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- la description de l’état de référence pour chaque CVE ; - la description des tendances historiques pour chaque CVE ; 
* l’identification des effets cumulatifs pour chaque CVE ; - la détermination des mesures d’atténuation et du programme de suivi soit par CVE, 

soit par ensemble de CVE, lorsque pertinent. 
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villégiature, la navigabilité, l'accès aux plans d'eau ainsi que l'état de la population 
d'orignal, la qualité de l'habitat et le rendement de chasse a l'orignal de même que la 
fréquentation et l'accessibilité du temtoire. 

Tableau 1 Enjeux, composantes valorisées de i'environnement (CVE), limites temporelles e t  indicateurs retenus 

Enjeu 

Conservation et protecüon 
j e  ia faune ichtyenne 

Utiiisation du ten'itoire 

C E  

Poissons : 
- Omble de fontaine 

- Ouananiche 
- Doréjaune 
- Grand brochet 
- Grand corégone 
- Éperian arc-en-ciel 

Activités 
récréotounsüques : 
- Vjllégkiure 

- Navigation 

- Chasse a ïorignal 

rctivités pratiquées dans 
3s terrains de piégeage 
kervés aux autochtones 

Limite temporelle 

1987-2013 
19792013 
1987-2013 
1987-2013 
2002-2013 
2002-2013 

1989-2013 

2002-2013 

13842013 

1960-2013 

indicateur 

- Perte ou modification 
d'habitat - Producüvité - Mortalité des poissons 

* Rendement de pêche 
* Fréquentation et 

accessibilité du territoire 

- Présence de chalets 
* Développement de la 

villégiature 

- Navigabilité 

Accès aux dans d'eau 

* État de la population - Qualité de I'habitat 
* Rendement de chasse - Fréquentation et 

accessibilité du territoire 

- Répaitiüon des sites de 
campernent et des voies 
de déplacement - Fréquentation et 
accessibilité des terrains 
de piégeage 

d'orignal 

I'orignal 

- État de ia population 

* Qualite de i'habitat de 

2.1.3 Activités pratiquees dans les terrains de piégeage réservés aux 
autochtones 

Le bassin versant de la Péribonka est en grande partie situé dans la réserve a castor 
Roberval où les Ilnus ont des droits exclusifs de piégeage. Ils y pratiquent également 
la pêche, la chasse et la cueillette. Les indicateurs utilisés pour évaluer les effets 
cumulatifs sur ces activités sont la répartition des sites de campement et des voies de 

4 Chnpirre 2 -Portée de 1 ëmde 



déplacement, la fréquentation et l’accessibilité des terrains de piégeage, ainsi que 
l’état de la population et la qualité de l’habitat de l’orignal. 

2.2 Limites spatiales et temporelles 

La définition des limites spatiales et temporelles consiste à délimiter la zone d’étude 
couverte par l’analyse ainsi que la période de temps considérée, et ce, tant pour les 
actions passées que pour les futurs projets. 

L’espace considéré pour l’évaluation des effets cumulatifs liés au projet de 
l’aménagement hydroélectrique de la Péribonka a été défini en fonction des 
composantes valorisées. Pour la majorité d’entre elles, il correspond au bassin versant 
de la rivière Péribonka (voir la f i p r e  1). Les limites du bassin versant vont au-delà 
des zones directement touchées par la réalisation du projet, mais elles permettent 
d’englober le territoire susceptible de subir les effets des autres projets pouvant 
affecter les composantes valorisées de l’environnement. Pour les activités 
autochtones, la limite spatiale regroupe les terrains de piégeage touchés par le projet, 
soit les terrains 32, 42, 43 et 69 (voir la carte 19.1 de l’étude d’impact sur 
l’environnement : Hydro-Québec, 2003). 

Le lac Saint-Jean ne fait pas partie de la zone étudiée puisque l’aménagement de la 
Péribonka n’aura aucune incidence sur ce plan d’eau. Cependant, en raison de la 
rareté des données, certaines parties de l’étude font référence à des données 
concernant l’ensemble de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces 
données permettent d’établir ou de compléter l’état de référence, notamment pour les 
poissons. 

Les limites temporelles antérieures au projet, ont été fixées en fonction des données 
disponibles pour les CVE concernant l’utilisation du territoire ainsi que pour la 
ouananiche, l’éperlan arc-en-ciel et le grand corégone. Pour les autres espèces de 
poissons, la limite temporelle a été fixée à 1987, qui correspond au début de la baisse 
de la pression de pêche sur l’ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 
ce qui concerne l’avenir, la limite a été fixée à dix ans en raison du caractère 
spéculatif de toute prévision de projets qui augmente en fonction de la longueur de la 
période considérée. Au-delà de cette limite, il est difficile de déteminer les 
possibilités de réalisation d’un projet et les actions pouvant affecter une composante. 
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3.2 

La construction de centrales sur la Péribonka débute au début des années 1950. Les 
centrales de la Chute-du-Diable et de la Chute-à-la-Savane sont construites 
entre 1951 et 1953. Puis, entre 1956 et 1960, on érige la centrale de la Chute-des- 
Passes. 

La vallée de la Péribonka n’a jamais connu d’activité industrielle importante. À 
l’exception de l’extrémité aval où l’on retrouve des terres agricoles, l’exploitation des 
ressources de son bassin versant est orientée essentiellement vers la forêt, les 
ressources hydrauliques, les ressources fauniqueç et le récréotourisme. 

Actions réalisées ou prévues a l’intérieur des limites 
temporelles 

Dans le bassin versant de la rivière Péribonka, les actions ou évènements qui ont eu 
les incidences les plus importantes sur les CVE sont liées aux feux de forêt, aux 
activités forestières notamment à l’arrêt du flottage du bois, à l’exploitation des 
centrales hydroélectriques, à la gestion et à l’exploitation de la faune ainsi qu’au 
développement de la villégiature et des activités récréotouristiques. 

Au cours de la prochaine décennie, les activités forestières continueront à modifier le 
milieu puisque plusieurs interventions sont prévues dans le bassin de la Péribonka. De 
même, l’exploitation hydroélectrique se poursuivra et des projets de développement 
tels la dérivation partielle de la rivière Manouane, l’aménagement hydroélectrique de 
la Péribonka et la ligne Péribonka-Saint-Ambroise sont susceptibles de modifier 
certaines composantes de l’écosystème. De plus, les tendances régionales laissent 
croire que grâce à l’arrêt du flottage du bois, la vallée de la Péribonka devrait 
connaître un certain développement récréotouristique dans les années à venir. 
Cependant, aucun projet n’est encore arrêté. La MFX Lac-Saint-Jean-Est, avec l’aide 
des MRC voisines de Maria-Chapdeleine et Le-Fjord-du-Saguenay travaillent 
actuellement à la réalisation d’un plan de mise en valeur du comdor de la Péribonka à 
des fins récréotouristiques. La date de son dépôt n’est pas encore établie. Enfin, les 
conséquences d’une éventuelle entente de principe entre le Conseil tribal Mamuitun, 
le Québec et le Canada sont inconnues. 

Les tableaux 2 et 3 donnent une liste exhaustive des actions, évènements ou projets 
passés, présents et futurs pouvant avoir une incidence sur les CVE analysées dans le 
bassin versant de la rivière Péribonka. Les actions considérées les plus significatives 
pour chacune des CVE et leurs incidences sont analysées dans les chapitres qui 
suivent. 
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Tableau 2 Autres actions, évènements ou projets passés pouvant avoir eu une incidence sur les CVE 

Actions ou Bvénemenls 
incidences sur les CVE 

PO!SSOnS I Acilviiés récr4olouriaiiques 1 Aclivilés dans iee terralns do piBgeage auiochlones 
;eslion de la faune 
Incemencements de ouananiches - Lac SaintJean (1990.1999) 
* LacTchilogama (1995) 
* Lac Duhamel 

7Ogiemenlation de le lailie minimale de ia ouananiche 
'écottée (1994) 

Remise à Peau des individus de moins de 40 cm 
4ire launique communautaire (1996) 
* Gestion de le pêche par la CiAP 
* Suivi de I'évoiution de certaines espèces 

'ian de gestion de I'orignai 1994-1998 et 1999-2003 
'FAPAOl 
Y=,. . . . .. . . .. . ... 
Vit Iéglaiure e i  récréoiourisme 
DOvcloppemcni de ta v ICgiaiure cn tomes p.o'y.es 

. .. 

infrastructures récréotourisliques 
* lmplanlation du centre de plein-air Tchilogama et 

- Conslruction de I'auberge Les sites de la rivière 

* Aménagement du camping municipal de Lemerche 

* Aménagemeni d'une rampe de mise à Yeau à 

Développement de le rue de la Rivière (Sainle-Monique, 
1977.2002) 

* Conslruction de douze résidences et qualre chalets 
Adoplion de la Poiiiique de proteclion des rives. du 
iitlorai et des plaines inondables (1987; modifibe en 
1991 el en 1996) 
Pian régional de développemenl de la villégiature 
(PRDV-1993-1998) 

dune rampe de mise à I'eau (Lamarche. 1993) 

Péribonka (2000) 

(2001) 

I'Ascenslon (2003) 

Proleclion des iacS de moins de 20 ha - Reslriction de la vili6giature 
* Protection des lacs à touladi 
* Proleclion des habilels launiques e l  des milieux 

sensibles 

Restauration ou maintien des popuialions de 
ouananiches 

Proteclion de ia ressource 

Diminution de la pression de pèche en aval de Chule-à- 
ladavane 
Gestion pius structurée de la pêche au iec Saint-Jean et 
dans ses principaux lributaires 

Proleciion de la population d'orignal en limitant 
I'exptoilation des lemelies 

,ugmentelion de la pression da pêche 

iausse de ie pression de péche dans la rivièr' 
'éribonka 

lasse possible de ia pression de pêche 

bnéliorelion de la proleclion de I'hebitai du poisson 

Unélioralion de ia proleciion de I'habilat du poisson 

4ugmenialion de ia pression de chasse 

iausse de la pression de pêche 
hugmentalion de la navigation sur la nvihre Péribonka 
4ugmenlation de la fréquentelion du secteur 

Hausse possible de ia navigation 

Réorganisation du développement de ia villégiature en 
territoire public 

* Réduction du nombre de baux Amis annuellement 
* Arrêl de I'octroi da baux en 1998 au sud de la riviere 

au Serpenl 

Proleclion de ta ressource 

Rugmenlelion de ia navigation sur la rivière PBribonka 
Augmentation de ia fréquentalion du secleur 

RBduclion de I'accroissement de I'occupation du 
leniloire par las eiiochtones 

' CLAP : Corporation LACtivi té Péclie Lnc Saint-Jean 

I I  



Tableau 2 (suite) Autres actions, évènements ou projets passés pouvant avoir eu une incidence sur les CVE 

