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1 PROBLEMATIQUE FAUNIQUE REGIONALE

La  pro bléma t ique  fa u nique  en Est r ie  se  dév elop pe a ut our  de qua t re gra nds
th èmes:  la  demand e fa u nique , le s es  pèces  , le s ha bi ta t s a i  nsi que  l' a cc essi  bil  it é
à  la  re ssour  ce et  sa  ges  ti  on. La  demand e fa u nique  eng lobe  la  demand e di  te
"c onsomma t r ic e" qui  cor  resp ond a ux a ct ivi  té s de cha s  se,   de pêc he et  de
pi égea ge  impl iqua nt un pré lèv ement  de la  fa u ne a i  nsi que  la  demand e "n on-
con somma tr  ice"  , con sti  tuée  d' a cti  vit és sa n s pré lèv ement  comme l' obs  erva t ion 
d' oise a ux , la  phot ogra p hie et  l' ét ude des   a ni maux. Les   es  pèces  , le s ha bi ta t s et 
l' a cc essi  bil  it é à  la  re ssour  ce compo sent  l' off  re fa u nique .

La  pro bléma t ique  fa u nique  en Est r ie  to uche pl usie urs a spe cts   de la  demand e,
de l' off  re et  des   li  ens   ex i  sta nt ent re le urs compo sa nt es re spect ive s. Pui sque
l' Agen ce n' a  pa s le  manda t  de gér  er  la  fa u ne, le s di  ffér  ent s poi nts   de la 
pro bléma t ique  son t pré sent és en deux  gro upes se lon l' impl ica t io n que  dev ra it 
a vo ir  l' Agen ce.   Le pre mi er  gro upe fa i  t ré fére nce a ux a spe cts   de la 
pro bléma t ique  con cern a nt l' Agence  et  se s pa r t ena i res   ta ndis que  ce ux du
se cond re lève nt pr i  nci  pa leme nt de d' a utre s org a nis  me s comme la  FAPAQ ma is  
où la  col  la b ora ti  on de l' Agen ce et  se s pa r t ena i res   peut  êt re néc essa ire à  la  mis  e
en pl a ce de sol  uti  ons.  

1.1 PROBLEMATIQUE FAUNIQUE CONCERNANT L'AGENCE ET SES PARTENAIRES

1.1.1 Disponibilité des habitats

• Fa i ble  re prése nta t ivi  té  de ce r ta i  ns ty pes de peup lemen ts ou de st a des de
dév elop pement 

En Est r ie , le s ré sine ux ne re prése nten t que  19% de la  supe r fi  cie  fo rest ièr  e
(Ta blea u  1.  1). Ai  nsi,   le s es  pèces   a ssoc iée s st r ic temen t à  ce  ty pe de peup lemen t
son t pl  us ra r  es de même que  ce lle s a ss  ocié es a ux vi  eil  les   fo rêts  . Les   fo rêts  
mûres   et  sur  a nnée s re prése nten t 21,  6% de la  supe r fi  cie  fo rest ièr  e et  son t
compo sées   à  70,  2% pa r  des   peup lemen ts fe uil  lus,   à  23,  4% pa r  des  
peup lemen ts mél a ngés et  6,  4% pa r  des   peup lemen ts ré sine ux . La  fa i  ble 
re prése nta t ivi  té  des   vi  eil  les   fo rêts   mél a ngées   ou ré sine uses expl iqu e le  pot ent iel  
re stre int  d' ha bit a t de qua l it é él  evée  pour   la  ma r t re d' Amér iq ue et  le s es  pèces  
qui  ont  des   bes  oins   se mbla bles   en te rme d' ha bit a t.   Même si   le s vi  eil  les   fo rêts  
fe uil  lues   son t pl  us re prése ntée s, el  les   ne compo sent  que  15,  2% de la  supe r fi  cie 
fo rest ièr  e et  of  fren t a ux es  pèces   a ss  ocié es à  ce  ty pe de fo rêt,   comme le  Gra n d
pi c et  la  pa ru lin e a zur  ée,   un fa i  ble  pot ent ie l d' ha bit a t de qua l it é él  evée .  
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Tabl eau 1.1 

Pour cent age de l a  s uperf ici e f ore sti ère pri vée repr ésen tée  par les 
pri nci paux t ypes  de couv ert  et  st ades de déve loppe me nt en Estr ie. 

No n-
régéné ré 

En 
régéné ra tion 

(1 0 ans)

Jeun e
(3 0-50 ans,

JIN)

Mû r
(7 0 ans et +,

VIN)
To tal

Su perficie --- --- --- --- 44 847Non-
régénéré % de  la  supe rfic ie

forestiè re 
--- --- --- --- 6,9%

Su perficie --- 28 366 122 879 99 094 250 339Feuillu
% de  la  supe rfic ie
forestiè re 

--- 4,4% 18,8% 15,2% 38,4%

Su perficie --- 33 616 166 279 33 011 232 906mélangé
% de  la  supe rfic ie
forestiè re 

--- 5,2% 25,5% 5,1% 35,7%

Su perficie --- 31 055 84307 9035 124 397résineux
% de  la  supe rfic ie
forestiè re 

--- 4,8% 12,9% 1,4% 19,1%

Su perficie 44 847 93 037 373 465 141 140 652 489Total
% de  la  supe rfic ie
forestiè re 

6,9% 14,3% 57,2% 21,6% 100%

• Per  turb a tio n des   cou rs d' ea u, des   mil  ieux  humid es et  des   a ul na ie s.

Au cou rs des   der  nièr  es a nné es,   le s cou rs d' ea u, le s mil  ieux  humid es et  le s
a ul na ie s ont  sub i des   per  turb a tio ns ma je ures ca usé es pr i  nci  pa leme nt pa r
l' expl oit a ti  on a gr  icol  e et  fo rest ièr  e. Le déb usqua ge  da ns   le s cou rs d' ea u, le 
déb oise me nt en bor  dure des   cou rs d' ea u ou des   la cs, la  cou pe de con vers  ion
dans   le s a ul na ie s, le  dra i  na ge  et  le  re mb la ya g e des   mil  ieux  humid es son t le s
pr i  nci  pa les   per  turb a tio ns obs  ervé es da ns   ce s mil  ieux .

Le pa ss  a ge à  gué , le  dév erse me nt de déb r is da ns   un cou rs d' ea u ou un
déb oise me nt en bor  dure d' un cou rs d' ea u peuv ent  a vo ir  des   con séque nces  
néf  a st es di  rect es sur   la  st a bil  it é des   ber  ges,   le s ca r  a cté r is  ti  ques   de l' ea u
(t empéra t ure  et  tu rbidi  té ) , la  quan tit é de nour  r it ure di  sponi ble et  la  pré senc e
d' a br i  s pour   la  fa u ne a qua t iqu e, qui  von t se  ré percut er  ent re a ut res sur   le s
popul a ti  ons de poi sson s. Les   mil  ieux  humid es son t des   mil  ieux  a ya n t une 
gra nde di vers  ité  bi  olog ique et  ce r ta i  nes es  pèces   se  re trouv ent  uni quemen t da ns  
ce s mil  ieux . La  des  truc tio n des   mil  ieux  humid es es  t la  pr i  nci  pa le ra i  son de la 
pré ca r i  té des   popul a ti  ons de pl usie urs es  pèces   dont  la  to r tue  ponc tuée , le  pet it 
bon gli  os, le  râ l  e ja une et  le tr  oglo dyte  à  bec  cou r t.   Fi  na le me nt,   le s a ul na ie s son t
le s mil  ieux  de pré dil  ecti  on pour   ce r ta i  nes es  pèces   fa u nique s, not amment la 
béc a sse  d' Amér iq ue.
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• Des  truc tio n des   hér  onni ères  

La  cou pe fo rest ièr  e es  t la  pr i  nci  pa le ca us  e de la  di  spa r i  tio n de ce r ta i  nes  
hér  onni ères   en Est r ie . Le hér  on es  t une  es  pèce pa r t ic uliè remen t se nsib le a ux
dér  a ngemen ts lo r s de la  ni  difi  ca t ion.  Des   in ter  vent ions   fo rest ièr  es da ns   un
peup lemen t si  tué prè s d' une hér  onni ère pen dant la  pér  iode  es  tiv a le (1er a vr  il a u
31 ju ill  et)   peut  amene r  à  l' a ba nd on du si  te de re product io n.

• Coupe  de con vers  ion sui vi de pl a nta t ion de ré sine ux

Depui s que lques   a nné es,   on re ma r  que pl usie urs cou pes de con vers  ion qui  son t
sui  vie s pa r  une  pl  a nta t ion de ré sine ux . La  pl a nta t ion de ré sine ux ent ra î  ne à
lo ng ter  me  une  per  te de nour  r it ure et  de bi  odiv ersi  té ta ndis que  la  cou pe de
con vers  ion sys  téma t ique  des   fr  iche s et  des   "mi lie ux fo rest ier  s impr  oduct ifs  "
comme le s a ul na ie s, le s zon es dén udées et  se mi -dé nudées   humid es ou sè ches
a i  nsi que  le s zon es bro ussa i  ll  euses amène  une  per  te d' ha bit a t pour   ce r ta i  nes
es  pèces   a ni ma les   comme la  béc a sse  d' Amér iq ue et  le  Tohi  à  fl  a ncs   rou x .

1.1.2 Disponibilité de l'information relative aux habitats

• Peu d' inf  orma ti  on con cern a nt la  ré génér  a ti  on na t urel  le et  la  compo sit ion de
la  st ra te  a rb usti  ve en fo ncti  on des   di  ffér  ent s ty pes de cou ver t  fo rest ier  .

Il    y a  tr  ès peu de donn ées ré cent es sur   l' ét a t de la  ré génér  a ti  on na t urel  le ou
sur   la  compo sit ion de la  st ra te  a rb usti  ve.   Ces   donn ées per  me tt ent d' éva l  uer
gl  oba le ment la  qua l it é des   ha bi ta t s à  l' éch ell  e ré giona le.   La  pré senc e d' une
ré génér  a ti  on na t urel  le da ns   un peup lemen t es  t une  sou rce de nour  r it ure
pot ent iel  le pour   pl  usie urs es  pèces   dont  le  ce r f de Vi rgin ie et  le  li  èvr  e. De pl us,
la  st ra te  a rb usti  ve es  t es  sent iel  le pour   ce r ta i  nes es  pèces  , ell  e se r t de cou ver t  de
fui  te  ou de pro tect ion .

1.1.3 Absence d'information et de mesures incitatives pour les propriétaires
concernant l'aménagement faunique

Les   pro pr ié ta ir  es son t in tér  essé s à  mie ux con na ît re le s ha bi ta t s fa u nique s qu' il  s
ont  sur   le ur  te r ra i  n et  à  le s met tre en va l  eur .   En ef  fet , d' a près   un son da ge
ef  fect ué pa r  le  gro upement  fo rest ier   coo péra t if Sa i  nt- Fra nç ois  , re spect ive ment
81% et  75% des   per  sonne s ont  si  gna l é le ur  in tér  êt à  a cq uér i  r  des   con na is  sa nce s
sur   le s ha bi ta t s fa u nique s et  à  le s met tre en va l  eur .   Cepe ndant , le  manque 
d' inf  orma ti  on et  de re ssour  ces te chni ques ou fi  na nci ère s re stre int  l' impl ica t io n
des   pro pr ié ta ir  es da ns   l' aména g ement  fa u nique . En pa r t ic ulie r , il   y a :  

• Un manque  de con na is  sa nce  sur   le s bes  oins   en ha bi ta t  des   es  pèces  
fa u nique s.

• Un manque  de con na is  sa nce  sur   le s ha bi ta t s et  sur   ce  qu' il   fa u t fa i  re pour  
le s pré serv er .  

• Un manque  d' inf  orma ti  on sur   le s te chni ques d' aména ge me nt fa u nique .



Plan de protection e t de  mise en valeur de  la forêt privée  de l'Estrie.

Volet faunique. Problé ma tique et objec tifs.  Se ptembre 2 000.
4

• Un manque  d' inf  orma ti  on sur   le s tr  a va ux syl  vi  cole s qu' il   es  t pos  sibl  e de
ré a lis  er  sa n s nui re à  l' ha bi ta t  et /ou sur   le s mesur  es d' a tt énua t ion
per  me tt a nt d' amoindr  ir  l' impa c t des   tr  a va ux syl  vi  cole s sur   l' ha bi ta t .

• Un manque  de supp or t te chni que ou pro fess  ionn el pour   a i  der  le s
pro pr ié ta ir  es à  ré a lis  er  des   tr  a va ux de ty pe fo rêt- fa un e.

• Un manque  de mesur  es in cit a ti  ves pour   ré a lis  er  des   aména g ement s
fa u nique s.

