE SCHÉMATIQUE DÉMO N T R A N T  L ' Ë T E N DUE DE L' I NONDATION 

DE ZONES BOR DANT L ' Ë T A N G  À CASTO R S  

Di gue 

Zones aménagées ( vasière ) 

S tructure de contrôle 
du n iveau de l 'eau 

et i nondées entre les migrations 



Matéri el à acheter :  ciment e t  moules de bo i s  
Hui le pour s c i e  mécanique 
Contenant à e s sence 
Essence pour s c i e  mécanique 
Bêcheuse ( location)  

4)  Coûts totaux : Salaires ( $250 . 00/ s em. ) 
( $180 . 00/ sem. ) 

Avantage s soc i aux 
Matéri el 
Rédact ion du rapport 
Imprévus 
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$ 200 . 00 
6 . 00 

10 . 00 
2 5 . 00 

100 . 00 
3 750 . 00 
2 700 . 00 

820 . 00 
340 . 00 

20 . 00 
765 . 00 

Total ( environ ) $8 395 . 00 
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ANNEXE 1 

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE GÉOTEXTILE 

Perméable aux liquides 

Imperméable aux solides 

D i s ponible en rouleau de 3 . 05m de largeur par 100m de longueur 

Pos s ib i l i té de faire effectuer des coutures à l t entrepôt 

pour obten ir  une largeur de 15m 

Pour ce proj et : 

Aus s i  di sponible : 

2 dens i té 240g/m 

épa i s seur de 2 . 6� 

fI 7607 

2 $1 . 18/m ( aj outer taxes fédérale et prov . ) 

2 retai lles d t une dens i té de 200g/m 

$1 . 00/m2 



ANNEXE 2 

LISTE DES OISEAUX LIMICOLES OBSERVES A LA LA RNF DU CAP TOURMENTE 

Pluvier à coll ier 

Pluvier K ild i r  

Pluvier argenté 

Tourne-pierre roux 

Manbèche de� champs 

Manbèche branle-queue 

Cheval ier sol i ta i re 

Grand cheval i er à pattes j aune s 

Pet it  cheval ier à pattes j aunes 

Béc as seau à po i t r i ne rousse 

Bécasseau mar i t ime 

Bécas seau à po i trine cendrée 

Bécas seau à croupion blanc 

Bécas seau minus cule 

Bé sasseau var i able 

Bécas seau roux 

Bécas seau semi-palmé 

Cheval ier combattant 

Bécasseau Sanderl ing 

Phalarope hyperboréen 

Bécass i ne des marai s 

Charadru i s  semipa1matus 

Charadrui s  poc i ferus 

Sguataro1a sguataro1a 

Arenari a  interpres 

Bartrami a longicauda 

Acti t i s  macu1ari a  

Tri nga sol i tar i a  

Totanus me1ano1eucus 

Tot anus f1avipes 

Calidr i s  canutus 

Ca1 i dr i s  mar i t ima 

Ero1 i a  ma1anotos 

Ca1idr i s  fusc i co11 i s  

Ero1 i a  minut i 1la 

Cal i dr i s  a1pina 

Limnodromus gri s eus 

Ereunetes pus i llus 

Ph i lomachus pugnax 

cal i dr i s  alba 

Hob ipes lobatus 

Capilla ga1l i nago 
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Fig. 3 

CRÉA TION D' UNE PL AGE DE SA BLE 

EN TRE L ES R IG O L ES 3 1  E T  32 

JI L' ES T DE LA PE TITE FERME 

LOCALISATION DES R IGOLES 31 et 32 COUPE TRANSVERSA L E  DES RIGOLES 31 et 32 (avec aménagement ) 
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SECTION 8 
AMËNA GEMENT DE ZONES pfRIPH�RIQUES DE L' E TA NG il CAS TORS 

1 : 5 000 
L ÉG ENDE 

Secteur aménagé •• 
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TABLEAU l 

Dens i té d ' oi seaux l imi coles est imée pour d ivers s i tes 

SOUS-RÉGIONS 

Montréal 

Montréal-lac St-Pierre 

Lac st-Pierre 

Lac st-Pi erre-Québec 

Québec 

LOCALITÉ 

Contrecoeurs 2 

Pet i te r ivière du Chêne* 

Po inte à B i got 

Portneuf* 

Cap Rouge* 

Anse aux Foulons 

Grève G i lmour 

Quai St-Michel 

Baie de St-Vall ier* 

Anse Berthier* 

Montmagny* 

Anse aux Canards 

Mai zerets 

Rivi ère Montmorency* 

Rivi ère aux Chi ens* 

Ste-Anne de Beaupré 

Rivière Ste-Anne* 

OISEAUX/HECTARE 

38 , 6  

19 , 8  

13 , 8  

5 9 , 0  

20 , 0  

64 , 0  

10 , 7  

2 7 , 5  

23 , 9  

16 , 8  

5 6 , 6  

5 7 , 6  

135 , 4  

29 , 7  

2 1 , 2  

25 , 0  

158 , 0  



Cap St-Ignace-la Pocat i ère Anse du Cap 

Rui s seau Fafard 

L ' Islet 

Anse Tro i s-Saumons* 

Rivi ère Port-Jol i  

Cap Tourmente-La Malba i e  
îles de l ' Estua i re Ile aux Ruaux 

Battures aux Loups-Mar ins 

1> 10 , 0  o i seaux/hectare . Cette valeur l imite représente une 
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14 , 5  

12 , 5  

46 , 9  

62 , 3  

6 7 , 0  

171 , 9  

25 , 5  

dens i té légèrement supér i eure à la dens i té moyenne du terr i to i re 

( 7 , 6 o i s  . /ha) . 

Présence d ' une r ivi ère à proximi té du s i te .  

Source : ( Brous seau , 198 1 )  
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