Aclions ou événements 
Incidences sur les CVE 

Activités récréolourlsllques Potssons 1 Aclivilés dans tes lerralno de piégeage aulochlonns 
Activités foreslibres 
Diminution de la pression de oêche dans les ierritoires 
slruclurés depuis 1987 

Expioiiation foresliére par les bénhficieires de CAAF 
(coupes e l  chemins ioresiiers) (1985-2002) 

Adoption du RBgiemeni sur les normes dintervenlion 
dans ies forëis du domaine public (RNi) (1988) 

* Nouvelles exigences concernant les bandes de 
protection riveraines 
Nouvelles mesures concemant la régénéralion de ia 
forêl, la limilation des aires de couDe et 18 mainüen 
de bandes boirees 

~ ~ -. . 
hioii fitai on oe la 1.0, siif les iorëls CI cniréa on v0ue.r ~ ~~ 

des nouveiles normes d'intenienlion dans les iorêts du 
domaine public (1996) 

* Réduction de la superficte des aires de coupe 
* Meilleur contrôle de la proteclion des rives 
* Collaboralion accrue concernani ia répafiiiion des 

Adoplion du projel de loi no 136 modifiant ia Loi sur les 
for& (RNI, 2001) 

aclivités dans Yespace el le temps 

* Mise en place de coupes en mosaïque 
Mise en place da mesures visant le mainlien de la 
blcùiversiié et te déveioppemenl durable 

* Meilleur conlrde des activités foresliéreç 

* Nenoyegw et suivi des berges (1996-2003) 
Anêl du floiiage du bois (1995) 

Démanlèlement du campemenl 15 (PK 187) el de raire 
de tronçonnage (1995) 

* Restauration du secleur de l'ancien réservoir à 
essence (2001) 

Maintien de ia ressource 

Baisse du succhs de reproduclion de certaines espéces 
résuitanl du colmaiage des fraybres par I'apQOh accru 
de sédimenls aux cours d'eau 
Obstacle à la circuialion des poissons résullant de la 
mise en place de certains ponceaux 
Augmenlation du niveau des plans d'eau e l  de Mtiage 
hivernai résuilanl des coupes sur de grandes superficies 
Hausse de la oression de oéche dans les dans d'eau ~~ 

~ ~~ ~ 

-. oes secteurs ibio,s plus aclessiiiies 
Proleclion accne oc I hnhiiai du PO w i n  

__ 

Proleclion accrue de I'habitat du poisson 

Proieciion accrue de I'habilat du poisson résultant de 
meilleurs conlrdles des activit6s ioreslières 

Amélioration de I'habiial du poisson 

Diminuiion du risque de conlamination 

Maintien de la ressource 

Modificalion de sites d'axpioilalion 
Amélioration possihie de la quaiil6 de I'habiiai de 
I'orignal 
Augmenlation possible de la pression de chasse et de 
p6che résullant de I'accessibiiil8 à de nouveaux 
teniloires 
ûéveloppement de la villégialure résulianl de 
ïaccessibiliié à de nouveaux secleurs 

Amélioration possible de la qualité de I'hebilai de 
I'mignal 

Réduction des perturbalions dans un même secteur 
Amélioralion possible de ia qualité de I'habiial de 
I'orignai 

Amélioralion de la qualiié de I'environnemeni 
Amélioralion de ia concertalion entre les divers 
iniervenants 
Amélioration possible da la qualilé de I'habilat de 
rorignai 

AmMoration de I'accés aux berges 
Amélioraiion de la navigalion sur la Péribonka 

Amélioralion de I'awès aux berges 

Diminution de ia lréquenlation du territoire par les 
allochtones 
Maintien de ia ressource 
Modilicalion du patron d'utilisation du territoire 
Amélioration possible de ia quai116 de I'habltai de 
I'orignal 
Augmeniation possible de la pression de chasse e l  de 
pêche résultant de ïaccessibiliié à de nouveaux 
territoires 

Amélioralion possible de ia qualité de I'habilat de 
Yorignai 

Réduction des perturbations dans un même secleur 
Amélioration possible de ia qualitê de I'habilat de 
I'orignai 

Amélioration de la qualiié de I'environnemenl 
Amélioration de la concertaiion enlre les divers 
inienienants 
Amélioralion possible de la qualité de I'habitat de 
I'orignal 

Amélioralion de I'accès aux berges s i  aux sites de 
campement 
Amélioration de la navigalion sur la Péribonka 
Exploitation possible d'un nouveau secteur 



Tableau 2 (suite) Autres actions, évènements ou projets passés pouvant avoir eu une incidence sur les CVE 

Aclions ou Qvbnemenls 
incidences suries CVE 

Poissons l Acl iv i ih  rbcr6dourisüques 1 Aciivilés dans ies lerrains de pibgeage aulochlones 

1998) 

iemplaceinsnl de 4iticiilrcs da Iravers60 pnr la FAPAQ 
3 w s  Io /cc ou lac-à-la-Ooleuse el la 2cc des Passes 

ETiio laion oes cenlraies de i Aican s i r  a Phbonka 

Reincion de lia's iiigiios du rbsciroir dos Passos 

RBlialiiiiiniioii doid'guos du lac Mano-anc (lYY4.1995) 

Loi s o r k  çéoinié dcs barrages (20UZ) 

I<eslaJraiion d. lie. d oniou6semcnl sanitaire dc 
Ascenr'on (1997-1989) 

Fxploiiaion o ' w e  -sine de wc iaslonile ((997-1996. 
2000) au nord.ouosl du lac aJx Giandcs.Po nlcs 
Modernisaion uo la sc'or c PBiibonka 

[ZUOï) 

~ - . - . . . . . . .  - ....... -. - 

-. __- . üniigcie..rcs (1996) ... 

. .  . .... __ .. . . . . . . . . . . . .  - 

- ... < _  .- 

-_ 

* Accroirrnmeni oc a capacilb dc prodiciion (1995- 

* RBnovai'on da, L<S ne dc rabotage (19Y9) 
1996) 

. . . . . .  
Agranuissomciii dc la sc'er'e Tiinias-Lou s Tiemb ay 
(1995-2002) 

I.embouchure de la riiière au Serpent Serpenl e l  PBribonka Serpent el Péribonka 
Rbutiiisation du camp autochtone silué en aval de la 
rivière au Serpent 

Agrandissemeni de rusina Petit Paris (1990) 

'roteclion de la ressourca 

Autres évènemenls 
Feux de forét de 1996 et 2002 dans la partie nord du 
bassin de la Péribonka 

Proieclion de la ressourca Rblablissemenl de ia libre circulation des paissons 

lifiiculibs pour ia navigaiion 

liminution du risque lié aux bris de digues 

Morteiiié possible des poissons qui passenl dans les 
lurbines 
Rbduciion des risques de perturbalion des habiiais liés 
à des bris de digues 
Réduclion des risques de perturbation des habilals liés 
à des bris des digues 
RBduciion des risques de perturbalion des habitals liés 
à des bris de barrage 
Diminuiion dos rtsques de coniaminalion de ia nappe 
phrbaiique et des eaux de ia rivière Pbribonka 
Aitbraiion possible de ia qualité des eaux à proximilb de 
I'usine 
Conlaminalion possible des eaux de surface et 
souterraines par les maiières enireposées sur le site 
Modificaiion possible de la quaiilb de I'eau dans les 
cours d'eau avoisinants 

Difficultés pour ia navigation e l  ie piégeage 

Diminution du risque lié aux bris de digues 

Coniammination possible des eaux de surlace e l  
soulerraines paries matières enireposées surie siie 
Modificalion oossible de ia ouaiitb de Veau dans les 

Diminulion du risque lié aux bris de barrage 

cours d'eau avoisinanls 
Conlaminalion possible des eaux de surface el  

Diminution du risque lié aux bris de banage 

souterraines par les maiièras enlreposées sur ie site 
Modification possible de ia quaiilé de Veau dans IeS 
cours deau avoisinants 

Rbduciion du couveri loresiier pouvanl modifier le 
rhgime hydrologique et le rbgime sbdimenlaire 

..... 
Augmcniaiion de I achalandago du secied sii.ib enlre 
Sa ni.Liid9er.de.M I O ~  el la m'ne ... . . . . . .  

- ...... ..... 
AugrnenlaLon oc l acnalandage ou scCleri si146 enlie 

Rajeunissemeni de la forêi qui crée des habitals 
daiimentaiion pour I'orignai 

Diminulion du risque iib aux bris des digues 

Raleunissemenl de la forêt qui crbe des habitats 
d'alimentalion pour I'orignai 
Modificalion possible du patron d'expioitalion a plus ou 
moins long lerme 

I 
Diminulion du risque lié aux bris des digues i 
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Tableau 3 Autres actions, évènements ou projets en cours ou prévus pouvant avoir une incidence sur les CVE 

I 

Actions ou événements 

Incidences sur les CVE 

Poissons I Acllviléa récréotourisliaues 1 Aclivllés dans les lerrains de oiéoeaae aulochtonsi 

Villégiature et r6cdolourisme 
Plan régional de développement du ierriloire public 
[PRDTP) (2003- ) 

Lollssemenl pour villbgialure - Déveioppemenl de la Place du Quai : 20 terrains 
(Lamarche. 1997- ) 

* Développement de Ilhe à Nathalie : 12 lerreins 
(L'Ascension e l  Nolre-Dame.du-Rosaire, 2002- ) 

Geslian de ia faune 
Remise à Ileau de la ouananiche dans I'Alre faunique 
communaulaire du lac Saint-Jean (FAPAQ. 2003) 

Inslellalion d'incubaieurs à éperlan arc-en-ciel 
(2003- ) 
Plan de gestion de Ilorignal(2004-2009) 

Plan de déveioppemenl régional associé aux ressources 
fauniques (2002- ) 

* Pralique de développement durable - Amélioralion de I'oHre dans les zecs 
* Slrucluralion de ïécolourisme 
* Développement de l'offre dacliviiés non- 

consommatrices leiles que la randonnée ou 
I'observailon 
Valorisalion des espèces non.expioiibes 

Aclivllés foreslibres 

Exploitation foresiiére par les bénéficiaires de CAAF 
(2003-20l5) 

* Obligalion d'exploiter en conservant les principes de 

* Augmenlaüon des coupes en mosaïque 
* Dispersion des iniervenlions foresiiéres dans 

* etendue du réseau de chemins foresliers 

dbveloppemeni durable 

Ilespace 

Décontamination de Ileire de tronçonnage (Abitibi 
Consolidated inc.) 