• Un manque  d' int érêt  de la  pa r t  des   pro pr ié ta ir  es à  ouv r ir  le ur  pro pr ié té à
des   cha s  seur  s ou à  des   vi  ll  égia t eur  s: pro blème d' a cces  sib ili  té , d' int rusi  on et 
de re sponsa bil  ité  ci  vil  e.

1.1.4 Manque d'information et/ou de formation pour les conseillers forestiers
concernant l'aménagement faunique

Les   te chni cie ns et  le s in géni eurs fo rest ier  s son t gén éra l  ement  in tér  essé s à
l' aména g ement  fa u nique  et  fo rest ier  . Cepe ndant , il  s manque nt de fo rma ti  on sur  
le s bes  oins   en ha bi ta t  des   di  ffér  ent es es  pèces   et  sur   l' aména g ement  fa u nique 
comme,  pa r  exe mp le,   le s mesur  es pouv a nt êt re pr i  ses   pour   di  mi nuer   l' impa c t
des   tr  a it ement s syl  vi  cole s sur   la  fa u ne.

1.2 PROBLEMATIQUE FAUNIQUE CONCERNANT PRINCIPALEMENT LES AUTRES
ORGANISMES

1.2.1 Problématique du cerf de Virginie

Le ce r f de Vi rgin ie ét a it  pré sent  a u Québ ec a va n t l' a r r  ivée  des   pre mi ers   col  ons.  
Cepe ndant , a u déb ut de la  col  oni e, on le  re trouv a it  uni quemen t da ns   la  ré gion
mont réa l  a ise . Pui s il   y a  eu une  expa nsio n de son  a i  re de di  str i  but ion à  la  sui  te
de la  col  oni sa ti  on,  du déf  r ic hement , de l' expl oit a ti  on fo rest ièr  e et  de
l' él  imina tio n du lo up. Il   a  ét é gra ndement  fa v or i  sé pa r  le s cou pes fo rest ièr  es de
fa i  ble  di  me nsio n, le s cou pes d' écré ma ge et  le s tr  a va ux d' hive r  de l' époq ue.
Ent re le s a nné es 196 2 et  197 4, la  popul a ti  on de ce r fs a  sub i une  ba i  sse
impo r ta nt e.   Cet te ba i  sse es  t pr i  nci  pa leme nt due à  une  cha s  se da ns   le s ra v a ges,  
à  des   hi  vers   r i  goure ux , à  un nombr  e a cc ru de cha s  seur  s, à  la  duré e des  
sa i  sons   de cha s  se (44  à  52 jo urs),   à  la  cha s  se des   bi  ches et  des   fa o ns a i  nsi
qu' à  la  pré senc e de pré da teu rs.   La  lo i du mâ le  en 197 4, la  ré ducti  on de la 
duré e de la  cha s  se,   la  pro tect ion  des   a i  res de con fin ement  et  des   hi  vers   un peu
pl us cl  ément s ont  fa v or i  sé la  re mo ntée  de la  popul a ti  on.  L' expl osio n de la 
popul a ti  on da ns   le s a nné es 199 0 es  t due à  une  suc cess  ion d' hive rs cl  ément s, un
appor  t a l  iment a ire  pro venant  des   champs   a gr  icol  es même en hi ver  a i  nsi que 
pa r  une  pre ssi  on de cha s  se tr  op fa i  ble  ca us  ée pr i  nci  pa leme nt pa r  l’ a cc ès li  mit é
a ux te r res   pr i  vée s. La  fo r te den sit é du ce r f de Vi rgin ie que  l' Est r ie  con na ît 
pré sent ement  cr  ée une  pro bléma t ique  impo r ta nt e qui  se  déf  ini  e à  tr  ois   ni  vea ux: 
soi  t a u ni  vea u de l’ expl oit a ti  on de la  re ssour  ce, de la  pro ducti  on a gr  icol  e et 
fo rest ièr  e a i  nsi qu' à  ce lui de la  sé cur i  té publ ique .
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• Expl oit a ti on de la  re ssour ce

Au Québ ec, le  ce r f de Vi rgin ie es  t à  la  li  mit e nor  d de son  a i  re de ré pa r ti  ti  on.
Même s' il   es  t bi  en impl a nté  da ns   not re ré gion,  il   ne fa u t pa s con sidé rer  son 
a bon dance  comme a cq uise . Un des   fa c teur  s dét ermi na nt l' ét a t de la  popul a ti  on
es  t la  r i  gueur   de l' hiv er  a ve c se s ba s  ses te mpéra t ures  , la  pro fonde ur  de la 
nei  ge,   la  per  sis  ta nce  de la  cou che de nei ge et  la  fa i  ble  ca pa cit é por  ta nt e de
ce tte  cou che.  Les   a ut res fa c teur  s son t la  dét ér i  ora t ion de son  ha bit a t d' hive r , la 
cha s  se,   la  pré da ti  on et  le  bra conna g e. La  fi  gure  1.  1 donn e un exe mp le de la 
dyna mi que d' une popul a ti  on de ce r fs en Est r ie . On re ma r  que qu' a vec  un
pré lèv ement  con sta n t pa r  la  cha s  se,   le s popul a ti  ons von t fl  uct uer  se lon la 
r i  gueur   de l' hiv er . Ave c que lques   hi  vers   doux ou tr  ès doux con sécut if  s, la 
popul a ti  on peut  a ugmen ter   ra pi demen t. Dans   ce s con dit ions  , la  cha s  se dev ient 
un out il   de ges  ti  on impo r ta nt  qui  per  me t de con trôl  er  la  popul a ti  on de ce r fs.  

La  ré colt e de ce r fs en Est r ie  a  bea ucoup flu ctué  depu is 195 5 (f  igur  e 1.  2). La
ré colt e de mâ le s a ve c boi s et  la  ré colt e à  l' a rc  son t des   in dica t eurs   de la 
popul a ti  on.  En ef  fet , une  re la ti  on pos  iti  ve peut  êt re obs  ervé e ent re le  nombr  e de
ce r fs da ns   la  popul a ti  on et  le  nombr  e de bêt es ré colt és lo r sque di ffér  ent s
fa c teur  s, comme l' ef  for t  de cha s  se ou le  nombr  e de cha s  seur  s, son t con sidé rés.  

L' expl oit a ti  on du ce r f de Vi rgin ie amène  d' impor t a nt es re tombée s éc onomiqu es
pour   la  ré gion.  L' aména ge me nt des   fo rêt dev ra it  êt re une  sol  uti  on si  mple et 
ef  fic a ce pour   fa v or i  ser  le s popul a ti  ons de ce r fs et  le ur  expl oit a ti  on. 
L' aména ge me nt de l' ha bi ta t  es  t non  se ulemen t pro fit a ble  à  la  sur  vie  de l' esp èce
et  a u ma in tie n des   popul a ti  ons ma is   es  t es  sent iel   lo r sque  le s popul a ti  ons
a t tei  gnent  une  den sit é tr  ès él  evée  comme ce lle  que  con na ît  pré sent ement  l' Est r ie .
Occ upant la  li  mit e nor  d de son  a i  re de di  str i  but ion,  le  ce r f de Vi rgin ie a ff  ront e
des   con dit ions   hi  verna les pa r f  ois   r i  goure uses  , qui  peuv ent  ent ra î  ner  des   per  tes  
él  evée s a u se in de la  popul a ti  on.  Une fo r te den sit é de ce r fs da ns   le s ra v a ges,  
combi née  à  un hi ver  r i  goure ux , pour  ra it  amene r  une  des  truc tio n de la  st ra te 
a rb usti  ve et  de la  ré génér  a ti  on fo rest ièr  e to ut en ent ra î  na nt un ta ux de
mor t a li  té él  evé pa r  in a nit ion che z le s ce r fs.   Un aména g ement  qui  fo urnit  la 
nour  r it ure et  l' a br i   néc essa ire a ux ce r fs combi né à  un con trôl  e a déq ua t de la 
popul a ti  on pa r  la  cha s  se pour   ga r  der  une  den sit é opt ima le  se  tr  a duir  a it  pa r
une  ut ili  sa t ion maxima l e de la  re ssour  ce et  ent ra î  nera i  t des   re tombée s
éc onomiqu es impo r ta nt es.   Dans   ce s condi ti  ons,   l' a cc essi  bil  it é a ux te r ra i  ns
pr i  vés   pour  ra it  êt re le  fa c teur   li  mit a nt l' expl oit a ti  on opt ima le  de la  re ssour  ce.
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 Fi gure 1.1 
 

 Exempl e t héor ique  de l' évol uti on d'une  pop ulat ion de cerf s e n Es tri e e n fo nct ion des div ers
fac teur s de  mort a li té (Paul et te et  al .,  19 99). 

 

Fi gure 1.2 

Nombre  t otal  de cer fs réco lté s pa r l a  ch asse dans le s zo nes 4 e t 6  de 1955 à
199 9.

Débu t de  l 'hi ver

535  cer fs

630  cer fs
croissance de 58%

Per te -15%
(9 5 cerfs) 

ch asse , bracon nage,
bl essé s ou  p erdus

Per tes     Ε
31

Per tes     Γ
64

Printemps

400  cer fsMâle s    Γ Ε   Feme lle s

240    Ε    60%160   Γ   40 %

1 a n,  30%,  in fer t il  e    72 Ε
a dul te,   70%,              168  Ε

285  fa o ns

- 3% accidents   Ε

233    Ε  a dul tes  

- 3% accidents   Γ

155    Γ a dul tes  

Été

285  fao ns

- 15% mo r ts  
na t urel  les  

242  fa o ns

Aut omne

Hiv er tr ès doux Per tes  de 10% Res te 481 cerf s au  pri nte mp s

Hiv er doux Per tes  de 15% Res te 455 cerf s au  pri nte mp s

Hiv er moyen Per tes  de 20% Res te 428 cerf s au  pri nte mp s

Hiv er dur Per tes  de 30% Res te 374 cerf s au  pri nte mp s

Hiv er tr ès dur Per tes  de 40% Res te 321 cerf s au  pri nte mp s
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• Pro ducti on agr icol e et  fo rest ièr e

La  dépr  éda t ion pa r  le  ce r f es  t un phén omène re la ti  vemen t ré cent  en Est r ie . Les  
ty pes de dépr  éda t ion son t va r  iés  , de même que  le s per  tes   éc onomiqu es
eng endré es.   Les   dommages   le s pl  us fr  équen ts en pommic ult ure se ra ie nt le 
bro uta ge  des   je unes pous  ses et  des   fe uil  les qui  ent ra î  nera i  t un re ta rd de
cr  oiss  a nce donc  une  per  te de re ndement  et  des   dommages   à  l' éco rce qui 
fe ra ie nt mour i  r  l' a rbr  e. Les   pro ducte urs a gr  icol  es qui  fo nt des   cul tur  es
commer  cia l  es sub ira i  ent  une  per  te de re ndement  sui  te a u bro uta ge  in tens  if des  
fl  eurs   et  des   je unes fe uil  les de soy a  et a u pi éti  nement  de le urs cul tur  es de ma ïs  
et  de soy a . Les   pro ducte urs qui  ont  des   pra i  r i  es de tr  èfl  es et  de lu zerne s
a ura ient  une  per  te de la  qua l it é de le ur  fo ur ra ge  qui  se ra it  ca us  ée pa r  le 
bro uta ge  des   re pousse s de tr  èfl  e et  de lu zerne  ce  qui  impl ique ra i  t la  néc essi  té 
de supp lémen ter  le ur  fo ur ra ge . En hor  tic ult ure orn ement a le,   le  bro uta ge  des  
je unes pous  ses des   a rb res et  a rb uste s orn ement a ux amène ra it  des   di  ffor  mi té s
et  des   ma la d ies qui  occ a sio nnent  une  per  te de la  va l  eur  ma rch a nde des   pl  a nts.  
Les   pl  a nta t ions   de sa pi ns de Noël  dont  le s nouv ell  es pous  ses son t bro utée s pa r
le  ce r f pour  ra ie nt con na ît re un dél a i de 2 a ns   a va n t la  mis  e en ma rch é, le s
pl  a nts bro utés   a ya n t pro ba ble ment une  per  te de cr  oiss  a nce donc  un re ta rd
dans   l' a tt ei  nte de di  me nsio ns commer  cia les opt ima le s. Dans   le s fo rêts   et  le s
pl  a nta t ions  , la  ré génér  a ti  on fo rest ièr  e et  la  compo sit ion vé géta l  e pour  ra ie nt êt re
compr  omise s pa r  une  fo r te den sit é de ce r fs.  