* Travaux supplémentaires de reslauralion (2003- 
2007) 

Préservalion des habilals 

Hasse possible de la pression de pêche 

-- . - 
Mainlicn de ia pophaïon de ouananichos aJ lac Sa', 
Jcan el en aval de Chiiie.à.laSavane. do sa Pet bonha 
Augmenlalion possib e de la press on de pëche 
i exlérieur dc i A re launique . communa.la re 
Aiiginciiiai on de la s d e  des m..k O'Qperlans 

- 

Meilleure geslion el suivi des espéces exploitées 
Possibilité dexpioilaiion accrue de certaines espbci 
notamment le corégone 

Baisse du succés de reproduction de certaines espèces 
résuiiani du colmatage des lrayéres par I'apporl accru 
de sédlmenls aux cours d'eau 
Obslacle à la clrcuielion des poissons résuiiani de la 
mise en place de certains ponceaux 
Augmeniaiion du niveau des pians d'eau et de I'éliage 
hivernal rbsullanl des coupes sur de grandes superlicies 
Hausse de la pression de pêche dans les plans deau 
des secteurs rendus pius accessibles 
Diminulion des risques de coniaminaiion de I'hebitat du 
poisson 

Uouvelles avenues de développement 
Jsages cohérents du lernioire 
Développement par lac en lonclion de ia cariacilé de 
support 
Hausse possible de la navigalion 

Améiioraiion du succès de peche à la ouananiche 

Mainlien de la ressource 

Augmentation de la fréquenlaiion des zecs et du 
iernloire en gbnbral 
Augmenialion des posslbllilés daciivilés 

Modificalion de slles dexpioilalion 
Ac& à de nouveaux lemloires pour la viliégialure 
Ambiioralion probable de la quaIll6 de I'habilal de 
Ilorignal 
Augmentalion de la pression de chasse et de phche 
résullenl de I'accessibilllb à de nouveaux lerritoires 

Possibillié d'ulilisation accrue de cerlalns secteurs du 
iemiolre 
Protection de sites d'inlbrêl 
Respect du lemtoire public comme palnmoine collectif 

Mainlien de la ressource 

Augmenlaiion de la fréquenlation du lerritoire par les 
ailochtones 

Pression amrue sur Ilutilisalion des ressources 

Modification du pairon d'utilisation du lemloire 
Accès à de nouveaux ierrilolres pour la praiique 
dactiviiés irediüonnelles 
Utilisalion accrue du lemloire par les ailochlones 



Tableau 3 (suite) Autres actions, évènements ou projets en cours ou prdvus pouvant avoir une incldence sur les CVE 

Aciions ou BvBnements 

incidences sur ies CVE 

POlSS0"S l AcüvitBs r6cr8olouristiaues 1 AcüvilBs dans les terralns de Diiasaae aulochlones 

infrastructures 
Conslruclion d'un complexe de séchage du bois à 
SainteMonique (2002-2003) 

Réfeclion du barrage principal du réservoir des Passes 
Dangereuses (2004- ) 
Dérivation partielle de la rivière Manouane (2003) 

Ligne à 161 kV PéribonkaSi-Ambroise (2006-2007) 

ModiRcation possible de ia qualité de I'eau de la 
Phribonka à proximité de la conduite d'eau municipale 
résuliant du rejet des eaux de purge e l  des eaux de 
condensaïin 
Réduction des risques de perlurbalion des hebilats liés 
à des bris du barrage 
Gain net d'habilal pour la ouananiche e l  le doré jaune 
dans ia rivière Manouane 
Gain da production pour le doré jeune dans ie lac 
Duhamel 
Faible perle dhabilal e l  de productivité pour le grand 
brochel e l  le grand corégone dans la Manouane 
Gain net d'habilal e l  de producllvilé pour le grand 
brochet e l  ie grand corégone dans le lac du Grand 
Détour 

Diminuiim du risque lié aux bris du barrage 

Amèiioralion de la qualité de ia pëche au doré jaune 
dans le lac Duhamel e l  à I'embouchure de ie M è r e  
Manouane 
Mod'fical OIE panclLie les ucs condiions de prai.qLo de 
la pectie dans corlaines portions de a I v ère MonoLano 
Baissa d i  poienl o. de p k h e  au grand ororhei 
Augrnonlaion dcs u Iiic. iés Je iiavigalion dans 
ceitûines port ons de la Mano.an0 

Regenhialon arbustive lavoiabio irongnai 
Accessioiiiié accrLe à cena'nes ponions oe ieiriluiro 

~- ._ .. . . 

.- 

Diminution du risque iih aux bris du barrage 

Am6iioratlon de la qualité de ia pëche eu doré jaune 
dans ie lac Duhamel et à I'embauchure de la rivière 
Manouane 
Modiiication des condilions de pratique de la péche 
dans certaines porlions de ia rivière Manouane 
Baisse de polenliei de pëche eu brochei 
Augmentation des difficultés de navigation dan! 
certaines portions de la Manouane 

Réqénbratlon arbustive favorable à ïoriqnai 
Accessibilité accrue à certaines porlions de lerriloire 



4 Poissons 

La pêche sportive constitue une activité prisée par la population régionale. En 1995, 
alors que seulement 17 % de la population du Québec s’adonnait a la 
pêche, 30 % des résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean pratiquaient cette activité 
(FAPAQ, 2002~). Les poissons constituent donc une ressource de grande importance 
pour la population et pour l’ensemble des intervenants du milieu. 

Le bassin de la Péribonka touche deux zones d’exploitation contrôlée, soit la zec des 
Passes qui fait entièrement partie du bassin versant, et la zec du Lac-de-la-Boiteuse 
dont environ la moitié est incluse dans le bassin de la Péribonka. Il comprend 
également deux pourvoiries à droits exclusifs, soit le Pavillon Boréal et la pourvoine 
Lac Duhamel (voir la f i g re  1). Dans l’ensemble du bassin versant, les espèces les 
plus valorisées sont l’omble de fontaine, la ouananiche, le doré jaune et le grand 
brochet. Le grand corégone est également recherché par certains initiés alors que 
l’éperlan arc-en-ciel constitue une espèce valorisée en raison de sa fonction de 
poisson fourrage pour la ouananiche. 

4.1 Actions, évènements et projets considérés 

4.1.1 Pression de pêche 

Le principal effet de la pression de pêche sportive sur les poissons est la diminution 
de la taille moyenne des poissons, découlant de la capture d’une certaine proportion 
des gros individus. Ceci a généralement pour effet d’augmenter la croissance des 
jeunes qui se retrouvent avec une compétition moins forte et des ressources 
alimentaires disponibles plus grandes. Généralement, un équilibre s’installe entre ia 
capacité de support du stock et la pression de pêche, car lorsque la qualité de la pêche 
diminue, la pression de pêche diminue également. Cependant, dans certains cas, la 
pression de pêche peut êbe trop élevée et affecter le nombre minimal de géniteurs 
requis pour renouveler le stock. 

Pour toutes les espèces, la pression de pêche se concentre dans les secteurs du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean situés à moins de deux heures de déplacemenr par voie 
routière depuis les noyaux urbains, là où se trouve la majorité des chalets. Au-delà de 
cette limite, la pression de pêche est relativement faible en raison d‘une accessibilité 
plus réduite. 

Dans le bassin versant de la Péribonka, la pression de pêche s’exerce principalement 
dans les territoires libres situés au sud du lac Péribonka mais aucun suivi ne permet 
de rendre compte de la récolte, du succès de pêche et de l’évolution des populations. 
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Aménngemenr hydroéiecnique de la Péribonkn 
Évduntion der effeeü eumuintifs -Juin 2003 

Quant à la pression de pèche en pourvoirie, elle touche principalement le lac 
Duhamel, la rivière Manouane (entre l’embouchure et le PK 68) et les lacs compris 
dans les territoires sous bail. 

4.1.2 Activités forestières 

Les activités forestières sont considérées comme une des principales sources de 
modification du milieu aquatique, notamment pour l’habitat de l’omble de fontaine, 
du doré jaune et de la ouananiche. La coupe forestière de même que l’aménagement 
de chemins forestiers peuvent entraîner des modifications du régime hydrologique, du 
régime sédimentologique, de l’écoulement naturel et de la qualité de l’eau pouvant 
altérer l’habitat du poisson (Roberge, 1996 et St-Onge et coll., 2001). 

La réduction du couvert forestier contribue à l’augmentation de l’écoulement de 
surface et du débit d’étiage. Ces modifications peuvent se traduire par un 
accroissement des débits de pointe ainsi que par un apport accru de sédiments dans 
les cours d’eau. La mise en place de chemins forestiers et leur usage régulier, la 
dimension des ponts et des ponceaux de même que l’augmentation du débit de pointe 
conûibuent également à augmenter la charge de sédiments qui sont alors susceptibles 
de colmater les frayères et d’affecter le succès de reproduction de certaines espèces. 
De plus, le déboisement est susceptible d’entraîner des changements de la 
température de I’eau et l’apport accru de sédiments risque de provoquer des baisses 
de la teneur en oxygène dissous et une hausse de la turbidité. Enfin, les activités 
forestières contribuent à l’augmentation de la pression de pêche en rendant 
accessibles par voie terrestre des temtoires jusque là peu ou pas exploités. 

Le bassin de la Péribonka a connu des activités forestières importantes au cours des 
dernières décennies. Depuis 1985, les principaux secteurs qui ont fait I’objet de 
coupes forestières sont situés dans les zones suivantes : 

- à l’est du lac Péribonka ; - entre la partie sud de la rive ouest du lac Péribonka et la rivière au Serpent ; - dans le secteur sud-ouest du bassin de la rivière au Serpent ; - dans le secteur compris entre la rivière Péribonka et les lacs Alex et Etienniche ; - dans la partie aval de la Manouane, entre l’embouchure et le PK 25 ; - dans le secteur de la Manouane compris entre les PK 75 et 145 de part et d’autre de 
la rivière ; . dans le secteur compris entre les parties amont des rivières Duhamel et Petite 
Manouane. 

Au cours des dernières années, plusieurs secteurs limitrophes a la Péribonka ont été 
déboisés et ce territoire connaîtra encore dans les prochaines années une activité 
importante. Entre 2000 et 2005, des activités forestières sont prévues dans les secteurs 
suivants : 
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- entre le nord-est du Iac Péribonka et la rivière Duhamel ; - de part et d’autre de la Petite rivière Manouane entre le lac Manouane, au nord, et 
le lac Duhamel, au sud ; - le secteur circonscrit par la partie amont des rivières Manouane et Petite Manouane 
et le lac Manouane ; - le secteur compris entre les rivières Péribonka et Manouane, au sud du chemin 
menant à la pourvoirie Lac Duhamel ; - un secteur débutant dans la pourvoirie Pavillon Boréal, de part et d’autre du chemin 
existant, puis s’étirant jusqu’au lac du Grand Détour. 

Enfin, entre, 2005 et 2015, des coupes forestières sont prévues dans les zones 
suivantes : 

- le secteur compris entre le lac Onistagane et le lac Manouane ; - le secteur situé entre le lac Onistagane et le lac Piraube ; - un secteur compris entre l’extrémité nord du lac Péribonka et la rivière du Sapin 
Croche ; - la partie nord-est du bassin versant de la Manouane, entre le lac Manouane et le lac 
du Grand Détour ; - un vaste secteur couvrant la partie sud-est du bassin versant de la Péribonka 
s’étendant entre l’embouchure de la Manouane et la zec du Lac-de-la-Boiteuse. 

La Loi sur les foréts et le Règlement sur les nomes d ‘intewentions dans les foréts du 
domaine public ont. contribué à diminuer les effets de la coupe forestière sur le milieu 
aquatique. Les dernières modifications, apportées en 2001, visent d’ailleurs la mise en 
place de mesures assurant le maintien de la biodiversité et le développement durable. 

Le flottage du bois, qui fut pendant plusieurs décennies le moyen de transport des 
billes entre le barrage des Passes-Dangereuses et l’embouchure de la Péribonka, a 
cessé en 1995. Des travaux de nettoyage de la rivière ont été réalisés et le programme 
de suivi devrait se terminer cette année. Le site de tronçonnage a été démantelé 
en 1995 et la décontamination du site en cours sera complétée avant le remplissage du 
futur réservoir. 

4.1.3 Feux de forêt 

Les incidences des feux de forêt s’apparentent à celles des coupes forestières. Les 
espaces ayant été affectés par les feux sont d’ailleurs fréquemment soumis à des 
coupes de récupération. Les feux de forêt sont cependant des phénomènes naturels 
qui favorisent la reproduction de certaines espèces de conifères. 

Depuis 1985, la plupart des feux de forêt ont couvert de faibles superficies. Toutefois, 
des feux de forêt importants sont survenus en 1996 et en 2002. En 1996, la majorité 
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les zecs du bassin versant de la Péribonka. L’état de référence a été établi à 1987 pour 
cette composante valorisée afin de comparer les données disponibles concernant les 
temtoires structurés publics, soit la zec des Passes et la zec du Lac-à-la-Boiteuse, à 
une compilation régionale couvrant les années 1987 à 2001 (FAPAQ, 2002~). Dans 
les temtoires libres privés ou publics, aucune donnée quantitative ne permet d’évaluer 
la récolte, l’effort et le succès de pêche. 

En 1987, les pêcheurs ont capturé environ 900 O00 ombles de fontaine dans 
l’ensemble des zecs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le succès de pêche s’établissait 
alors à 7,4 ombles pour un effort de pêche d’environ 122 200 jours-pêcheurs. 

Dans les zecs des Passes et du Lac-à-la-Boiteuse, la récolte totale s’établissait 
à 131 221 ombles en 1987 pour un effort de pêche de 16 977 jours-pêcheurs. Le 
succès de pêche global y est légèrement supérieur à celui de la région, soit 7,7 ombles 
par jour-pêcheur. Il est toutefois à noter que le succès de pêche est différent pour les 
deux zecs du bassin versant. Dans la zec des Passes, où l’on retrouve un grand 
nombre de chalets et de nombreux lacs où se côtoient plusieurs espèces de poissons, 
le succès de pêche à l’omble de fontaine pour 1987 est de seulement 6,5 ombles par 
jour-pêcheur, alors qu’il atteint 9,O ombles par jour-pêcheur dans la zec du Lac-à-la- 
Boiteuse, qui comprend surtout des petits lacs de tête sans villégiature. 

4.2.2 Tendances historiques 

Comme pour l’ensemble des espèces pêchées dans la région, la pêche à l’omble de 
fontaine a COMU une diminution importante depuis 1987. En 2001, le nombre de 
jours-pêcheurs de la région est passé à environ 90 200, ce qui représente une baisse de 
plus de 25 % par rapport à la fréquentation de 1987. Les pêcheurs ayant récolté 
environ 691 500 ombles, une diminution de près de 25 % des prises a donc été 
enregistrée. Le succès de pêche pour l’ensemble des zecs est ainsi passé 
de 7,4 ombles par jour en 1987 à 6,O en 2001 (Tanguay, 2002). 

Dans les zecs du bassin versant, la récolte totale de 2001 s’établit à 59 440 
ombles pour 10 021 jours-pêcheurs, ce qui correspond à un succès global 
de 5,8 ombles par jour-pêcheur, comparativement à 7,7 ombles par jour-pêcheur en 
1987. Le succès de pêche de la zec des Passes et de celle du Lac-de-la-Boiteuse sont 
respectivement de 4,6 et de 7,5 ombles par jour-pêcheur. 

Dans la zec du Lac-à-la-Boiteuse, l’effort de pêche a diminué de près de 50 % 
entre 1987 et 1999, passant de 8 540 à 4 391 jours-pêcheurs pour remonter 
légèrement à 4 523 en 2001. L’effort de pêche consenti dans la zec des Passes n’a pas 
connu la même diminution puisqu’en 1998 et 1999, il était légèrement supérieur à 
celui de 1987, atteignant alors 8 500 et 8 514 jours-pêcheurs. Cependant, il a 
considérablement diminué en 2000 et en 2001 pour atteindre son niveau le plus bas 
depuis 1987, soit respectivement 5 638 et 5 498 jours-pêcheurs. 
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À la même époque, la pêche à la ouananiche au lac Saint-Jean était populaire et on y 
dénombrait de 15 O00 à 20 O00 prises par année ( C E ,  1999b). 

4.3.2 Tendances historiques 

La ouananiche est, depuis plus d’un siècle, l’espèce la plus recherchée par les 
pêcheurs qui kéquentent le lac Saint-Jean. Au milieu des années 1980, la population 
de ouananiches du lac Saint-Jean a toutefois connu un déclin très marqué, qui fut 
associée au développement de la villégiature et de la pêche sportive en lac 
(Villeneuve, 1992). La mise en place de mesures réglementaires et, entre 1990 
et 1999, d’un programme d’ensemencement a permis de restaurer la population de 
ouananiches et d’augmenter de façon appréciable la qualité de la pêche dès 1996. 
De 1997 à 1999, les montaisons en rivière furent les plus importantes depuis 25 ans 
(CLAP, 2000). 

Depuis 1996, le lac Saint-Jean et la portion aval de ses hibutaires font partie d’une 
Aire faunique communautaire (AFC) dont les droits exclusifs de pêche ont été 
délégués à la Corporation LACtivité Pêche Lac Saint-Jean (CLAP) qui y assure la 
gestion de la pêche. Les vingt-deux kilomètres de la Péribonka situés en aval de la 
centrale de la Chute-à-la-Savane font partie de cette AFC. 

Malgré les efforts consentis, et après cinq excellentes saisons de pêche, le succès de 
pêche à la ouananiche au lac Saint-Jean de même que les montaisons en rivière ont 
enregistré une baisse importante en 2001 et en 2002. Cette diminution serait 
principalement attribuable à la baisse des stocks d’éperlans. Pour tenter de rétablir la 
population de ouananiches, diverses actions ont été entreprises, notamment la remise 
à l’eau obligatoire de toutes les ouananiches pêchées dans 1°C du Saint-Jean durant 
la saison 2003 (FAPAQ, 2003a). 

Pour le bassin versant de la Péribonka, Lapointe (1985) estime qu’au milieu des 
années 1980, une cinquantaine de ouananiches par année était pêchées au lac 
Duhamel et entre 75 et 100 individus par année auraient été capturées en aval de la 
centrale de la Chute-à-la-Savane. Au cours des quinze dernières années, les prises 
moyennes de ouananiches pour les deux poumoiries du bassin versant seraient 
d’environ 50 spécimens par année (FAPAQ, données non publiées). La biomasse de 
ouananiches récoltables annuellement à la pourvoine Lac Duhamel est évaluée 
à 158 kg et la récolte potentielle à environ 75 spécimens (FAPAQ, 2001). 

La capacité actuelle de production des rivières Péribonka et Manouane a été estimée 
entre 725 et 2 540 ouananiches adultes, ce qui correspond à au plus 6 % de la 
production potentielle des tributaires du lac Saint-Jean (Alliance Environnement 
inc., 2000 et Hydro-Québec, 2000). Trois populations différentes y subsistent, soit 
une première entre le lac Saint-Jean et le barrage de la Chute-à-la-Savane, une 
seconde entre ce dernier et le barrage de la Chute-du-Diable et une troisième en 
amont du PK 44 de la Péribonka et dans la rivière Manouane (Alliance 

24 Chopine 4 -Poissons 



Environnement, 2000). Il n’existe aucune donnée permettant de connaître l’évolution 
de l’effort de pêche ou le nombre de captures effectuées dans l’ensemble du bassin 
versant puisque la pêche à la ouananiche y est pratiquée presque exclusivement en 
temtoire libre et ne fait l’objet d’aucun suivi. De même, aucune donnée ne permet de 
déterminer l’ampleur des modifications subies. La situation de la ouananiche en 
amont de la centrale de la Chute-du-Diable est cependant considérée dans un état 
précaire (Archer, 1990, Belzile et coll., 2000). 

Depuis le milieu des années 1980, plusieurs actions sont susceptibles d’avoir causé 
des effets négatifs sur les populations de ouananiches dans le lac Saint-Jean et ses 
tributaires, notamment les activités forestières, le flottage du bois, la pollution 
industrielle, le braconnage et la surexploitation par la pêche sportive (Centre 
écologique du Lac Saint-Jean, 1993, dans : Alliance environnement inc., 2000). Par 
contre, la réglementation sur les périodes de pêche et SUT la taille des prises 
minimales, les ensemencements et les suivis des montaisons de même que les 
différents efforts consentis par la CLAP et la FAPAQ pour la restauration des 
populations ont permis aux pêcheurs d’effectuer des prises atteignant parfois 
plus de 8 O00 ouananiches. Cependant, les prises de 2002 ont atteint 
seulement 600 ouananiches et la FAPAQ (2003a), qui évoque la situation critique de 
cette ressource, pointe la baisse des stocks d’éperlans comme étant la cause la plus 
plausible du déclin actuel de la population. 

En ce qui concerne la portion du bassin versant de la Péribonka située en amont de la 
centrale de la Chute-à-la-Savane, les actions susceptibles d’avoir modifié de façon 
significative l’habitat de la ouananiche et d’avoir contribué à faire augmenter ou à 
limiter sa productivité sont probablement liées aux actions ou aux évènements 
suivants : 

- des ensemencements dans le lac Tchitogama : 636 ouananiches ont été 
ensemencées dans ce plan d’eau en 1995, dont 300 étaient marquées. Très peu de 
ouananiches marquées ont été capturées dans le lac ; - des ensemencements de ouananiches, réalisés dans le lac Duhamel, qui ont 
probablement contribué au renouvellement des stocks mais ni leur nombre, ni la 
quantité de poissons ensemencés ne sont connus ; - l’arrêt du flottage du bois qui a probablement contribué a améliorer la qualité de 
l’eau ; - la pression de pêche dans le lac Tchitogama, la rivière Péribonka, la rivière 
Manouane ainsi que dans le lac Duhamel et ses tributaires. En temtoire libre, la 
FAF’AQ estime que cette espèce pourrait être surexploitée ; - les activités forestières qui ont touché de grandes superficies à proximité de la 
Péribonka et de la Manouane et les feux de forêt qui ont touché des superficies plus 
faibles. 