Il   se mb le donc  que  le s ce r fs ca us  ent  des   dommages   ma is   a ucu ne ét ude n' a
enc ore démon tré l' impa c t ré el de la  dépr  éda t ion.  Même s' il   es  t pos  sibl  e de
ca l  cul  er  des   éc a r ts   et  des   ba i  sses   de re ndement s, que lle  es  t la  pa r t  ré ell  e
a t tr i  buabl e a u ce r f de Vi rgin ie?  Jus  qu'à  ma in tenan t,   a ucu ne ét ude n' a  év a lué
le s per  tes   des   pro ducte urs a gr  icol  es et  fo rest ier  s. Cepe ndant , une  ét ude
sc ient if  ique  en mil  ieu fo rest ier   a  déb uté en 199 8 da ns   le s ré gions   de l' Est r ie  et 
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de la  Mont érég ie.   Son  but  es  t de vé r if  ier  si   le  ce r f de Vi rgin ie a  modi fié 
sub sta nt ie lle ment la  compo sit ion vé géta l  e des   fo rêts   du sud du Québ ec et  si   la 
ju x ta pos  iti  on de te r res   en cul tur  e a ux fo rêts   a ggr  a ve l' impa c t nég a ti  f du ce r f
sur   le s pl  a ntes   fo rest ièr  es.   Une a ut re ét ude vi  sa nt  l' éva lua t ion des   dommages  
ca us  és pa r  le  ce r f en mil  ieu a gr  icol  e dev ra it  déb uter   à  l' a ut omne 200 0.

• Séc urit é publ ique 1

La  sé cur i  té publ ique  fa i  t ré fére nce a ux a cc iden ts rou tie r s a ve c la  gra nde fa u ne
où,  da ns   env iro n 95% des   ca s   d' a cci  dent s, l' esp èce en ca us  e es  t le  ce r f de
Vi rgin ie.   En Est r ie , le s col li  sio ns a ve c la  gra nde fa u ne, sur   le  ré sea u rou tie r
gér  é pa r  le  mini st èr  e des   Tra nspor t s (MTQ)   qui  compr  end le s a ut orout es,   le s
rou tes na t iona les,   le s rou tes ré giona les et  le s rou tes col le ctr i  ces  , ont  con nu une 
a ugmen ta t ion de 239 % pour   la  pér  iode  ent re 199 0 et  199 7 (Ta blea u  1.  2). En
199 7, 14,  4% de l' ens  emble  des   a cc iden ts surv enus sur   le  ré sea u rou tie r  de la 
ré gion impl iqua it la  gra nde fa u ne. Pa r  con tre , sur   le  ré sea u du MTQ, ce  bi  la n
s' éle va it  à  26% de to us le s a cc iden ts (10 19 a cc iden ts sur   392 3). Si   l' on exc lut  le 
te r r i  toi  re re la ti  vemen t urb a nisé  de la  MRC de She rbroo ke, la  pa r t  re la ti  ve des  
col li  sio ns a ve c la  gra nde fa u ne a ugmen te à  30% sur   le  ré sea u du MTQ pour  
l' ens  emble  des   si  x  a ut res MRC de l' Est r ie . Une ba i sse du nombr  e d' a cci  dent s
a ve c la  gra nde fa u ne a  ét é obs  ervé e en 199 8, ce lui- ci   pa ss  a nt de 101 9 en 199 7 à
874  en 199 8. Pa r  con tre , la  pa r t  re la ti  ve des   col li  sio ns a ve c la  gra nde fa u ne a
a ugmen té enc ore lé gère me nt,   pa ss  a nt de 25,  98% en 199 7 à  26,  27% en 199 8.

Un fa c teur   de r i  sque pl us él  evé sur   le  ré sea u du MTQ que  sur   le  ré sea u lo ca l
ca us  é pa r  un déb it de vé hicul es et une  vi  tes  se gén éra l  ement  supé r ie urs
expl iqu era i  t en gra nde pa r t ie  que  le s tr  ois   qua r  ts des   col li  sio ns a ve c le  ce r f se 
pro duise nt sur   le  ré sea u du MTQ même s' il   ne re prése nte que  le  ti  ers   du ré sea u
rou tie r  es  tr i  en. Ma lg ré to ut,   ce s chi ffr  es demeu rent  en deç à  de la  ré a lit é
pui squ' ils   ne ti  enne nt compt e que  des   ca s   ré per t or ié s, c' est -à - dire  a ya n t fa i  t
l' obj  et d' un ra pp or t d' a cci  dent  pa r  un cor  ps pol ici  er .  

La  ré pa r ti  ti  on a nnu ell  e de ce s col li  sio ns a ff  ich e un poi nt maximum en ju in
a ss  ocié  à  l' a r r  ivée  des   mousti  ques   et  à  la  pous  se d' herbe s fr  a îche s et  un a ut re
maximum pl us impo r ta nt  en oct obre -nov embre  en ra i  son de la  pre ssi  on exe rcée 
pa r  la  cha s  se et  la  pér  iode  du rut . La  ré pa r ti  ti  on hor  a ire  ré vèle  deux  moment s
cr  iti  ques   da ns   la  jo urnée : l' a ube , moment  où le  cer  f re ga gne le s a i  res de re pos
en fo rêt,   et  le  cr  épuscu le lo r squ' il   se  di  r ige  ve rs le s a i  res d' a li  me nta t ion . La
lo ca li  sa t ion des   a i  res de con fin ement  du ce r f in flue  sur   la  ré pa r ti  ti  on
géo gra phi que a nnu ell  e des   col li  sio ns, ma is   a  peu de ré percus  sio ns sur   le ur
fr  équen ce. Le phén omène des   col li  sio ns a ve c le  ce r f con sti  tue une  pro bléma t ique 
pro pre à  l' ens  emble  du ré sea u rou tie r , de sor  te qu' il   s' a vèr  e di  ffi  cil  e d' iden tif  ier  
des   poi nts   név ra lg ique s où il   se ra it  pos  sibl  e d' int erve nir   en cr  éa nt des  
aména g ement s pa r t icul  ie r s (c lôt ures,   tr  a ver  ses,   et c.)  .

Heur  euseme nt,   le s col li  sio ns impl iqua nt le  ce r f de Vi rgin ie pré sent ent 
gén éra l  ement  un fa i  ble  in dice  de gra vit é ét a nt donn é la  ma sse  re la ti  vemen t
fa i  ble  de l' a ni  ma l. Dans   la  ma jo r it é des   ca s  , se uls des   dommages   ma té r i  els  

                                                
1 Ad ap té   d e la   fiche   d e p ro motio n  e  nv  ir on ne  men tal e: C olli sio n s a  ve  c la   g ra  nd e   fa  un e sur  le   r ése  au  r ou t ie  r
sup ér ie  ur  Ré  gi on  d e l'E  str ie   ( 05  ) , L  es coll is ion s a  ve  c la   g ra  nd e   fa  un e d an s u n con tex  te d e sécu ri té   r ou t iè  re   e  t
d 'impa  ct e  nv  ir on ne  men tal  (Gag n é e  t Da  lla  ire  , 1  99  9) .
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son t con sta t és.   Pour   l' Est r ie , le s col li  sio ns a ve c le  ce r f ent ra î  nent  des   coû ts
impo r ta nt s qui  son t es  timés   à  env iro n neu f mil  li  ons de dol la rs   a nnu ell  ement .

Le pré lèv ement  rou tie r  ne con sti  tue pa s une  mena c e pour   la  sur  vie  du che ptel  
es  tr i  en, le s a nimaux  tu és sur   la  rou te re prése nten t néa nmoins   une  pure  per  te
ca r   il  s ne son t pa s ré cupéré s pour   la  con somma ti  on huma i ne.

Tabl eau 1.2 

Répar ti tio n de s ac cide nts rout ier s e t des coll is ions  ave c l e c erf de Virg ini e po ur
l' Est rie  de 1990  à  1 998. 

Rés  ea u r  outi  er  du MTQ Rés  ea u r  outi  er  loc a l

An né  e  Accid en ts
( to ute  s ca  tég or ie  s)

C olli sio n s
a  ve  c le ce  rf

Po ur ce  nta  ge  
(%)

Accid en ts
( to ute  s ca  tég or ie  s)

C olli sio n s
a  ve  c le ce  rf

Po ur ce  nta  ge  
(%)

1990 2922 301 10,30 6037 136 2,25

1991 3154 369 11,70 5803 174 3,00

1992 3237 434 13,41 5438 170 3,13

1993 3470 541 15,59 5404 182 3,37

1994 3499 594 16,98 5250 192 3,66

1995 3645 786 21,56 5342 232 4,34

1996 3748 889 23,72 5374 317 5,90

1997 3923 1019 25,98 5658 357 6,31

1998 3300 874 26,48 4853 266 5,48

Total 30 898 5807 18,79 49 159 2026 4,12
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1.2.2 L’accessibilité à la ressource et sa gestion

La  ges  ti  on de la  fa u ne et  de son  a cc essi  bil  it é pos  e ce r ta i  nes di  ffi  cult és en Est r ie 
vu l' a spe ct ma jo r it a ire ment pr i  vé de la  ré gion (pl us de 90% du te r r i  toi  re).   Le
pro pr ié ta ir  e fo ncie r , l' usa g er  de la  fa u ne et  l' Éta t vi  vent  ré guli  èreme nt des  
pro blèmes   a ss  ocié s à  la  ges  ti  on de la  re ssour  ce et  à  la  pra t iqu e de la  cha s  se,  
de la  pêc he et  du pi égea ge . Le pro pr ié ta ir  e sub it pa r f  ois   des   dommages   à  sa
pro ducti  on a gr  icol  e ou fo resti  ère  (dé préda t ion ) ca us  és pa r  la  sur  a bondan ce
d' une es  pèce a ni ma le.   Auss  i,   le  va n da li  sme dont  le  pro pr ié ta ir  e es  t pa r f  ois  
vi  cti  me ré sult e sou vent  de la  di  ffi  cult é à  con trôl  er  l' a cc ès à  se s te r res  . D' un
aut re cot é, l' usa ger   de la  fa u ne peut  a vo ir  de la  di  ffi  cul  té à  tr  ouver   un
ré pondant  pour   obt eni r  l' a ut or is  a ti  on d' a ccéd er  a u te r ra i  n pr i  vé.   Ai nsi,   pa r
l' exe rcic e de le ur  dro it de pro pr ié té,   le s pro pr ié ta ir  es ont  une  in flue nce sur   la 
pra t iqu e des   a ct ivi  té s de cha s  se,   de pêc he et  de pi égea ge  et  con séque mme nt sur
la  ré colt e fa u nique .

La  lo i sur   la  con serv a ti  on et  la  mis  e en va l  eur  de la  fa u ne compo r te ce r ta i  ns
di sposi  ti  fs per  me tt a nt d' améli  orer   la  ges  ti  on de la  fa u ne et  fa v or i  ser
l' a cc essi  bil  it é a u te r r i  toi  re pr i  vé.   En ve r tu des   a r t icl  es 36 et  37 de ce tte  lo i, le 
mini st re peut  si  gner   un pro toco le d' ente nte  a ve c un pro pr ié ta ir  e fo ncie r  ou son 
re prése nta n t à  des   fi  ns de ges  ti  on de la  fa u ne et  de son  a cc essi  bil  it é sur   le s
te r res   pr i  vée s (MEF,  199 7). L' obje cti  f de ce s pro toco les es  t d' a ssur  er  une 
a cc essi  bil  it é mie ux st ruct urée  et  un mei lle ur  con trôl  e des   a ct ivi  té s de cha s  se,   de
pêc he et  de pi égea ge  qui  s' ef  fect uent  sur   le  te r r i  toi  re sou s ent ent e. Seu les le s
per  sonne s a ut or is  ées peuv ent  y pra t iqu er  ce s a ct ivi  té s. Les   membre s ef  fect uent 
la  sur  vei  lla n ce du te r r i  toi  re et  obs  erve nt un ce r ta i  n nombr  e de rè gles  . À déf  a ut
de se  con former   à  ce tte  ré glemen ta t ion,  le  con tre venan t es  t pa ss  ibl  e d' une
amende .