Actuellement, les principales zones d’exploitation et, vraisemblablement 
d’alimentation, se retrouveraient dans le lac Tchitogama, dans la Péribonka, entre le 
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barrage de la Chute-du-Diable et l’embouchure de la Manouane, et dans la Manouane 
et le lac Duhamel, en aval du PK 68. La présence d’éperlans arc-en-ciel dans le lac 
Tchitogama et, possiblement, dans le bassin amont du barrage de la Chute-du-Diable 
augmente le potentiel de ces plans d’eau pour l’alimentation de la ouananiche. 
Aucune aire d’élevage n’est connue dans la Péribonka ou ses tributaires, en amont de 
la centrale de la Chute-du-Diable, et aucun juvénile n’y a été recensé. Les aires 
d’élevage reconnues sont situées dans la rivière Manouane et dans ses tributaires 
(Gendron et Burton, 2003). 

L’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale de l’aménagement 
hydroélectrique de la Péribonka révèle que dans la zone d’étude considérée, les prises 
de ouananiche sont de moins de deux prises par jour-pêcheur, tant dans la Péribonka 
que dans la rivière au Serpent. La limite permise est de deux ouananiches. 

4.3.3 Effets cumulatifs 

Au cours de la prochaine décennie, la pression de pêche, les activités forestières et les 
feux de forêt continueront à avoir des incidences sur l’habitat et sur les populations de 
ouananiches. Il est même possible que la pression de pêche augmente dans les 
sections de la Péribonka et de la Manouane qui se trouvent en temtoire libre puisque, 
d’une part, la Péribonka est plus accessible en raison de l’arrêt du flottage et du 
nettoyage des berges et, d’autre part, la réglementation dans l’Aire faunique 
communautaire pourrait inciter certains pêcheurs à fréquenter les secteurs non 
réglementés. 

Pour sa part, la dérivation partielle de la rivière Manouane aura des effets positifs sur 
les habitats de la ouananiche puisque des gains de 15 ha d’habitats à tacons et 
de 45 ha d’habitats propices aux alevins sont attendus. De plus, les aménagements 
effectués sur les frayères potentielles existantes permettront de maintenir ou 
d’augmenter la superficie des habitats propices à la reproduction. Toutefois, ces gains 
ne se traduiront pas par un gain de productivité en raison de l’insuffisance d’aires 
d’engraissement. 

Quant à l’aménagement hydroélectrique de la Péribonka, il empêchera la population 
de ouananiches d’accéder à un tronçon de la rivière Péribonka long d’environ 30 km. 
Ce tronçon de la Péribonka ne constitue cependant ni un habitat de reproduction, ni 
un habitat d’alevinage pour cette population. Il correspond à un habitat d’alimentation 
de faible qualité et représente moins de 4,2 % de la superficie aquatique disponible 
pour cette espèce. La réalisation du projet créera une perte de productivité estimée à 
environ 8 kg/an et l’espèce devrait éventuellement disparaître du secteur de la 
Péribonka situé en amont du barrage. Si l’on considère que lors des pêches 
expérimentales, les ouananiches de cinq ans, les plus fréquentes, pesaient en moyenne 
environ 1 280 g (Hydro-Québec, 2003), on obtient une perte de production d’environ 
six ouananiches par année. Cette faible perte n’aura pas de répercussions sur la 
pérennité de la population qui vit en amont de la centrale de la Chute-du-Diable. 
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Ainsi, compte tenu de la très faible perte anticipée, on considère que le projet 
d’aménagement hydroélectrique de la Péribonka n’aura pas d’effets cumulatifs 
significatifs SUT la ouananiche. 

4.4 Dore jaune 

4.4.1 État de référence 

Il y a peu d’information concernant les populations de dorés jaunes du bassin versant 
de la Péribonka. Il constitue une espèce recherchée dans l’ensemble du territoire et 
serait l’une des espèces les plus pêchées dans la rivière Péribonka. Comme l’omble de 
fontaine, le doré jaune fait l’objet d’un suivi essentiellement en temtoire structuré. 
Dans les temtoires non structurés, privés ou publics, la rareté des données 
quantitatives ne permet pas de connaître le succès de pêche. Comme pour l’omble de 
fontaine, l’état de référence a été établi à 1987. 

Au cours de la saison de pêche 1987, qui constitue le début de la baisse de la 
fréquentation des plans d’eau du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la pêche sportive, 
les pêcheurs ont récolté 1 379 dorés jaunes dans l’ensemble des lacs de la zec des 
Passes. Celle-ci constitue la seule zec de la région où l’on pêche le doré. Compte tenu 
de l’effort de pêche global de 8 437 jours-pêcheurs, la récolte journalière a été 
de 0,16 doré par pêcheur. (FAPAQ, données non publiées). 

4.4.2 Tendances historiques 

Dans l’ensemble de la région, on retrouve le dore jaune dans le lac Saint-Jean, qui 
représente le plus fort potentiel régional, dans le Saguenay ainsi que dans les bassins 
versants des rivières Ashuapmushuan, Mistassini et Péribonka. Depuis 1997, un suivi 
de la pêche a permis de constater que la situation du doré jaune du lac Saint-Jean est 
stable mais que sa productivité est faible puisque les individus y sont généralement 
plus petits qu’ailleurs au Québec. La pêche y est cependant considérée excellente 
(FAPAQ, 2002~). 

Dans les temtoires structurés de la région, les données de 1999 indiquent que l’espèce 
serait trop exploitée dans la zec des Passes, exploitée à son plein potentiel dans les 
pourvoiries alors que la réserve faunique d’Ashapmushan offiirait encore un potentiel 
exploitable de 58 %. Dans les temtoires non structurés, principalement dans les lacs 
et rivières des secteurs situés a moins de deux heures de noyaux urbains, où son 
potentiel est considéré limité, le doré ferait possiblement l’objet d’une forte 
exploitation (FAPAQ, 2002~). 

On ne retrouve pas de doré jaune dans les lacs de la zec du Lac-de-la-Boiteuse mais 
plusieurs lacs de la zec des Passes et de la pourvoirie Lac Duhamel abritent cette 
espèce. Les données de récolte de dorés entre 1987 et 1999, pour la zec des Passes, ne 
montrent pas de baisse continue des populations mais les résultats de la pêche des 
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années 2000 et 2001 ont chuté de plus de 50 % par rapport à l’année précédente, 
passant de 2 387 prises en 1999, qui constituait, avec 1998, l’année de plus forte 
récolte, à 1 242 individus en 2000 et a 1 278 en 2001. Dans les pourvoiries du bassin 
versant, il se pêcherait en moyenne environ 150 dorés jaunes par année (FAPAQ, 
données non publiées) mais le potentiel de récolte de la pourvoine Lac Duhamel est 
évalué à environ 521 kg, ce qui représenterait environ 740 poissons (FAPAQ, 2001b). 

Les actions passées susceptibles d’avoir altéré de façon significative l’habitat du doré 
jaune dans le bassin versant de la Péribonka et d’avoir limité sa productivité sont 
probablement liées à la pression de pêche, aux activités forestières et aux feux de 
forêt. 

En temtoire libre, les données recueillies dans le cadre du projet de dérivation 
partielle de la Manouane et du présent projet ont permis de confirmer sa présence 
dans le lac Tchitogama, dans la section de la rivière Péribonka située à l’aval de la 
rivière au Serpent, dans la rivière au Serpent, dans la rivière Manouane et dans le lac 
Duhamel. Les embouchures des rivières au Serpent et Manouane de même que le lac 
et la rivière Duhamel abritent des sites potentiels de fraie. Toutefois, le potentiel 
d’habitat y est limité en raison notamment de la rareté des sections à caractère 
lacustre qui constituent l’habitat d’alimentation de l’espèce. 

L’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale de l’aménagement 
hydroélectrique de la Péribonka révèle que dans la zone d’étude considérée, le doré 
jaune fait l’objet d’une récolte d’environ cinq poissons par jour-pêcheur, tant dans la 
Péribonka que dans la rivière au Serpent. La limite permise est de six dorés. 

4.4.3 Effets cumulatifs 

Les populations de dorés jaunes du lac Saint-Jean seraient stables en raison d’un suivi 
et d’une volonté de les maintenir à ce niveau. Quant à celles du bassin versant de la 
Péribonka, elles pourraient connaître une baisse de rendement résultant 
principalement de la surexploitation de l’espèce en territoire non structuré, des 
activités forestières et des feux de forêt. 

Dans la prochaine décennie, la pression de pêche sur la Péribonka devrait continuer et 
pourrait même s’accentuer puisque l’accès à la rivière est devenu plus facile depuis 
l’arrêt du flottage du bois et que cette rivière est susceptible de faire l’objet d’un 
certain développement récréotouristique. Les activités forestières prévues 
continueront, malgré l’amélioration des pratiques forestiéres, à avoir un certain effet 
sur l’habitat de cette espèce. Quant à la dérivation partielle de la rivière Manouane, sa 
réalisation générera un impact résiduel positif sur le doré jaune puisqu’elle 
contribuera à augmenter sa productivité. Cependant, cette augmentation demeure 
indéterminée (Alliance Environnement, 2000). 
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Le présent projet favorisera aussi le doré jaune en améliorant de façon importante la 
superficie et la qualité de son habitat d’alimentation. La productivité de cette espèce 
qui recherche davantage les milieux lacustres devrait aussi être favorisée par le 
réchauffement des eaux de surface. L’augmentation de la productivité du doré jaune, 
à la suite de la réalisation du projet, est estimée à environ 1 350 kgian. 

L’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka créera donc des effets positifs 
sur la productivité du doré jaune qui se combineront à ceux de la dérivation partielle 
de la rivière Manouane. Le projet ne participera donc à aucun effet cumulatif négatif 
sur cette composante. 

4.5 Grand brochet 

4.5.1 État de référence 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le grand brochet se retrouve principalement en 
territoire non structuré, dans les bassins des rivières Asuapmushuan, Mistassini, 
Péribonka et Shipshaw. Dans les temtoires stnicturés, il est présent surtout dans la 
réserve faunique Ashuapmushuan, les zecs des Passes et Rivière-aux-Rats et dans 
certaines pourvoiries à droits exclusifs. Comme pour les autres espèces, le brochet fait 
l’objet d’un suivi essentiellement en teriitoire structuré. Dans les territoires non 
structurés, privés ou publics, la rareté des données quantitatives ne permet pas de 
connaître le succès de pêche. 

L’état de référence pour le brochet a été établi à 1987, qui représente la première 
année de la baisse de fréquentation des territoires structurés du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean par les pêcheurs. Le nombre de brochets capturés dans les plans d’eau de la zec 
des Passes s’élevait alors a seulement 274 poissons. La pêche au brochet y était peu 
pratiquée et aucune donnée ne permet d’estimer la récolte pour l’ensemble du bassin 
versant. 

4.5.2 Tendances historiques 

Le grand brochet est une espèce peu prisée par les pêcheurs régionaux. Dans les 
temtoires structurés du Saguenay-LacSaint-Jean, elle semble exploitée à son plein 
potentiel essentiellement dans les powoiries, qui reçoivent des clients étrangers. 
Dans les zecs, le niveau d’exploitation du grand brochet est estimé à seulement 27 % 
(FAPAQ, 2002~). 

Le niveau d’exploitation des temtoires non structurés n’est pas connu, mais la 
FAPAQ (2002~) estime le potentiel de production à environ 65 O00 brochets. Le suivi 
permettant d’estimer l’effort de pêche, la récolte et le succès de pêche a concerné 
essentiellement la zec des Passes. En territoire libre, les données recueillies dans le 
cadre du projet de dérivation partielle de la Manouane et du présent projet ont permis 
de confirmer sa présence dans les rivières Péribonka et Manouane ainsi que dans la 

Chapitre 4 - Poirsom 29 



3az 
Sap 



des habitats de fraie et d’alevinage actuellement disponibles puisqu’ils seront 
remplacés par des habitats adéquats dans les nouveaux écotones riverains créés par le 
réservoir. 

L’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka créera donc des effets positifs 
sur la productivité du grand brochet qui se combineront aux effets de la dérivation 
partielle de la rivière Manouane. Il ne participera donc à aucun effet cumulatif négatif 
sur cette composante. 

4.6 Grand corégone 

4.6.1 État de référence 

Le grand corégone a été recensé dans 142 lacs de l’ensemble de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le retrouve principalement dans les bassins versants 
des rivières du nord du lac Saint-Jean, soit les rivières Ashuapmushuan, Mistassini et 
Péribonka (FAPAQ, 2002~). 

Aucune donnée ne permet d’établir un état de référence passé sur la situation du 
corégone dans le bassin versant de la Péribonka. Les rares données disponibles sont 
récentes et proviennent surtout des études d’avant-projet de la dérivation partielle de 
la Manouane et de l’aménagement de la Péribonka. L’état des connaissances permet 
de constater que le grand corégone est présent dans l’ensemble des rivières Péribonka 
et Manouane, dans les lacs Duhamel et du Grand Détour ainsi que dans le lac 
Étienniche. 

La pêche de cette espèce est pratiquée essentiellement par quelques initiés à l’aval des 
barrages de la rivière Péribonka et par des Ilnus dans la rivière Péribonka et dans le 
lac Étienniche. 

4.6.2 Tendances historiques 

L’état de référence s’appuyant sur des données récentes et les données antérieures 
étant inexistantes, il est impossible d’établir des tendances historiques pour cette 
composante. 

4.6.3 Effets cumulatifs 

On ne connaît pas l’écologie du grand corégone dans le bassin de la Péribonka et 
aucune étude ne permet de définir les facteurs pouvant affecter les populations de ce 
bassin versant. Cette espèce plutôt tolérante ne devrait être affectée ni par les activités 
forestières, ni par les feux de forêt. 

Le grand corégone suscite actuellement peu d’intérêt de la part des pêcheurs. 
Toutefois, cette espèce est visée par l’un des axes de développement identifiés par la 
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FAPAQ (2002~) dans son plan de développement régional associé aux ressources 
fauniques, soit la valorisation des espèces non exploitées actuellement. À moyen 
terme, le grand corégone pourrait donc connaître une hausse de popularité auprès de 
pêcheurs. 

Pour sa part, la dérivation partielle de la rivière Manouane entraînera un gain net 
d’habitat de 1 432 ha pour le grand corégone. Il en résultera un gain de production 
potentielle qui, après une dizaine d’années, devrait atteindre environ 928 kgan, ce qui 
représente une augmentation d’environ 360 % par rapport aux conditions actuelles 
(Hydro-Québec, 2000). 

Par ailleurs, le projet d’aménagement hydroélectnque de la Péribonka se traduira par 
un gain net d’habitat aquatique de 2 541 ha pour l’espèce. Pour les corégoninés, la 
production totale estimée devrait augmenter de plus de 500 % par rapport à la 
production actuelle pour atteindre 981 kg/année. Cet effet positif se combinera à la 
hausse de production résultant de la dérivation partielle de la rivière Manouane. 
Ainsi, l’aménagement hydroélectrique de la Péribonka n’entraînera aucun effet 
cumulatif négatif sur le grand corégone. 

4.7 Éperlan arc-en-ciel 

4.7.1 État de référence 

Le lac Saint-Jean compte une importante population d’éperlans arc-en-ciel qui joue 
un rôle essentiel dans l’alimentation de la ouananiche. Toutefois, aucune donnée ne 
permet d’établir un état de référence passé sur la situation de l’éperlan arc-en-ciel 
dans le bassin versant de la Péribonka. Les rares données disponibles sont récentes et 
proviennent surtout des études d’avant-projet de la dérivation partielle de la 
Manouane et de l’aménagement de la Péribonka. 

L’état actuel des connaissances permet de constater que l’espèce h i e  dans les grands 
tributaires du lac, soit les rivières Ashuapmushuan, Mistassini et Péribonka. L’éperlan 
arc-en-ciel remonte plusieurs cours d’eau mais se retrouve dans seulement une 
vingtaine de lacs de la région. Dans le bassin versant de la Péribonka, on le retrouve 
dans le lac Tchitogama et dans un lac situé à l’extrême sud de la zec des Passes, le lac 
Bamabé (FAPAQ, données non-publiées). 

Actuellement, l’éperlan arc-en-ciel semble abondant dans le secteur de la Péribonka 
situé en amont de la centrale de la Chute-du-Diable, particulièrement dans le lac 
Tchitogama. Il semble toutefois que cette espèce ne remonte pas la rivière. En effet, 
aucun individu n’a été capturé durant les inventaires réalisés dans le cadre du présent 
projet et aucun éperlan n’a été identifié dans les contenus stomacaux des espèces 
prédatrices capturées au cours des inventaires de 2001 et de 2002 (Hydro-Québec, 
2003). 
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Selon des études récentes, la rivière Péribonka supporterait des frayères à éperlan arc- 
en-ciel, probablement entre son embouchure et la municipalité de Sainte-Monique 
(FAPAQ, 2002a ). 

4.7.2 Tendances historiques 

L’état de référence s’appuyant sur des données récentes et les données antérieures 
étant inexistantes, il est impossible d’établir des tendances historiques pour cette 
composante. 

4.7.3 Effets cumulatifs 

Les actions susceptibles d’altérer de façon significative l’habitat de l’éperlan arc-en- 
ciel et de limiter sa productivité sont inconnues. Cette espèce connaît des fluctuations 
d’abondance importantes liées notamment au cannibalisme, aux modifications de 
l’environnement, aux maladies et parasites et aux relations interspécifiques de 
prédation et de compétition (Lachance, 1995). 

Dans la prochaine décennie, la FAPAQ et la CLAP projettent de mettre en opération 
des incubateurs qui permettront de multiplier la survie des œufs d’éperlan par 20 afin 
d’accroître la production naturelle d’éperlans du lac Saint-Jean (FAPAQ, 2003b). 

Dans le bassin de la Péribonka, aucun impact n’est anticipé à la suite de la réalisation 
de la dérivation partielle de la rivière Manouane puisque l’éperlan arc-en-ciel est 
absent du secteur du bassin versant touché par le projet. En ce qui concerne 
l’aménagement hydroélectnque de la Péribonka, aucune incidence n’est prévue SUT 
cette espèce puisqu’elle ne fréquente pas le secteur du réservoir projeté et que les 
impacts prévus dans la portion de la Péribonka située en aval de la Manouane ne 
risquent pas d’altérer les habitats de cette espèce ou encore de contribuer à une baisse 
de productivité. Ainsi, le projet d’aménagement de la rivière Péribonka n’aura aucun 
effet cumulatif sur l’éperlan arc-en-ciel. 

4.8 Mesures d’atténuation et suivi 

Les programmes de compensation proposés pour le présent projet et pour le projet de 
dérivation partielle de la rivière Manouane devraient entraîner une augmentation 
globale de productivité de grand brochet, de doré jaune et de touladi. Des 
programmes de suivi sont prévus pour évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation 
associées à toutes les espèces visées ainsi que les mesures de compensation pour les 
deux projets. 
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Le flottage du bois, qui n’a cessé qu’en 1995, a cependant limité les activités 
nautiques sur le cours de la Péribonka de même que le développement de la 
villégiature. L’arrêt du flottage ainsi que le programme de nettoyage et de suivi des 
berges ont permis de rendre cette rivière plus accessible et plus propice à la pratique 
d’activités récréotouristiques. 

La Loi sur les forêts et le Règlement sur les normes d’interventions dans les forets du 
domaine public ont contribué à diminuer les effets de la coupe forestière sur les 
activités récréatives. Les dernières modifications apportées en 2001 visent, en plus de 
la mise en place de mesures pour le maintien de la biodiversité et le développement 
durable, une plus grande concertation entre les différents utilisateurs et gestionnaires 
du milieu. 

5.1.3 Développement hydroélectrique 

Depuis les années 1950, le développement de la rivière Péribonka est orienté vers la 
production hydroélectnque. Les utilisateurs de la rivière ont désormais adapté la 
pratique de leurs activités en fonction de la présence des ouvrages. 

Le projet de dérivation partielle de la rivière Manouane se traduira par un gain de 
production tant pour le doré jaune et le grand brochet que pour le grand corégone. La 
capacité de production de ouananiches sera maintenue à son niveau actuel. De ce fait, 
la récolte potentielle sera accme pour le doré jaune et inchangée pour la ouananiche. 

5.1.4 Ligne Péribonka Saint-Ambroise 

Sur la base des informations actuelles, une ligne à 161 kV permettra d’acheminer 
l’énergie de la centrale prévue vers le poste de Saint-Ambroise à 161-25 kV, situé au 
nord-ouest de Ville de Saguenay. Cette ligne pourrait avoir une incidence sur les 
activités récréotouristiques, notamment en favorisant I’ouverîure de nouveaux 
temtoires et en offrant un habitat favorable à l’alimentation de l’orignal. 

Selon les données connues à ce jour, la ligne devrait atteindre une longueur 
d’environ 120 km et être implantée en rive gauche de la rivière Péribonka. Les limites 
nord et sud sont définies en fonction des postes a relier, soit le poste de départ de la 
centrale de la Péribonka et le poste Saint-Ambroise au sud. La limite ouest du 
corridor proposé actuellement suit la Péribonka jusqu’au lac Tchitogama. À l’est, la 
Iimite du corridor est imposée par la présence du réservoir Pipmuacan puis des lacs 
Onatchiway et La Mothe. 