Ar t icl  e 36:   "Nul  ne peut  cha s  ser ,   pi  éger  ou pêc her  sur   un te r ra i  n pr i  vé ou
pêc her  à  pa r t ir   d' un te r ra i  n pr i  vé dont  le  pro pr i  éta i  re es  t membre 
d' un org a nis  me  a gr  éé pa r  le  mini st re ou es  t pa r t ie  à  un pro toco le
d' ente nte  con venu a ve c ce  der  nier   a ux fi  ns de la  ges  ti  on de la 
fa u ne et  de son  a cc essi  bil  it é, s' il   n' a  obt enu a u pré a la bl e
l' a ut or is  a ti  on du pro pr ié ta ir  e ou de son  re présent a nt . Le doc ume nt
a t test a nt  l' a gr  ément pa r  le  mini st re ou le  pro toco le d' ente nte  déc r it 
le s te r ra i  ns suj  ets   à  l' a ppl ica t ion  du pre mi er  a l  inéa .  "

Ar t icl  e 37:  "L e mini st re peut , a ux fi  ns de la  ges  ti  on de la  fa u ne et  de son 
a cc essi  bil  it é, si  gner   un pro toco le d' ente nte  a ve c un pro pr ié ta ir  e
fo ncie r , un gro upement  de pro pr ié ta ir  es fo ncie r s ou le urs
re prése nta n ts ou a ve c un org a nis  me  manda t é à  ce tte  fi  n pa r  des  
pro pr ié ta ir  es fo ncie r s.  "

Pour   con clur  e un pro toco le d' ente nte  a ux fi  ns de la  ges  ti  on de la  fa u ne et  de
son  a cc essi  bil  it é, il   fa u t que  le  pro jet  sou mi s pa r  le  pro pr ié ta ir  e fo ncie r
ré ponde à  ce r ta i  ns cr  itè res d' a dmiss  ibi  lit é qui  son t: un pot ent iel   fa u nique 
in tér  essa n t, un te r r i  toi  re fa c il  e d' a ccès   et  des   moda l ité s d' a ccès   qui  s' a ppli  quen t
à  l' ens  emble  de la  popul a ti  on.  De pl us, le  pro pr ié ta ir  e fo ncie r  doi t con sent ir  à
a t tei  ndre le s obj  ect ifs   de ges  ti  on de la  fa u ne et  de son  a cc essi  bil  it é qui  se ront 
dét ermi nés pour   le  te r r i  toi  re.   En gén éra l  , il   dev ra  fa v or i  ser  la  ré a lis  a ti  on des  
pl a ns de ges  ti  on de la  FAPAQ,  se lon l' esp èce et  la  zon e de cha s  se,   de pêc he et 
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de pi égea ge ; a ss  urer  le  pré lèv ement  opt ima l de la  fa u ne da ns   un con tex t e de
dév elop pement  dura ble;   sol  uti  onne r  ce r ta i  ns pro blèmes   de dépr  éda t ion; 
a ugmen ter   ou ma in teni r  la  fr  équen ta ti  on gl  oba le  du te r r i  toi  re; et  a cc roît re
l' ouve r tur  e du te r r i  toi  re a u publ ic pour   la  pra t iqu e de la  cha s  se,   de la  pêc he et 
du pi égea ge  (MEF 199 7).

L' a ppl ica t ion  des   a r t icl  es 36 et  37 de la  Loi  sur   la  con serv a ti  on et  la  mis  e en
va l eur  de la  fa u ne con sti  tue une  a ve nue in tér  essa n te pour   gér  er  la  fa u ne et  son 
a cc essi  bil  it é sur   le  doma i ne pr i  vé.   Pour   le  pro pr ié ta ir  e fo ncie r , el  le per  me t de
sol uti  onne r  ce r ta i  ns pro blèmes   de dépr  éda t ion pa r  une  mei lle ure ré pa r ti  ti  on
des   cha s  seur  s. El  le di  mi nue éga lement  le  r i  sque de va n da li  sme pa r  un con tr  ôle 
de l' a cc ès pour   le s a ct ivi  té s de pré lèv ement . El  le ré pond a ux a t tent es des  
cha s  seur  s, pêc heurs   et  pi  égeur  s pa r  un a cc rois  semen t de l' a cc essi  bil  it é des  
te r res   pr i  vée s. Pour   l' Éta t, el  le a ss  ure un pré lèv ement  opt ima l de la  re ssour  ce
fa u nique  da ns   une  per  spect ive  de dév elop pement  dura ble.  

Une a ut re a ve nue in tér  essa n te pour   fa c il  ite r  l' a cc essi  bil  it é a ux re ssour  ces es  t le 
con cept  de la  fo rêt ha bi tée . La  fo rêt ha bi tée  se  déf  ini  t comme ét a nt la  mis  e en
va l eur  du pot ent iel   de l' ens  emble  des   re ssour  ces d' un ter  r it oire  pa r  le  mil  ieu
pour   a ss  urer ,   de fa ç on dura ble,   son  dév elop pement  éc onomiqu e et  soc ia l  . Le
con cept  de fo rêt ha bi tée  pré sent e une  st ruct ure per  me tt a nt la  ges  ti  on
«   col  lect iv e »   pa r  le s pr i  vés   de to utes   le s re ssour  ces,   dont  la  fa u ne, un peu
comme le s  ZEC et  le s pour  voir  ies  . Il   s’ a git  d’ un sys  tème hybr  ide da ns   le quel  le s
pro pr ié ta ir  es déf  ini  ssen t des   a i  res fa u nique s communau ta i  res te r res  tre s de la 
même fa ç on que  le s r i  vera ins s’ ent enden t pour   id enti  fi  er  et  dél  imit er  des   a i  res
a qua t iqu es communau ta i  res. Tout  pro jet  de For  êt ha bi tée  doi t se  dév elop per
sur   une  ba s  e de con cer t a ti  on ent re to us le s a ct eurs   to uchés   pa r  le  te r r i  toi  re vi  sé
(ut ili  sa t eurs,   a ut or it és muni cipa l  es,   communau tés   a ut ocht ones,   pro pr ié ta ir  es
pr i  vés  , popul a ti  on).   Cet te pré occupa tio n doi t se  tr  a duir  e pa r  une  pl  a nif  ica t ion 
des   a ct ivi  té s de mis  e en va l  eur  in tégr  ée des   pot ent iel  s du te r r i  toi  re qui  pui sse
sa t isf  a ir  e l' ens  emble  des   obj  ect ifs   des   pro mo teur  s, des   ut ili  sa t eurs et  de la 
popul a ti  on.  Ai nsi,   des   in divi  dus obt ien nent  un manda t  de ges  ti  on in tégr  ée sur  
une  pa r t ie  déf  ini  e du te r r i  toi  re pour   pro duire  et  met tre en ma rch é di  ffér  ent es
re ssour  ces comme le  boi s, des   a ct ivi  té s de cha s  se et  pêc he, des   a ct ivi  té s ré créo- 
to ur is  tiq ues,   de l' hébe rgeme nt et  de la  re sta ur  a ti  on a i  nsi que  des   pro duit s
a gr  icol  es.  

En Est r ie , on re trouv e a uss  i des   cl  ubs a ve c te r r i  toi  res.   Ces   cl  ubs son t
pro pr ié ta ir  es ou lo ca ta i  res   de te r ra i  ns et  en con trôl  ent  l' a cc ès pour   l' usa g e
exc lusi  f de le urs membre s. Le nombr  e de membre s es  t li  mit é, ce  qui  di  mi nue
l' a cc essi  bil  it é a ux te r res   ma is   a ss  ure une  pl  us gra nde qui étud e et  un se nti  me nt
de sé cur i  té pour   le s cha s  seur  s. Cer  ta i  ns son t li  és pa r  un pro toco le d' ente nte 
a ve c le  gouv erne ment.  

Il   y a  a uss  i le s gui des et  le s pour  voir  ies   de cha s  se,   qui  a cc ueil  len t des  
cha s  seur  s sur   des   te r ra i  ns qu' il  s lo uent  ou dont  il  s son t pro pr ié ta ir  es. Les  
te r ra i  ns peuv ent  êt re aména g és ou non . Les   sé jours   de cha s  se son t
ha bi tue lle ment cou r ts.   En pa r t ic ulie r , Cha s  se et  Na t ure Est r ie , soc iét é fo rmée
pa r  qua t re gro upement s fo rest ier  s de la  ré gion,  of  fre la  poss  ibi  li  té de cha s  ser
le  ce r f de Vi rgin ie sur   des   te r r i  toi  res exc lusi  fs.   En ef  fet , Cha s  se et  Na t ure Est r ie 
of  fre des   fo r fa i  ts de cha s  se sur   des   te r res   qui  son t la  pro pr ié té des   qua t re
org a nis  me s de ges  ti  on en commun (OGC)   ou qui  son t sou s-ba i  l sui  te à  une 
ent ent e de lo ca ti  on pour   le s fi  ns de la  cha s  se a ve c pl  usie urs pro pr ié ta ir  es de
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te r ra i  ns.   Les   te r ra i  ns sou s-ba i  l son t cl  a ire ment id enti  fi  és pa r  des   pa nc a r te s
pour   en in former   le  publ ic et  en re stre indr  e l' a cc ès non  a ut or is  é. De pl us, la 
sur  vei  lla n ce des   te r r i  toi  res es  t a ss  urée pa r  le  per  sonne l de Cha s  se et  Na t ure
Est r ie  pen dant la  sa i  son de cha s  se a fi  n que  le s cha s  seur  s pui ssen t pra t iqu er
le ur  a ct ivi  té  en to ute qui étud e.

1.2.3 Disponibilité de l'information relative aux différentes populations animales

• Peu d' inf  orma t ion sur   le s pr i  nci  pa les   popul a ti  ons a ni ma les   pré sent es sur   le 
te r r i  toi  re.  

Il   ex i  ste  tr  ès peu d' inf  orma ti  on sur   l' ét a t des   popul a ti  ons a ni ma les   et  le ur
ré pa r ti  ti  on géo gra phi que en Est r ie . La  den sit é ou le  nombr  e d' indi vidu s da ns   la 
popul a ti  on n' est  gén ér  a lemen t pa s con nu sa uf   pour   l' or i  gna l  et  le  ce r f de
Vi rgin ie pour   le squel s des   in vent a ire s a ér  iens   son t ef  fect ués a u se pt a ns  . Il   es  t
sou vent  di  ffi  cil  e de sa v oir  si   le s popul a ti  ons son t st a ble s, en a ugmen ta t ion ou
en déc lin .

• Peu d' inf  orma ti  on sur   le s donné es de ré colt e des   pr i  nci  pa les   es  pèces  
con voit ées  

 Il   es  t tr  ès di  ffi  cil  e d' éva l  uer  la  ré colt e a nnu ell  e des   es  pèces   expl oit ées   pa r  la 
cha s  se,   le  pi  égea ge  ou la  pêc he. À l' exc epti  on du gro s gi  bier   et  des   a ni maux à
fo ur rure , il   n' ex is  te pa s d' enre gist remen t obl iga t oir  e ou de moyen  pour   év a luer  
la  ré colt e sur   le s te r ra i  ns pr i  vés  .

• Mét hode d' inve nta i  re in ex is  ta nt e pour   pl  usie urs es  pèces   fa u nique s.

Aucu ne mét hode pré cis  e, fa c il  e d' a ppli  ca ti  on à  l' éch ell  e ré giona le et  a bor  da ble 
fi  na nci ère ment n' a  ét é mis  e a u poi nt pour   in vent or i  er  le s popul a ti  ons d' ours
noi r , de li  èvr  e d' Amér iq ue, de gél  ino tte  huppé e, de béc a sse , d' a nimaux à
fo ur rure , et c. Il   ex i  ste  ce pendant  des   mét hodes d' inve nta i  res   ponc tuel  le s pour  
ce r ta i  nes de ce s es  pèces  , pa r t ic uliè remen t pour   le  pet it  gi  bi  er .   Pa r  a i  lle urs,   des  
in vent a ire s a ér  iens   du te r r i  toi  re es  tr i  en, fa i  ts   a u se pt a ns  , dén ombrent  le s
popul a ti  ons de ce r fs de Vi rgin ie et  d' or ig na ux. 

• Peu ou pa s d' inf  orma ti  on sur   la  pre ssi  on et  l' ef  for t  de cha s  se con cern a nt le 
pet it  gi  bier  .

Il   es  t di  ffi  cil  e d' éva l  uer  ce s pa ra mè tre s sa n s con na ît re la  ré colt e a nnu ell  e et  le 
nombr  e de jo urs où le s cha s  seur  s ont  pra t iqu é ce tte  a ct ivi  té . Pré sent ement , se ul
le  nombr  e de per  mi s ve ndu per  me t d' a voi r  une  a ppr  écia tio n gro ssi  ère de la 
pre ssi  on de cha s  se d' a nnée  en a nné e.
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• Pos  sibi  li  té de sur  explo ita tio n ou de sou s-ex ploi  ta t ion de ce r ta i  nes es  pèces  .