Le choix de la rive gauche de la Péribonka vise à réduire la longueur de la ligne et le 
nombre de traversées de rivière puisque, en utilisant la rive droite, la Péribonka 
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devrait être traversée deux fois. De plus, l’implantation de la ligne en rive gauche 
permettrait d’éviter les secteurs agricoles et les zones urbanisées implantées à l’ouest 
du lac Tchitogama. 

L’implantation de la ligne Péribonka-Saint-Ambroise modifiera le paysage mais 
n’aura aucune incidence négative sur la villégiature. Elle pourrait cependant 
constituer une nouvelle voie de circulation pour la motoneige et les véhicules tout 
terrain et un nouveau corridor pour la chasse à l’orignal. 

5.2 Villégiature 

5.2.1 État de référence 

La villégiature constitue un phénomène important au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
En 1989, la région comptait 7 100 baux de villégiature (Brisson, 1994, dans : C E ,  
1999a). 

On ne connaît pas le nombre de baux de villégiature que comptait alors le bassin de la 
Péribonka mais, comme ailleurs dans la région, la villégiature s’est développée 
principalement en terres publiques où les propriétaires de chalets sont détenteurs de 
baux de villégiature délivrés par le MRN. La villégiature privée s’est développée 
autour des lacs, particulièrement à proximité des secteurs urbanisés, dans Ies zecs des 
Passes et du Lac-de-la-Boiteuse et à proximité de la route forestière R025 1. 

5.2.2 Tendances historiques 

Entre 1991 et 1998, sur le temtoire situé au sud de la rivière au Serpent, l’attribution 
des baux se faisait par tirage au sort. La demande pour la villégiature privée est donc 
difficile à évaluer mais on considère que l’intérêt pour s’établir sur le territoire est 
élevé puisque, dans la région, 650 baux sont transférés annuellement d’un détenteur à 
un autre. En 1993, le MRN a adopté un Plan régional de développement de la 
villégiature (PRDV) qui visait à orienter le développement de la villégiature sur les 
terres publiques pour une période de cinq ans. Sur l’ensemble du temtoire visé, les 
lacs à touladi, les rivières à saumon et à ouananiche, les lacs de moins de 20 ha et le 
pourtour du futur réservoir de la centrale Péribonka sont exclus du développement. 
Par ailleurs, quatre territoires de gestion sont identifiés. Pour le bassin versant de la 
Péribonka, qui traverse les quatre différentes zones identifiées, le développement est 
alors prévu comme suit : 

. de l’embouchure jusqu’à environ 2 km au nord de Sainte-Monique, le temtoire est 
voué à la villégiature commerciale et communautaire et à l’accès public aux rives 
des cours d’eau ; . dans le second territoire, qui s’étend jusqu’aux zecs, on voulait favoriser la 
villégiature privée regroupée et éviter la privatisation des plans d’eau ; 
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- dans le troisième temtoire, qui s’étend jusqu’aux environs de la rivière au Serpent 
et englobe les zecs, la villégiature privée était encore possible jusqu’en 1998 mais, 
la pression étant forte et les objectifs atteints, l’émission des baux a alors été 
arrêtée ; . dans le quatrième temtoire, qui englobe le reste du bassin versant, des baux sont 
toujours émis selon la méthode du premier requérant. Toutefois, la pression 
d’utilisation est plutôt faible dans ce secteur. 

Le PRDV a pris fin en 1998 et le développement de la villégiature sera dorénavant 
régi par le Plan régional de développement du territoire public (PRDTP) que prépare 
actuellement la direction régionale du MRN. Dans la version de consultation, publiée 
en février 2002, le plan fait mention de l’intérêt continu de la clientèle pour s’établir 
sur le territoire et de la demande croissante pour des droits d’occupation temporaire. 

En 2002, la région comptait plus de 9 O00 baux de villégiature privée, ce qui 
représente le tiers du volume provincial, et la demande relative à la villégiature 
continue d’être forte pour les zones situées à moins de deux heures de route d’un 
noyau urbain, mais elle devient presque nulle en territoire non accessible par voie 
terrestre (MRN, 2002). La FAPAQ (2002~) considère que l’occupation d’une grande 
partie du temtoire situé au sud du 50e parallèle est suffisamment élevée pour qu’une 
attitude prudente soit adoptée au regard de futurs développements. 

Quant au bassin versant de la Péribonka, il compte environ 1 380 occupations, soit 
quelque 1 280 baux de villégiature et une centaine de baux d’abri sommaire. Les 
zones de plus forte densité sont situées au sud de la centrale de Chute-des-Passes, à 
proximité des chemins forestiers. Au nord du lac Péribonka, les accès sont presque 
inexistants et la villégiature est marginale. Les rives des rivières Péribonka et 
Manouane comptent peu de chalets et l’occupation de la vallée est généralement 
faible. La villégiature commerciale se limite au Pavillon des Passes D.L.M, à deux 
pourvoiries à droits exclusifs, en bordure du lac Duhamel, à un gîte en bordure de la 
rivière Péribonka et à un centre de plein-air au lac Tchitogama. En 2003, pour 
l’ensemble du bassin versant, le MRN-secteur territoire prévoit offrir seulement 
quatre baux de villégiature dans la zec des Passes. 

5.2.3 Effets cumulatifs 

Aucun projet connu n’est actuellement associé à la Villégiature dans le bassin versant 
de la Péribonka, mais la demande régionale pour la villégiature de type familiale non 
consommatrice de faune dans les secteurs facilement accessibles pourrait favoriser 
certains types de développement visant la randonnée et l’observation des paysages, de 
la flore ou de la faune. 

Dans la prochaine décennie, le développement de la villégiature devrait être limité 
puisque peu de baux de villégiature sont susceptibles d’être émis sur le territoire 
accessible par voie routière en moins de deux heures des noyaux urbains. La plupart 
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des nouveaux temtoires qui deviendront accessibles à la suite des activités forestières 
sont trop éloignés des secteurs urbanisés pour attirer les villégiatem. 

La dérivation partielle de la rivière Manouane provoquera l’ennoiement de trois sites 
de villégiature pour lesquels les propriétaires seront indemnisés ou encore aidés pour 
le déplacement de leurs installations. Il en est de même pour les deux chalets qui 
seront ennoyés par l’aménagement de la Péribonka. Par contre, le réservoir projeté 
offrira de nouvelles possibilités pour le développement de la villégiature. puisque ce 
nouveau plan d’eau, situé à environ deux heures des noyaux urbains par voie routiére, 
offrira quelque 100 km de rives inoccupées dont certaines seront plus propices au 
développement de la villégiature et a la pratique d’activités nautiques que les berges 
actuelles de la Péribonka dans ce secteur. 

Le projet d’aménagement hydroélectrique de la Péribonka n’aura aucun effet 
cumulatif négatif sur la villégiature. Au contraire, la création du réservoir projeté est 
susceptible de constituer un atout important pour le développement de la villégiature 
du secteur compris entre l’embouchure de la Manouane et la centrale de la Chute-des- 
Passes. 

5.3 Navigation 

5.3.1 État de référence 

Aucune donnée ne permet d’établir un état de référence passé pour cette composante 
valorisée. Les données relatives à la navigation sur les rivières Péribonka et 
Manouane proviennent essentiellement des études réalisées dans le cadre des projets 
d’Hydro-Québec et ne comportent pas de données quantitatives sur l’ensemble de la 
fiéquentation de ces rivières. 

Outre plusieurs lacs de toutes dimensions, les voies d’eau navigables du bassin 
versant sont les rivières Manouane et Péribonka. Jusqu’en 1995, la navigation a été 
plutôt limitée SUT la Péribonka puisqu’elle servait de voie de circulation pour le bois 
acheminé vers le lac Saint-Jean. Depuis 1996, la navigation en embarcation motorisée 
est davantage pratiquée sur la rivière pour la promenade et pour la pêche. Les 
barrages sur la Péribonka constituent toutefois des obstacles à la circulation et 
quelques zones d’ensablement rendent la navigation en embarcation motorisée 
difficile, surtout entre le lac Tchitogama et l’embouchure de la rivière Manouane. À 
l’amont de la centrale projetée, on observe certaines zones de rapides et quelques 
seuils infranchissables en embarcation motorisée. Quant à la rivière Manouane, on y 
navigue aussi pour la promenade et pour la pêche, en chaloupe ou en canot, avec ou 
sans moteur. Entre l’embouchure et le futur barrage prévu dans le cadre du projet de 
dérivation partielle, la navigation en embarcation motorisée est possible sur de 
longues sections, mais certains secteurs présentent des cascades, des rapides ou 
encore des zones de faible tirant d’eau. 
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Le réservoir fera disparaître une bonne partie des cascades et des zones de rapides, 
permettant ainsi la navigation en embarcation motorisée. Il éliminera également les 
obstacles pour les canoteurs moins expérimentés. Il s’agit d’un effet positif pour une 
partie des utilisateurs. Par contre, malgré l’aménagement de sentiers et de rampes de 
mise à l’eau pour faciliter la pratique d’activités nautiques et le franchissement des 
ouvrages, le barrage de la Péribonka constituera un obstacle à la navigation. De plus, 
l’expérience des canoteurs chevronnés sera largement modifiée par la disparition de 
sections d’eau vive et de rapides. La présence du barrage obligera donc les entreprises 
de plein air à modifier certains de leurs parcours. 

En aval des ouvrages, Ies impacts du projet liés à l’abaissement occasionnel du niveau 
d’eau pourraient se cumuler à ceux de la dérivation partielle de la rivière Manouane et 
accentuer quelque peu les difficultés d’accessibilité aux berges ou de circulation dans 
les baies peu profondes, particulièrement entre les PK 145 et la centrale projetée. 
Cependant, la rivière demeurera navigable malgré la présence du barrage et la 
présence du réservoir permettra d’améliorer les déplacements en embarcation 
motorisée. 

Ainsi, l’aménagement hydroélectrique de la Péribonka créera des effets sur la 
navigation qui se combineront à ceux de la dérivation partielle de la rivière 
Manouane. Les effets cumulatifs sur la navigation sont toutefois considérés peu 
significatifs en raison de la faible importance de l’impact direct du projet, de 
l’achalandage restreint de la Péribonka, de la présence de nombreux plans d’eau 
navigables dans le bassin versant et, au niveau régional, de la présence de plusieurs 
plans d’eau navigables et de plus de 4 O00 km de parcours canotables (MRN, 2002). 