Le manque  de con na is  sa nce  sur   l' ét a t des   popul a ti  ons a ni ma les   combi né à  la 
di  ffi  cult é d' éva l  uer  la  ré colt e a nnu ell  e de ce r ta i  nes es  pèces   peut  ent ra î  ner  une 
mauva i se expl oit a ti  on de la  re ssour  ce fa u nique . De pl us, une  mauva i se
expl oit a ti  on peut  sur  veni r  sui  te à  une  es  tima t ion in exa ct e de ce r ta i  ns
pa ra mè tre s qui  se rvent  à  dét ermi ner  le s uni tés   d' ha bit a t di  sponi bles   pour  
chaq ue es  pèce.  Pa r  exe mp le,   il   es  t pos  sibl  e qu' a ct uell  ement  le  nouv ea u pl a n de
ges  ti  on de l' or i  gna l  (19 99-2 003) sur  éva l  ue la  supe r fi  cie  d' ha bit a t de l' or i  gna l 
da ns   la  zon e 6 ce  qui  amène , pa r  le  fa i  t même,  une  sur  éva l  ua ti  on du nombr  e
d' or ig na ux di sponi bles   à  la  cha s  se et  ce ci pour  ra it  se  tr  a duir  e pa r  une 
sur  explo ita tio n du che ptel   d' or ig na ux (Al a in Lus  sier  , communi ca t ion
per  sonne lle ) .

1.2.4 Disponibilité de l'information relative aux activités liées à l'utilisation de la
faune

• Peu ou pa s d' inf  orma ti  on sur   le  pro fil   des   a dep tes pra t iqu a nt des   a ct ivi  té s
li  ées   à  la  fa u ne en Est r ie .

• Peu ou pa s d' inf  orma ti  on ré cent e con cern a nt le  nombr  e de jo urs de
ré créa t ion  con sa cré  a ux a ct ivi  té s de pré lèv ement  (c ha sse,   pêc he, pi  égea ge )
et  a ux a ct ivi  té s sa n s pré lèv ement  (ob serv a ti  on, phot ogra p hie,   et c.)  , le s
ha bi tude s de pra t iqu e a i  nsi que  le s impa c ts soc io- écon omique s de ce s
pra t iqu es pour   la  ré gion de l' Est r ie .

Les   in forma t ion s le s pl  us ré cent es sur   le s a ct ivi  té s li  ées   à  l' uti  li  sa ti  on de la 
fa u ne pro vien nent  de l' enq uête  sur   l' impor  ta nc e de la  fa u ne pour   le s
Canad iens  , ré a lis  ée en 1991 pa r  le  mini st ère de l' Envi ronn ement  et  de la  Fa un e
en col la b ora ti  on a ve c le  Ser  vic e ca n a dien  de la  fa u ne d' Envi ronne me nt Canad a
a i  nsi que  de l' enq uête  sur   la  pêc he ré créa t ive  a u Canad a  en 199 5 ré a lis  ées
con joi  nteme nt pa r  le  se cteu r  Fa un e et  Pa rc s du gouve rnement  du Québ ec et  le 
mini st ère des   Pêc hes et  des   Océ a ns du Canad a . Ai nsi,   a ucu ne in forma t ion 
ré cent e con cern a nt le s re tombée s éc onomiqu es des   a ct ivi  té s li  ées   à  la  fa u ne
spé cif  ique s à  la  ré gion de l' Est r ie  n' est  di  sponi ble.  
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2 PROPOSITIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ATTEINDRE

L' aména ge me nt dura ble des   fo rêts   con sis  te à  ut ili  ser   le s di  ffér  ent es re ssour  ces
des   éc osyst èmes en fa v or i  sa nt la  bi  odiv ersi  té et  la  re nta bi li  té a i  nsi qu' en
dév elop pant une  st ra té gie  de con serv a ti  on. Cepe ndant , ce  ty pe d' aména geme nt
impl ique  une  con na is  sa nce  des   éc osyst èmes te r res  tre s et  a qua t iqu es en pl us
d' une con na is  sa nce  de l' ens  emble  des   ha bi ta t s fa u nique s. Il   impl ique  a uss  i un
li  en a ve c l' ens  emble  des   a ct ivi  té s huma i nes en fo rêt.  

L' aména ge me nt fo rest ier   et  fa u nique  des   forê ts pr i  vée s es  t non  se ulemen t
néc essa ire ma is   dev ra it  fa i  re pa r t ie  in tégr  a nte  d' une sa i  ne pra t iqu e fo rest ièr  e.
L' expl oit a ti  on fo rest ièr  e es  t une  a ct ivi  té  huma i ne qui  modi fie  con sidé ra bl ement 
la  st ruct ure de la  fo rêt et , pa r  le  fa i  t même,  el  le modi fie  l' ha bi ta t  des  
di  ffér  ent es es  pèces   a ni ma les  .

2.1 LES HABITATS FAUNIQUES

2.1.1 Les aires de confinement du cerf de Virginie

Les   ce r fs se  re groupe nt dura nt l' hiv er  da ns   des   end roit s a ppe lés "a i  res   de
con fin ement ". L' in sti  nct  des   ce r fs le s ramèn e a nné e a prè s a nné e a u même
end roit , même si   le  mil  ieu es  t dég ra dé,  d' où l' impor  ta nc e de por  ter  une 
a t tent ion  pa r t ic uliè re à  la  qua l it é de l' ha bi ta t  si   l’ on ve ut ma in teni r  une 
popul a ti  on de ce r fs en sa n té.   Peu impo r te la  di  me nsio n de l' a ir  e de
con fin ement , qu' ell  e soi  t re connue  ou non  pa r  la  Loi  sur   la  con serv a ti  on et  la 
mis  e en va l  eur  de la  fa u ne, il   fa u dra it :

� Fa v or is  er  le  ma in tie n d’ un habi ta t  hi  verna l de qua l it é

Pour atteindre cet objectif, il faut maintenir une proportion minimale d’abri de
qualité, une nourriture abondante et accessible à proximité de l’abri ainsi que des
couloirs de déplacement permettant l’accès aux divers secteurs de l’aire de
confinement des cerfs.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s a ux bes  oins   vi  ta ux des   ce r fs et  à  la  néc essi  té 
de  :

- Évi ter   de fa i  re des   cou pes fo rest ièr  es sur   de tr  op gra nde supe r fi  cie .

- Ma in teni r  des   bos  quet s ré sine ux qui  se rvir  ont d’ a br i   en pré serv a nt,  
pa r  ord re d' impor t a nce , le s es  sence s sui  va nt es:   th uya , pruc he, sa pi n,
épi net te bl  a nche et  pi  n.

- Répa r  ti  r  la  ré colt e de ma ti  ère  li  gneu se da ns   le  te mps et  da ns   l' esp a ce
en te na nt  compt e de la  bon ne ré pa r ti  ti  on de la  nour  r it ure et  de la 
di  spers  ion des   a br  is da ns   le  te mps.

- Ass  urer  ré guli  èreme nt le  re nouvel le me nt de se cteu rs d' a li  me nta t ion 
da ns   le  te mps (i  déa le ment à  to us le s a ns  , a u maximum to us le s 15
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a ns  ) pa r  des   opé ra ti  ons fo rest ièr  es not amment pa r  des   tr  ouées   et  des  
cou pes pa r  ba nd e.

- Cons  erve r  en to ut te mps des   cor  r ido rs de dépl a ceme nt,   zon es boi sée s
de 100 m de la rgeur   et  pl  us (mi nimum de 60m) pouv a nt ré sis  ter   a u
ve nt et  à  l' enn eige me nt,   ent re le s di  vers   se cteu rs de l' a ir  e de
con fin ement  ju squ' à  ce  que  la  fo rêt a dj  a cent e a t tei  gne 6 à  7 m de haut .

- Ma in teni r  ce s cou loi  r s pa r t ic uliè remen t là  où il   ex i  ste  déj  à  des   se nti  ers
impo r ta nt s de ce r fs et  a cc order   une  a tt ent ion pa r t ic uliè re a ux
cor  r ido rs r i  vera ins.  

2.1.2 Les héronnières

Une hér  onni ère es  t un si  te où se  tr  ouve a u moin s ci  nq ni ds to us ut ili  sés   pa r  le 
Gra n d hér  on, le  Bi horea u à  cou ronne  noi re ou la  Gra n de a i  gret te a u cou rs
d’ a u moin s une  des   ci  nq der  nièr  es sa i  sons de re product io n et  la  ba nd e de 500 
mèt res de la rgeur   qui  ent oure  ce  si  te,   ou un te r r i  toi  re moin dre là  où la 
con fig ura ti  on des   li  eux empêc he la  to ta l  e ex t ensi  on de ce tte  ba nd e. Pui sque le 
hér  on es  t pa r t ic uliè remen t se nsib le a ux in ter  vent ions   fo rest ièr  es lo r s de la 
pér  iode  de ni  difi  ca t ion et  qu' il   re vien t ni  cher  a nné e a prè s a nné e a u même
end roit  s' il   n' est  pa s dér  a ngé,  il   fa u dra it :

� Amene r  le s in ter  venant s à  pro tége r  le s si  tes   de ni  difi  ca t ion du Gra n d hér  on,
du Bi horea u à  cou ronne  noi re et  de la  Gra n de a i  gre tt e.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

- Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s a ux bes  oins   du Gra n d hér  on en pér  iode  de
ni difi  ca t ion et  à  la  néc essi  té  de  :

- Ne pa s cou per  le s a rb res qui  se rvent  à  la  ni  difi  ca t ion. 

- Ne fa i  re a ucu n tr  a va i  l fo rest ier   (a b a tta ge , ré colt e d' a rbre s, re mi se en
pro ducti  on fo rest ièr  e, con str  ucti  on de che mi ns,   et c.)   da ns   un ra y on de
200  m a ut our  d' une hér  onni ère.  

- Dans   un peup lemen t si  tué ent re 200  et  500  m d' une hér  onni ère,  
n' eff  ect uer  des   in ter  vent ions   fo rest ièr  es que  du 1er a oût  a u 31 ma rs.  

- Évi ter   de s' a pproc her  à  moin s de 500  m de l' hér  onniè re ent re le  1err

a vr  il et  le  31 ju ill  et.  

2.1.3 Les aires de concentration d’oiseaux aquatiques et l’habitat du rat musqué

Les   mil  ieux  humid es re prése nten t des   ha bi ta t s es  sent iel  s pour   pl  usie urs
communau tés   bi  olog iques   not amment le s poi sson s, le s oi  sea ux et  le s a ni maux
à  fo ur rure . Pour   sur  viv re da ns   le s mil  ieux  humid es, pl  usie urs es  pèces   ont 
dév elop pé des   a dapt a ti  ons spé cia l  es,   ce  qui  le s re nd in diss  ocia bles   de ce t
env iro nnement  et  li  mit e a i  nsi le ur  dis  tr i  buti  on.  C' est  pour  quoi ce s mil  ieux 
compt ent  ta nt d' espèc es a ni ma les   et  vé géta l  es ra r  es ou sus  cept ibl  es d' êtr  e
dés  igné es mena c ées ou vul néra bles  .
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Les   mil  ieux  humid es ont  un fo r t pot ent iel   d' épura t ion  des   ea ux , fa v or i  sent  la 
sé diment a ti  on et  l' a ct ivi  té mic robi enne,  ré gula r  isen t le s va r  ia t ions   de la  nappe 
phré a ti  que lo r s de la  fo nte des   nei  ges   et  des   fo r tes   pl  uies  , re tie nnent 
d' impor t a nt es quan tit és d' ea u, et  le s pl  a ntes   con tr i  buent  à  pro tége r  le s ber  ges
con tre  l' éro sion . Ma lhe ureus  ement , ce s mil  ieux  son t pa rmi  le s éc osyst èmes le s
pl us mena c és du monde  pa r  le  dra i  na ge , l’ a ss  ècheme nt,   la  pol lut ion et  la 
sur  explo ita tio n des   re ssour  ces.   Ai nsi,   peu impo r te s' il  s son t re connus   ou non 
pa r  la  Loi  sur   la  con serv a ti  on et  la  mis  e en va l  eur  de la  fa u ne, il   fa u dra it :

� Amene r  le s in ter  venant s à  pro tége r  le s mil  ieux  humid es, en pa r t ic ulie r  le s
a i  res de con cent ra ti  on d' oise a ux a qua t iqu es et  le s ha bi ta t s du ra t  musqué .

Pour atteindre cet objectif, il faut sensibiliser les intervenants à l’importance des
milieux humides et à la nécessité de les protéger. Cependant, il faut aussi concevoir
une réglementation lorsqu’il n’y en a pas et la faire respecter lorsqu’elle existe.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Enc oura ge r  l’ exé cuti  on d’ un exe rci  ce d’ iden tif  ica tio n et  de mis  e en pl a ce
d’ un ca dr  e de pro tect ion  des   mil  ieux  humid es.

− In cit er  à  la  mis  e en pl a ce d’ une ré glemen ta t ion vi  sa nt  la  pro tect ion  des  
mil  ieux  humid es et  la  mis  e sur   pi  ed d’ un se rvic e re sponsa ble de
l’ a ppl ica t ion  de la  ré glemen ta t ion a l  ors en vi  gueur  .

− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s a ux rôl  es des   mil  ieux  humid es et  à  la 
néc essi  té  de  :

- Ne fa i  re a ucu n tr  a va i  l fo rest ier   (dr  a ina g e, re mb la ya g e, con str  ucti  on
de che mi ns,   et c.)   da ns   le  mil  ieu humid e (ma ra is,   pl  a ine d' inon da ti  on,
her  bier   a qua t iqu e, et c.)  .

- Li  mi te r  et  même in ter  dire  le s in ter  vent ions   fo rest ièr  es da ns   la  pa r t ie  0- 
5 m le  lo ng des   cou rs d' ea u, a ut our  des   ma ra i  s et  des   her  bier  s
a qua t iqu es.  

- Ne pa s fa i  re de cou pe to ta l  e da ns   la  pa r t ie  5- 20 m le  lo ng des   cou rs
d' ea u et  a ut our  des   mil  ieux  humid es; év ite r  de pré le ver  pl  us de 30%
des   ti  ges   sur   une  pér  iode  de 10 a ns  .

- Évi ter   de se  dépl a cer   a ve c des   ma chi nes fo rest ièr  es à  l’ in tér i  eur  de la 
li  si  ère boi sée  de 10 m.

- Évi ter   d' eff  ectu er  des   a ct ivi  té s d' a ba tt a ge et  de ré colt e d' a rbre s, qui 
pré lèv ent pl  us du ti  ers   des   a rb res   de la  pl  a ine d' inon da ti  on d' une a i  re
de con cent ra ti  on d' oise a ux a qua t iqu es,   pa r  pér  iode  de 10 a ns  .

- Afi  n de ne pa s per  turb er  la  ni  difi  ca t ion des   oi  sea ux ,  ef  fect uer  le s
tr  a va ux fo rest ier  s ent re le  15 ju in et  le  1er a vr  il da ns   la  li  si  ère boi sée  et 
la  pl  a ine d' inon da ti  on.

- Cons  erve r  le s chi cot s et  le s a rb res pré sent a nt des   ca v ité s da ns   la 
li  si  ère boi sée  et  la  pl  a ine d' inon da ti  on. Ce son t là  des   él  ément s
es  sent iel  s à  la  ni  difi  ca t ion de ce r ta i  nes es  pèces   d' oise a ux ni cheur  s
dont  le  ca n a rd bra nchu et  le  ga r  rot à  œil   d' or , de même qu’ à
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l’ a li  ment a ti  on et  la  ni  difi  ca t ion du Gra n d pi c et  des   a ut res
exc a va te urs pr i  ma ire s.

2.1.4 L’habitat du poisson

Le mil  ieu a qua t iqu e et  le s r i  ves qui  le  bor  dent  compt ent  pa rmi  le s mil  ieux  qui 
ont  le  pl  us sou ffer  t des   a ct ivi  té s de l' homme.  Au Québ ec, le s ha bi ta t s d' ea u
douc e a ss  urent  le  ma in tie n de prè s de 110  es  pèces   de poi sson s, dont  pl  usie urs
fo nt la  jo ie des   pêc heurs  . Le pot ent iel   de pro ducti  vit é de ce r ta i  nes es  pèces   tr  ès
re cherc hées   pa r  le s pêc heurs   spo r ti  fs,   comme l' ombl e de fo nta i  ne, re pose sur  
le s ré sea ux de pet it s cou rs d' ea u a i  nsi que  la  va r  iét é d' ha bit a ts   qu' on y tr  ouve. 
Cepe ndant , ce s cou rs d' ea u son t sou vent  con sidé rés comme un él  ément 
nég lig ea bl e, pré cis  ément  en ra i  son de le ur  pet it e ta ill  e et  le ur  gra nd nombr  e.
Ai nsi,   il   fa u dra i  t:

� Amene r  le s in ter  venant s à  pro tége r  le s mil  ieux  a qua t iqu es.  

Pour atteindre cet objectif, il faut sensibiliser les intervenants au cycle de l’eau et
aux qualités d’un bon aménagement des rives et du littoral en plus de les informer
sur des techniques simples qui permettent de restaurer des cours d’eau dégradés,
notamment la lutte contre l’érosion par la plantation d’arbres sur les rives
dénudées.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− In cit er  le s a ct eurs   con cern és à  ré vise r  le s lo is qué bécoi ses   con cern a nt la 
pro tect ion  des   cou rs d’ ea u.

− In cit er  à  la  mis  e en pl a ce d’ une ré glemen ta t ion vi  sa nt  la  pro tect ion  des  
mil  ieux  a qua t iqu es et  la  mis  e sur   pi  ed d’ un se rvic e re sponsa ble de
l’ a ppl ica t ion  de la  ré glemen ta t ion a l  ors en vi  gueur  .
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− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s à  l’ impor  ta nc e des   mil  ieux  a qua t iqu es et  a ux
mesur  es de pro tect ion  des   r i  ves des   cou rs d' ea u et  des   la cs te l que 
spé cif  iée s da ns   le  "Gui de des   sa i  nes pra t iqu es d' int erve nti  on en fo rêt
pr i  vée ", not amment à  la  néc essi  té  de  :

- Évi ter  , pour   to us le s la cs   et  le s cou rs d' ea u, de se  dépl a cer   a ve c des  
ma chi nes fo rest ièr  es à  l' in tér i  eur  d' une li  si  ère de 10 m qui  bor  de un
cou rs d' ea u (5 m pour   un cou rs d' ea u in ter  mi tt ent ) , sa uf   a ux
tr  a ver  ses aména g ées à  ce tte  fi  n.

- Li  mi te r  le s in ter  vent ions   fo rest ièr  es da ns   la  pa r t ie  0- 5 m de la  ba nd e
r i  vera ine d' un la c, d' un cou rs d' ea u per  ma nent  ou in ter  mi tt ent  (po ur
un la c ou un cou rs d' ea u per  ma nent , 0- 20 m si   la  pen te du te r ra i  n es  t
supé r ie ure à  40%)  .

- Ne pa s fa i  re de cou pe to ta l  e da ns   la  pa r t ie  5- 20 m de la  ba nd e
r i  vera ine d' un la c ou d' un cou rs d' ea u per  ma nent ; on peut  ré colt er  a u
pl us 30% des   ti  ges   sur   une  pér  iode  de 10 a ns  .

2.2 LES ESPECES FAUNIQUES

2.2.1 Le gros gibier

Le ce r f de Vi rgin ie,   l’ or i  gna l  et  l’ our  s noi r  son t le s se uls re prése nta n ts du gro s
gi  bier   en Est r ie . Cepe ndant  l’ or i  gna l  et  l’ ours   ne néc essi  te nt pa s un
aménag ement  pa r t ic ulie r  de le urs ha bi ta t s. Pl  usie urs mil  ieux  peuv ent  con veni r
a ux ce r fs de Vi rgin ie pen dant l' ét é pour  vu qu' il  s y  tr  ouven t une  vé géta t ion 
fe uil  lue ou her  ba cée  à  bro uter   et  un cou ver t  de fui  te . Cepend a nt à  l' hiv er ,   le s
ré sine ux dev ienn ent l' él  ément  de ba s  e de l' ha bi ta t . Depui s que lques   a nné es,   le 
ce r f de Vi rgin ie se  re trouv e en a bon dance  sur   le  te r r i  toi  re de l' Est r ie . La  fo r te
den sit é obs  ervé e amène  di  vers   pro blèmes   de dépr  éda t ion et  un nombr  e él  evé
d' a cci  dent s rou tie r s.   Dans   le  but  de di  mi nuer   la  popul a ti  on de ce r fs,   des  
per  mi s spé cia ux  ont  ét é émi s pour   la  cha s  se a ux fe me ll  es, pr i  nci  pa leme nt en
199 7 et  199 8.

En Est r ie , la  den sit é des   or i  gnaux va r  ie bea ucoup se lon le s se cteu rs et  dépe nd
de pl usie urs   fa c teur  s dont  la  supe r fi  cie  des   zon es boi sée s, la  qua l it é des  
ha bi ta t s et  l' expl oit a ti  on pa r  le s cha s  seur  s. Le te r r i  toi  re se mb le of  fr i  r  une 
bon ne st ra te  d' a li  me nta t ion  te r res  tre  ce pendant  le s se cteu rs a gr  ofore sti  ers   où
l' ha bi ta t  es  t tr  ès morc elé pré sent ent  une  pa uv re qua l it é du cou ver t  de fui  te , ce 
qui  di  mi nue la  qua l it é gl  oba le  de l' ha bi ta t  da ns   ce s se cteu rs. De pl us, la  fa i  ble 
supe r fi  cie  des   peup lemen ts ré sine ux ma tur  es es  t un a ut re fa c teur   li  mit a nt la 
ré pa r ti  ti  on et  l' a bon dance des   or i  gnaux en Est r ie . Ces   peup lemen ts son t ut ili  sés  
comme a br  i de pro tect ion  hi  verna l.

Afi  n d' améli  orer   l' ét a t de le urs popul a ti  ons,   on dev ra it :

� Fa v or is  er  le  ma in tie n d’ un habi ta t  de qua l it é pour   le  gro s gi  bier  

Pour   a t tei  ndre ce t obj  ect if,   il   fa u t fa v or i  ser  la  pré senc e d’ une nour  r it ure
a bon dante  de qua l it é et  le  ma in tie n des   st ra te s ré sine uses ou mél a ngées   qui 
se rvent  d’ ha bit a t d’ hive r .  
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Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s sur   le s bes  oins   du gro s gi  bier   et  sur   la 
néc essi  té  de  :

− Aménag er  et  ma in teni r  des   peup lemen ts ré sine ux d' a u moin s 10 m de
haut eur  de fa ç on à  per  me tt re a u gro s gi  bier   de s' y a br  ite r  pen dant
l' hiv er .   Les   peup lemen ts à  pr i  vil  égi  er  son t le s pruc hera i  es,   le s
cé dr iè res,   le s sa pi niè res et  le s pes  siè res bl  a nches  .

− Exéc uter   des   cou pes fo rest ièr  es à  l' in tér i  eur  de ce r ta i  ns peup lemen ts
fe uil  lus et  mél a ngés de fa ç on à  cr  éer  une  ré génér  a ti  on en es  sence s
fe uil  lues   qui  se rvir  a  de sou rce de nour  r it ure.  

− Aménag er  le s a i  res de con fin ement  du ce r f de Vi rgin ie da ns   le  but 
d' a ssur  er  un a br  i de qua l it é et  une  nour  r it ure suf  fis  a nte  pour   la 
sa i  son hi verna le.  

− Fa c ili  ter   la  ges  ti  on du gro s gi  bier   en per  me tt a nt l' a cc ès a u te r r i  toi  re
pen dant la  sa i  son de cha s  se,   sui  te à  l' ouve r tur  e des   te r ra i  ns pa r  le urs
pro pr ié ta ir  es ou à  la  ré a lis  a ti  on d' ente nte s (pr  otoc ole,   lo ca ti  on,  et c.)  
ent re le s pa r t ie s con cern ées:   pro pr ié ta ir  es,   cha s  seur  s, FAPAQ,  et c.

− Évi ter   le s con séque nces   néf  a st es d’ un nour  r is  sa ge des   ce r fs in a déqua t 
ou dans   un li  eu in oppor t un et  dév elop per  des   cou tumes ou des   a ct ion s
qui  per  me tt ent de li  mit er  le s pro blèmes   de dépr  éda t ion. 

� Cont r i  buer  à  l’ a cqu isi  tio n de con na is  sa nce s sur   la  dépr  éda t ion fa i  te  pa r  la 
sur  popula tio n de ce r fs.  

Moyen proposé pour atteindre l’objectif :

- Enc oura ge r  et  pa r t ic iper   à  la  mis  e en pl a ce d’ une ét ude vi  sa nt  à  év a luer  
l' impa c t des   ce r fs de Vi rgin ie sur   le  mil  ieu (dé préda t ion ): le s pr i  nci  pa ux
mil  ieux  to uchés  , le  ty pe de dommages  , le s per  tes   fi  na nci ère s, et c.

2.2.2 Le petit gibier

En Est r ie , le  li  èvr  e d’ Amér iq ue, la  gél  ino tte  huppé e et  l  a  béc a sse  d’ Amér iq ue
son t le s pr i  nci  pa les   es  pèces   de pet it s gi  bier  s. Le li  èvr  e d' Amér iq ue es  t pré sent 
sur   l' ens  emble  du te r r i  toi  re de l' Est r ie . Il   pré fère  le s zon es de tr  a nsi  tio n ent re
le s peup lemen ts de na t ure di  ffér  ent e où il   peut  re trouv er  un cou ver t  de
pro tect ion  et  de nour  r it ure.   À l' hiv er ,   il   a ff  ect ionn e le s peup lemen ts ré sine ux
â gé s ent re 10 et  30 a ns   a ve c une  ré génér  a ti  on fe uil  lue de moin s de deux  mèt res
de ha ut eur  à  pro x imit é. En pér  iode  es  tiv a le,   le  li  èvr  e fr  équen te to ut ha bi ta t 
compo sé de pl a ntes   her  ba cée s et  de je unes pous  ses fe uil  lues   a ya n t un cou ver t 
de pro tect ion  a rb usti  f den se et  une  bon ne cou ver t ure la téra le.  

La  gél  ino tte  huppé e fr  équen te pr i  nci  pa leme nt le s fo rêts   mél a ngées   où domi nent 
le s peup lie r s et  le s boul ea ux .  La  pré senc e d' îlo ts ré sine ux lu i pro cure un a br  i
pen dant l' hiv er .   Les   cou pes fo rest ièr  es son t gén éra l  ement  fa v ora bl es à  la 
gél  ino tte  ca r   el  les   per  me tt ent l' ét a bli  sseme nt d' une di vers  ité  de peup lemen ts
fo rest ier  s de cl  a sse s d' â ge di  ffér  ent es et  fa v or i  sent  l' a ppa r  iti  on des   fe uil  lus
in tol  éra nt s.   El  le es  t commune  da ns   le s fo rê ts de l' Est r ie .
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Les   end roit s pr i  vil  égi  és pa r  la  béc a sse  d' Amér iq ue son t le s a ul na ie s où l' on
re trouv e un sol  humid e et  r i  che.  Les   je unes peup lemen ts fe uil  lus con sti  tuen t
a uss  i d' excel  le nts ha bi ta t s s' il  s son t si  tués   prè s d' une ouv er tu re (c hamps,
cl  a ir i  ère ) . Cepe ndant , a ucu ne in forma t ion  n' est  di  sponi ble quan t à  l' â ge et  la 
qua l it é des   a ul na ie s sur   le  te r r i  toi  re de l’ Est r ie  et  à  le ur  fr  équen ta ti  on pa r  la 
béc a sse .

Afi  n de ma in teni r  la  pré senc e et  de fa v or i  ser  l’ a bon dance du pet it  gi  bier  , on
dev ra it  :  

� Fa v or is  er  le  ma in tie n des   ha bi ta t s du pet it  gi  bier  .

Pour atteindre cet objectif, il faut sensibiliser le propriétaire à la présence et/ou au
potentiel d'habitat de qualité sur sa propriété, à l'importance des aulnaies pour
certaines espèces animales dont la bécasse et aux types de travaux forestiers qui
permettent de maintenir ou d’améliorer l’habitat du petit gibier.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s sur   le s bes  oins   du pet it  gi  bier   et  à  la  néc essi  té 
de  :

- Réa l ise r  des   coupe s pa r  tr  ouées   ou pa r  ba nd es à  l' in tér i  eur  de
ce r ta i  ns peup lemen ts a fi  n de cr  éer  une  mosa ï que de st a des de
dév elop pement .

- Ma in teni r  des   peup lemen ts mél a ngés ou ré sine ux a ve c une  bon ne
obs  truc tio n la téra le qui  se rvir  ont de cou ver t  de pro tect ion  a u li  èvr  e.

- S' a ssur  er  de la  pré senc e de bos  quet s de ré sine ux qui  se rvir  ont d’ a br i   à
la  gél  ino tte  huppé e pen dant l' hiv er  (15  à  30% de la  supe r fi  cie )

- Pré serv er  le  maximum pos  sibl  e d' a rbre s, d’ a rbust es et  de pl a ntes  
por  ta nt  des   fr  uit s pui squ’ ils   con sti  tuen t une  exc ell  ent e sou rce de
nour  r it ure pour   la  gél  ino tte  huppé e.

- Pro tége r  le s a ul na ie s, pr i  nci  pa leme nt ce lle s qui  ont  un bon  pot ent iel  
d' ha bit a t pour   la  béc a sse .

- Aménag er  le s a ul na ie s pa r  des   cou pes de ra j  euni sseme nt ou des  
cou pes pa r  ba nd es pour   fa v or i  ser  l' uti  li  sa ti  on de ce lle s-c i pa r  la 
béc a sse  d' Amér iq ue.

- Fa v or is  er ,   sui  te à  des   cou pes fo rest ièr  es,   la  ré génér  a ti  on na t urel  le
pl utôt  que  l’ ét a bli  sseme nt de pl a nta t ions  .

2.2.3 Les animaux à fourrure

Il   ex i  ste  peu d' inf  orma ti  on sur   l' ét a t des   popul a ti  ons a i  nsi que  le s re la ti  ons
ent re le s ty pes d' ha bit a t et  le s popul a ti  ons des   a ni maux à  fo ur rure  en Est r ie .
Ce manque  d' inf  orma ti  on compl ique  la  ges  ti  on et  compr  omet l' expl oit a ti  on
dura ble et  opt ima le  des   a ni maux à  fo ur rure . Ai  nsi,   ce r ta i  nes es  pèces   son t
pro ba ble ment sou s-ex ploi  tée s a lo r s que  d' a utre s se ra ie nt sur  explo ité es.   Auss  i
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pour   une  ges  ti  on in tégr  ée des   re ssour  ces et  une  expl oit a ti  on a déq ua te des  
a ni maux à  fo ur rure , on dev ra it :

� Sen sibi  li  ser   le s pro pr ié ta ir  es à  l’ ouve r tur  e de le ur  te r ra i  n pour   le  pi  égea ge 
sur  tout  da ns   le s ca s   de sur  popula tio n d’ a nimaux à  fo ur rure .

Moyen proposé pour atteindre l’objectif :

− Dév elopp er  et  fo urnir   des   out il  s de se nsib ili  sa t ion. 

2.2.4 La biodiversité

La  bi  odiv ersi  té dés  igne  la  vi  e sou s to utes   se s fo rmes,   le s es  pèces   d’ a nimaux,  de
pl a ntes   et  de mic ro-o rga ni smes qui  ex i  ste nt sur   la  pl  a nète . La  bi  odiv ersi  té es  t la 
cha î ne de la  vi  e, dont  to utes   le s es  pèces   du monde  son t des   ma il  lon s. El  le
compr  end tr  ois   él  ément s a uss  i impo r ta nt s le s uns   que  le s a ut res:   la  di  vers  ité 
des   es  pèces  , la  di  vers  ité  gén éti  que et  ce lle des   éc osyst èmes.   La  bi  odiv ersi  té es  t
es  sent iel  le à  la  vi  e huma i ne. El  le es  t la  sou rce de bon  nombr  e d’ a li  me nts,   de
médi cament s et  de ma ti  ère s pre mi ère s in dustr  iel  le s que  nous   con sommons. 
Cepe ndant , la  bi  odiv ersi  té es  t mena c ée di  rect ement  et  in dire cte me nt pa r
l’ a ct ivi  té huma i ne c' est -à - dire  pa r  la  des  truc tio n des   ha bi ta t s fa u nique s, la 
sur  explo ita tio n des   es  pèces   a ni ma les   et  vé géta l  es,   la  per  turb a tio n des  
éc osyst èmes na t urel  s et  pa r  ce r ta i  nes pra t iqu es a gr  icol  es et  fo rest ièr  es
moder  nes.   Compt e te nu de se s va l  eurs   éc ologi que, sc ient if  ique , a l  iment a ire ,
éc onomiqu e, es  thét ique , éduc a ti  ve,   cul  tur  ell  e et  soc ia l  e, il   impo r te de pré serv er
la  di  vers  ité  des   es  pèces   sa uv a ges.   Ai nsi,   on dev ra it :

� Fa v or is  er  le  ma in tie n et  la  pro tect ion  des   ha bi ta t s des   di  ffér  ent es es  pèce s de
la  fa u ne

Pour   a t tei  ndre ce t obj  ect if,   il   fa u t amél iore r  le s con na is  sa nce s des   con sei  lle r s
fo rest ier  s et  des   pro pr ié ta ir  es sur   l' aména g ement  et  la  mis  e en va l  eur  des  
ha bi ta t s fa u nique s. Les   pro pr ié ta ir  es doi vent  êt re se nsib ili  sés   a ux bes  oins  
vi  ta ux des   es  pèces   a ni ma les   pré sent es da ns   le urs lo ts boi sés   et  a ux impa c ts
des   in ter  vent ions   fo rest ièr  es et  huma i nes sur   le urs ha bi ta t s. L’ a dopt ion de
sa i  nes pra t iqu es de ges  ti  on fo rest ièr  e à  l’ éga r  d de la  fa u ne et  des   ha bi ta t s
fa u nique s doi t êt re fa v or i  sée. Il   es  t a uss  i néc essa ire de fa v or i  ser ,   à  lo ng te rme,
une  pl  us gra nde di vers  ité  des   ty pes de peup lemen t sus  cept ibl  es de sa t isf  a ir  e le s
bes  oins   des   pr i  nci  pa les   es  pèces   pré sent es sur   le  te r r i  toi  re.  
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Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Dév elopp er  et  fo urni r  des   out il  s de pl a nif  ica t ion  et  de mis  e en va l  eur  de
la  fa u ne et  des   ha bi ta t s fa u nique s qui  fa c il  ite ront  le  tr  a nsf  er t de
con na is  sa nce .

− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s à  la  néc essi  té  de  :

- Fa i re de l' aména g ement  fo rest ier   et  fa u nique  en l' Est r ie .

- Ma in teni r  une  di  vers  ité  d' ha bit a t pour   sa t isf  a ir  e le s di  ffér  ent s bes  oins  
des   a ni maux.

- Ma in teni r  la  di  vers  ité  des   es  sence s a u se in des   di  ffér  ent s peup lemen ts
fo rest ier  s.

- Répa r  ti  r  le s cou pes da ns   le  te mps et  da ns   l' esp a ce a fi  n de cr  éer  une 
mosa ï que fo rest ièr  e.

- Ma in teni r  des   cor  r ido rs de dépl a ceme nt pour   le s di  ffér  ent es es  pèces  
fa u nique s pré sent es à  pro x imit é de l’ a ir  e de cou pe.

- Évi ter   le s cou pes fo rest ièr  es,   pr i  nci  pa leme nt le  déb rouss  a il  lement  de
pl a nta t ion et  l' écl  a ir  cie  pré commerc ia le , lo r s de la  pér  iode  de
ni difi  ca t ion des   oi  sea ux (1er a vr  il a u 15 ju in).  

- Cons  erve r  et  pro tége r  le  maximum d' a rbre s, a rb uste s et  pl  a ntes   qui 
por  tent  des   fr  uit s.

- Pré serv er  le s chi cot s et  le s a rb res vé téra ns (a u moin s 12 à  15
chi cot s/ha  de pl us de 20 cm). 

- Pro tége r  le s r i  ves des   cou rs d' ea u, c' est -à - dire  con serv er  la  pl  us
gra nde band e r i  vera ine pos  sibl  e (mi nimum de 20 m) ca r   la  fa u ne
fr  équen te ce tte  ba nd e pl us que  n' impor t e que l a ut re mil  ieu.  

- Pré serv er  la  vé géta t ion  a rb usti  ve et  a rb oresc ent e si  tué da ns   le s
mil  ieux  humid es.

- Cons  erve r  et  pro téger   le s vi  eil  les   fo rêts  .

- Lor  s des   tr  a va ux fo rest ier  s, con serv er  des   a rb uste s en sou s-ét a ge;  il  s
se rvent  d’ obst ruct ion la téra le et  de nour  r it ure.  

- Évi ter   de tr  onçon ner  le s a rb res a ba t tus   ma is   non  ut ili  sa bl es
commer  cia l  ement . Il  s peuv ent  se rvir   de si  tes   de ta mbour  ina ge  pour   la 
gél  ino tte  ou enc ore d’ a br i  .

- Pl a nif  ier  le s tr  a va ux fo rest ier  s de mani ère à  pro tége r  le s sol  s
se nsib les comme le s ma réc a ges  , le s to urbi ères  , et c.

- Li  mi te r  et  même à  re nonce r  à  l' uti  li  sa ti  on des   phyt oci  des.  
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− In cit er  le s pro pr ié ta ir  es à  ré a lise r  des   tr  a va ux d' aména ge me nt fo rest ier  
et  fa u nique  en  :

- Ass  ura nt  un se rvic e d' a ide à  l' aména g ement  fo rest ier   et  fa u nique  a ux
pro pr ié ta ir  es:   ba nq ue d' inf  orma ti  on (pr  ospec tus,   gui de, et c.)  ,
per  sonne s re ssour  ces qua l if  iées  , et c.

- Orga nisa n t une  re ncont re d' info rma ti  on et  de fo rma ti  on a ve c le 
pro pr ié ta ir  e lo r s de la  re mi se d' un pl a n d' aména ge me nt fo rest ier   et 
fa u nique .

- Adapt a nt le s nor  me s a ct uel  les d’ int erve nti  on en mil  ieu fo rest ier   en vue 
de l’ uti  li  sa ti  on dura ble des   él  ément s con sti  tut ifs   de la  di  vers  ité 
bi  olog ique. 

- In sta ur  a nt des   mesur  es qui  in cit eron t le s pro pr ié ta ir  es à  ré a lis  er  des  
tr  a va ux d' aména ge me nt fo rest ier   et  fa u nique  comme la  con sidé ra ti  on
des   tr  a va ux fo rêt- fa un e da ns   le s pro grammes d' a ide en
aménag ement  ou l' a ppor  t d' une a i  de fi  na nci ère  supp lémen ta ir  e pour  
fa v or i  ser  l' aména g ement  fo rest ier   et  fa u nique .

- Sen sibi  li  sa nt  le s pro pr ié ta ir  es a ux a va n ta ge s d' un aména g ement 
fo rest ier   et  fa u nique : amél iora tio n de la  qua l it é de la  fo rêt,   ma in tie n
de la  bi  odiv ersi  té,   re tombée s éc onomiqu es pro venant  d' a cti  vit és a ve c
ou sa n s pré lèv ement  (c ha sse,   pêc he, pi  égea ge , obs  erva t ion  de la 
na t ure,   phot ogra p hie,   et c.)  .

� Cont r i  buer  à  l’ a cqu isi  tio n de con na is  sa nce s sur   la  fa u ne.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Cont r i  buer  à  l’ a cqu isi  tio n de con na is  sa nce s sur   l' ét a t des   popul a ti  ons
a ni ma les  , le ur  ré pa r ti  ti  on géo gra phi que et  le urs ha bi ta t s en Est r ie  en  :

- Pa r t ic ipa nt  à  l’ él  a bora t ion  d’ une mét hode d' inve nta i  re des  
popul a ti  ons de li  èvr  es,   de gél  ino tte s huppé es,   de béc a sse s et 
d’ a nimaux à  fo ur rure  fa c il  e d' a ppli  ca ti  on en te r re pr i  vée .

- Pa r t ic ipa nt  à  la  ré a lis  a ti  on d’ un in vent a ire  des   a ul na ie s pré sent es sur  
le  te r r i  toi  re et  év a luer   le ur  qua l it é en fo ncti  on des   bes  oins   de la 
béc a sse .

- Enc oura ge a nt la  ré a lis  a ti  on d’ un in vent a ire  des   popul a ti  ons de
béc a sse s et  d’ a nimaux à  fo ur rure  en Est r ie .

- Ai da nt à  a cq uér i  r  des   con na is  sa nce s sur   le s bes  oins   et  le s mœurs des  
di  ffér  ent es es  pèces   d' a nimaux à  fo ur rure .

- Augmen ta nt  l' in forma t ion di sponi ble sur   le s ha bi ta t s (c omposit io n de
la  st ra te  a rb usti  ve,   nombr  e de chi cot s et  re couvr  ement  en déb r is  
li  gneu x).

- Pa r t ic ipa nt  a u re cense ment de to us le s mil  ieux  humid es et  à
l’ in vent a ire  des   es  pèces   qui  s' y tr  ouven t, ce  qui  per  me tt ra  de
ca t égor  ise r  le s mil  ieux  humid es et  de lo ca li  ser   le s es  pèces   ra r  es.  
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- Col la bo ra nt  à  la  mis  e en pl a ce d’ un sui vi de la  ré colte  des   es  pèces  
con voit ées   pa r  la  cha s  se,   la  pêc he ou le  pi  égea ge  sur   le s pro pr ié tés
pr i  vée s.

� Fa v or is  er  la  ges  ti  on de la  re ssour  ce fa u nique .

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Fa c ili  ter   l' a cc essi  bil  it é a ux re ssour  ces si  tuée s sur   des   te r ra i  ns pr i  vé es
pa r  la  se nsib ili  sa t ion des   pro pr ié ta ir  es sur   l' ét a bli  sseme nt d' ente nte s, de
lo ca ti  ons,   et c.

− In former   le  pro pr ié ta ir  e de se s dro its   pa r  ra pp or t à  sa  pro pr ié té.  
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3 PROBLEMATIQUE DES ESPECES DESIGNEES MENACEES,
VULNERABLES OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE

Phén omène na t urel   re lié  a ux mécan ismes   de l' évo lut ion et  de la  sé lect ion 
na t urel  le,   la  di  spa r i  tio n d' espèc es es  t une  ré a lit é re connue  de l' his  toi  re et  de la 
pré hist oir  e. Cepe ndant , sui  te à  la  col  oni sa ti  on,  à  l' urba nisa t io n, à  l' évo lut ion
in dustr  iel  le  et  a ux nouv ell  es pra t iqu es de pro ducti  on et  d' explo ita tio n des  
re ssour  ces,   le  phén omène de la  di  spa r i  tio n des   es  pèces   s' est  a cc élé ré depu is le 
si  ècl  e der  nier  .

Les   pr i  nci  pa les   ca us  es de la  di  spa r i  tio n des   es  pèces   son t, d' a bord et  a va n t
to ut  : la  modi fic a tio n, l' a lt éra t ion  et  la  con tamin a ti  on des   mil  ieux  na t urel  s;
l' in trodu cti  on d' espèc es exo tiq ues qui  es  t à  l' or i  gin e d' une compé tit ion  a cc rue,  
du dépl a ceme nt ou de la  ra r  éfa c tio n d' espèc es in digè nes;   l' expl oit a ti  on a bus  ive 
des   re ssour  ces.   En Est r ie , la  pro bléma t ique  ent oura n t le s es  pèces   mena c ées,  
vul néra bles   ou sus  cept ibl  es de l' êt re se  ré sume pr i  nci  pa leme nt à  la  des  truc tio n
des   ha bi ta t s et  a u manque  de con na is  sa nce  sur   la  bi  olog ie  des   es  pèces  , sur  
le urs ha bi ta t s et  sur   l' ét a t des   popul a ti  ons.  

3.1 LA DESTRUCTION DES HABITATS

La  per  te d' ha bit a ts   es  t due,  pr i  nci  pa leme nt,   à  la  des  truc tio n des   mil  ieux 
humid es (dr  a ina g e, re mb la ya g e), à  la  per  turb a tio n des   cou rs d' ea u en mil  ieu
a gr  icol  e et fo rest ier   a i  nsi qu’ à  la  fa i  ble  re prése nta t ivi  té  de ce r ta i  ns ty pes de
peup lemen ts fo rest ier  s ou de st a des de dév elop pement  de la  fo rêt.  

3.2 MANQUE DE CONNAISSANCE SUR L'HABITAT DES ESPECES MENACEES AINSI
QUE SUR LA REPARTITION ET L'ETAT DES POPULATIONS

Il   ex i  ste peu ou pa s de re nsei  gnemen ts a u ni vea u des   bes  oins   en ha bi ta t s des  
es  pèces   mena c ées,   de le ur  ré pa r ti  ti  on géo gra phi que et  sur   l' ét a t de le urs
popul a ti  ons.  

3.3 MANQUE DE CONNAISSANCE SUR LA BIOLOGIE DES ESPECES MENACEES

Il   ex i  ste  peu d' inf  orma ti  ons sur   la  bi  olog ie des   es  pèces   mena c ées (c rois  sa nce ,
re product io n, es  péra nc e de vi  e, et c.)   et  sur   la  dyna mi que de le urs popul a ti  ons.  
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4 PROPOSITIONS D’OBJECTIFS CONCERNANT LA PROTECTION DES
ESPECES MENACEES, VULNERABLES OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE
ET DE MOYENS POUR LES ATTEINDRE

La  pré ca r i  té de la  sur  vie  des   es  pèces   sa uv a ges et  le s pro blèmes   gl  obaux de
pré serv a ti  on de l' env iron nement  dev ra ie nt nous   amene r  à  pre ndre pos  iti  on en
fa v eur  de la  con serv a ti  on des   re ssour  ces vi  va nt es.   Cec i dev ra it  se  mani fest er
pa r  le  ma in tie n des   pro cess  us éc ologi ques   es  sent iel  s et  des   sys  tèmes   ent ret enant 
la  vi  e, pa r  la  pré serv a ti  on de la  di  vers  ité  gén éti  que et  pa r  l' uti  li  sa ti  on dura ble
des   es  pèces   et  des   éc osyst èmes.   Afi  n de pré serv er  le s es  pèces   mena c ées ou
vul néra bles  , on dev ra it ;

� Amene r  le s in ter  venant s à  pro tége r  le s es  pèces   fa u nique s dés  igné es mena c ées
ou vul néra bles   a i  nsi que  le ur  ha bi ta t .

Pour atteindre cet objectif, il faut sensibiliser les intervenants à l’importance de la
biodiversité et de la nécessité de protéger les espèces menacées, vulnérables ou
susceptibles de l’être ainsi que leurs habitats. Cependant, il faut aussi concevoir
une réglementation lorsqu’il n’y en a pas et la faire respecter lorsqu’elle existe.

Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Sen sibi  li  ser   le s in ter  venant s à  la  si  tua t ion pré ca ir  e de ce r ta i  nes es  pèces  ,
à  l’ impor  ta nc e de la  bi  odiv ersi  té et  à  la  néc essi  té  de  pro tége r  le s es  pèces  
mena c ées,   vul néra bles   ou sus  cept ibl  es de l' êt re et  le urs ha bi ta t s.

− Pa r t ic iper   à  la  mis  e a u poi nt d’ une st ra té gie  a xée  sur   le  ma in tie n et /ou
sur   le  ré ta bl  iss  ement  des   popul a ti  ons.  

− In cit er  à  la  mis  e en pl a ce d’ une ré glemen ta t ion vi  sa nt  la  pro tect ion  des  
es  pèces   mena c ées,   vul néra bles   ou sus  cept ibl  es de l’ êt re et  de le urs
ha bi ta t s et  enc oura ge r  la  mis  e sur   pi  ed d’ un se rvic e re spons  a ble  de
l’ a ppl ica t ion  de la  ré glemen ta t ion a l  ors en vi  gueur  .

� Cont r i  buer  à  l’ a cqu isi  tio n de con na is  sa nce s sur   le s es  pèces   mena c ées et  le urs
ha bi ta t s.

L’acquisition de connaissances se situe principalement au niveau de la biologie des
espèces menacées ou vulnérables, la dynamique de leurs populations, leurs
besoins en habitat, leur répartition géographique et l’état de leurs populations.
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Moyens proposés pour atteindre l’objectif :

− Pa r t ic iper   à  la  ré a lis  a ti  on d’ un in vent a ire  des   es  pèces   mena c ées,  
vul néra bles   ou sus  cept ibl  es de l' êt re à  l' éch ell  e de l' Est r ie . L' inv enta i  re
peut  êt re un si  mple re levé  des   si  tes   ou une  in vest iga t io n pl us pous  sée des  
pa ra mè tre s st ruct ura ux qui  con fère nt à  l' ha bi ta t  son  pot ent iel  .

− Ai der  à  dét ermi ner  l' a ir  e de ré pa r ti  ti  on, le  sta tut et  la  st a bil  it é de chaq ue
es  pèce dés  igné e mena c ée,   vul néra ble ou sus  cept ibl  e de l' êt re.  

− Pa r t ic iper   à  la  ré a lis  a ti  on d’ étude s sur   l' impa c t de ce r ta i  nes pra t iqu es
a gr  icol  es ou fo rest ièr  es comme l' endi gueme nt des   r i  ves et  le  re mb la ya g e
des   ma réc a ges   a i  nsi   que  sur   le s ef  fet s d' une modi fic a tio n de l' ha bi ta t  ou
des   voi es de migr  a ti  on sur   le s es  pèces   mena c ées,   vul néra bles   ou
sus  cept ibl  es de l' êt re.  

− Col la bo rer  à  l’ ide nti  fic a ti  on des   fa c teur  s li  mit a nt le s popul a ti  ons des  
es  pèces   mena c ées,   vul néra bles   ou sus  cepti  ble s de l' êt re.  

− Pa r t ic iper   à  la  ca r  a cté r is  a ti  on des   pa ra mè tre s st ruct ura ux qui 
con fère nt a ux habi ta t s (a i  res   de re product io n, d' es  tiv a ge,  d' hibe rna ti  on
ou d' hive rna ge ) le ur  va l  eur  de mil  ieux  pré fére nti  els  .
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