5.4 Chasse à l’orignal 

5.4.1 État de référence 

La chasse à l’orignal est surtout pratiquée en temtoire non structuré. En 1989, la 
récolte pour l’ensemble des zecs de la région 18 Ouest, dont fait partie la portion sud 
du bassin versant, s’établissait à seulement 204 orignaux alors qu’elle atteignait 
1 430 orignaux pour l’ensemble de la zone (Tanguay, 2002). 

Le premier inventaire de l’orignal qui englobait le bassin versant de la Péribonka a été 
réalisé en 1989. Cet inventaire, effectué dans la zone 18 Ouest, établit la densité 
hivernale de l’orignal à 0,8 (i 0,3) orignal par 10 km2 et le taux moyen d’exploitation 
à 22,4 ?‘a. Les résultats de cet inventaire montraient une stagnation de la population 
d’orignaux, particulièrement dans la partie ouest de la zone 18 (Huot et coll., 1991). 

Dans la zone 19, soit au nord du 50e parallèle, le seul inventaire réalisé date de 1988. 
Il établissait la densité de l’orignal à 0,4 orignal par 10 km2(Huot et coll., 1991). 
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5.4.2 Tendances historiques 

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean représente l’une des régions du Québec les plus 
populaires pour la pratique d’activités reliées à la faune. La chasse au gros gibier vise 
principalement l’orignal et malgré une baisse régionale de fréquentation 
d’environ 20 % entre 1990 et 1999, cette activité demeure importante 
(FAPAQ, 2002~).  Entre 1990 et 2000, la vente de permis de chasse à l’orignal a 
COMU une baisse de près 30 % dans les zones 18 Ouest et 19 (FAPAQ, données non- 
publiées). 

Les plans de gestion de l’orignal (1994-1998 et 1999-2003) ont réglementé la chasse 
sélective afin de limiter l’exploitation des femelles adultes et ainsi maintenir ou 
augmenter les populations d’orignaux dans la zone 18 Ouest, soit dans la partie du 
bassin versant situé au sud du lac Péribonka. Ces mesures ont permis de stabiliser la 
population et, en 1998, après les cinq années du plan, la densité d’orignal dans la 
zone 18 Ouest présentait une augmentation de 5 % pour atteindre 0,95 orignal 
par 10 hz. Au nord du lac Péribonka, les plans ne prévoyaient aucune restriction et 
aucune augmentation de population n’y a été enregistrée (CRE, 1999b). 

Le bassin de la Péribonka est inclus dans une zone considérée de faible densité 
d’orignal, celle-ci correspondant à une densité de 0,5 orignal par 10 ha2, sauf dans la 
portion sud de la zec des Passes où elle atteindrait 1,2 orignal par 10 h2 et au nord 
de Chute-des-Passes où elle serait un peu plus faible, soit de 0,4 orignal par 10 kmz. 
Sur la plus grande partie du bassin versant, la chasse se pratique en territoire non 
stnicturé et, dans une moindre mesure, dans les zecs des Passes et du Lac-de-la- 
Boiteuse (FAPAQ, 2002~). 

Au cours des années 90, la récolte moyenne d’orignaux de la zone 18 Ouest a connu 
une baisse d’environ 7 %. Cette diminution de la récolte pourrait être attribuée aux 
mesures prises par les plans de gestion. 

5.4.3 Effets cumulatifs 

Au cours de la prochaine décennie, les activités forestières vont continuer à rajeunir la 
forêt et ainsi à offrir des habitats possiblement favorables à l’orignal. Elles 
contnbueront aussi à modifier l’utilisation spatiale du bassin versant et à ouvrir de 
nouveaux territoires pour les chasseurs. Enfin, les mesures concernant la gestion des 
populations devraient également continuer à contribuer à favoriser le maintien ou 
l’augmentation du cheptel. 

La création du réservoir projeté entraînera la perte d’habitats d’alimentation et d’abri 
pour l’orignal. L’utilisation spatiale du secteur adjacent au réservoir sera donc 
modifiée. La réalisation du projet risque ainsi de perturber les activités de chasse, 
puisque certains chasseurs seront contraints à se déplacer pour s’adonner à leur 
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6 Activités pratiquées dans les terrains de 
piégeage réservés aux autochtones 

La rivière Péribonka a longtemps constitué l’axe principal de circulation pour 
exploiter le temtoire adjacent. Elle a cependant cessé d’être la voie d’accès principale 
au territoire avec la construction du chemin des Passes-Dangereuses dans les années 
1940. Les quatre terrains de piégeage concernés par cette étude sont ceux dont 
l’utilisation risque d’être perturbée à la suite de la réalisation du projet, soit les 
terrains 69, 43, 42 et 32 (voir la carte 19.1 de l’étude d’impact sur 
l’environnement : Hydro-Québec, 2003). Ils font partie de la réserve à castor de 
Roberval, créée en 1951 et attribuée à la communauté de Mashteuiatsh. Les Ilnus 
pratiquent en exclusivité le piégeage à l’intérieur de leurs terrains de piégeage 
respectifs, les autres ressources du territoire étant mises à la disposition de l’ensemble 
des membres de la communauté. 

6.1 Actions, évènements et projets considérés 

6.1.1 Activités forestières 

Les activités forestières et les feux de forêt ont perturbé plusieurs secteurs a 
l’intérieur des terrains de piégeage considérés, réduisant les aires d’activités et forçant 
les utilisateurs à exploiter d’autres parties de leur territoire. Par contre, les chemins 
nécessaires pour accéder aux aires de coupe favorisent l’exploitation des secteurs 
rendus plus accessibles. De même, l’arrêt du flottage du bois, en 1995, est de nature à 
favoriser l’exploitation des zones adjacentes à la rivière en facilitant la navigation et 
l’accès aux berges. 

Depuis le milieu des années 80, les activités forestières ont principalement touché les 
terrains 32 et 43, en bordure de la Manouane. Les quatre terrains étudiés devraient 
cependant être perturbés au cours des dix prochaines années puisque, d’ici 2015, des 
aires de coupes sont prévues dans les secteurs suivants : 

- entre la Péribonka et la Manouane, notamment au sud du chemin R0251, où se 
trouve une des principales aires d’exploitation des titulaires du terrain 32 ; - sur la rive droite de la Péribonka, entre l’embouchure de la Manouane et les lacs 
Alex et Étienniche ; - dans la section est du bassin versant de la Péribonka, entre l’embouchure de la 
Manouane et le lac Onatchiway. 
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6.1.2 Développement de la villégiature et des activités récréotouristiques 

Le développement de la villégiature qu’ont connu les terres publiques de ce secteur à 
partir des années 1970 a contribué à modifier l’utilisation du territoire par les Ilnus. 
Actuellement, le développement de la villégiature en terres publiques est plutôt limité 
mais le temtoire présente un am-ait pour les activités de prélèvement faunique et pour 
les excursions en canot ou en embarcation motorisée. 

6.7.3 Développement hydroélectrique 

L’exploitation des centrales entraîne des variations de niveau de la rivière Péribonka 
qui rendent parfois la navigation difficile dans certaines portions. La dérivation 
partielle de la rivière Manouane pourrait augmenter légèrement ce phénomène, à 
certaines périodes de l’année, entre l’embouchure de la Manouane et le PK 95 de la 
rivière Péribonka. 

6.1.4 Ligne PéribonkaEaint-Ambroise 

Comme il est mentionné à la section 5.1.4, la Iigne Péribonka-Saint-Ambroise 
emprunterait la rive gauche de la rivière Péribonka. Cette ligne pourrait avoir une 
incidence sur les activités autochtones notamment en favorisant l’ouverture de 
nouveaux territoires et en offiant un habitat favorable à l’alimentation de I’orignal. 

Au cours de l’élaboration des tracés possibles, des rencontres de consultation 
permettront de connaître les préoccupations liées à ce projet afin de réduire au 
maximum les répercussions sur les activités autochtones. 

6.2 État de référence 

La documentation existante ne contient pas de données permettant de traiter de façon 
détaillée de l’utilisation des terrains de piégeage à l’étude pour une période antérieure 
aux conditions actuelles. On ne peut ainsi rendre compte de l’évolution de leur 
utilisation a l’aide d’indicateurs tels que le nombre d’utilisateurs ou de sites de 
campements ou de l’information touchant la récolte. Les études antérieures 
(Brassard 1983, Girard et coll., 2003) permettent tout au plus d’établir une 
comparaison à partir de la répartition des sites de campement et des voies de 
déplacement (accès et circuits d’exploitation) sur ces territoires pour les années 1960 
et 1970. 

Des quatre terrains de piégeage à l’étude, le terrain 42 est celui qui est alors le plus 
densément occupé. L’utilisation se déploie presque essentiellement dans la partie 
ouest du territoire, du lac Etienniche jusqu’aux lacs BrûleNeige et d’Ailleboust. Sur 
le terrain 32, l’activité porte surtout dans la partie nord du territoire, au sud-est du lac 
Péribonka, et sur le territoire accessible par le chemin R0251 qui traverse la 
Péribonka pour mener à la rivière Manouane. Plus au sud, sur le terrain 43, 
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l’exploitation la plus importante touche la partie du territoire accessible par la 
Péribonka. entre le PK 145 et la rivière au Serpent. Elle s’étend également aux vingt 
premiers kilomètres de la rivière Manouane et inclut aussi quelques lacs situés au sud 
de l’embouchure de la Manouane, de part et d’autre de la rivière Péribonka. Les 
utilisateurs du terrain 69 concentraient leurs activités surtout à l’extérieur de sa limite 
sud, autour du lac Tchitogama et dans la portion de la rivière Péribonka qui est en 
aval du Grand Rapide, soit aux environs du PK 85. 

6.3 Tendances historiques 

La population d’utilisateurs ilnus dans les terrains étudiés est évaluée à 
environ 50 adultes, dont la plupart résident à Mashteuiatsh. L’éloignement fait en 
sorte que le bassin versant de la Péribonka n’a pas une grande vocation 
communautaire et que les utilisateurs proviennent surtout des familles possédant des 
territoires de chasse et de piégeage dans le secteur de la rivière Péribonka. Les 
secteurs exploités sont choisis en fonction de la présence de voies de circulation 
terrestres ou navigables permettant l’accès au territoire et à ses ressources. Les 
piégeurs exploitent non seulement les animaux à fourrure, mais aussi les autres 
espèces qui fournissent de la nourriture. Les autres utilisateurs ilnus pratiquent un 
nombre plus restreint d’activités, certains se spécialisant dans la chasse au gros gibier 
ou au petit gibier, d’autres dans la pêche ou les activités récréatives. Les Ilnus qui 
fréquentent le territoire ont adapté leurs habitudes de navigation en fonction des 
conditions hydrologiques actuelles. 

Pour pratiquer leurs activités, les utilisateurs entretiennent dix-sept sites de 
campement : neuf camps de bois, tous situés à proximité de chemins forestiers, et huit 
campements provisoires. Six de ces sites de campements, un camp de bois et cinq 
campements provisoires jouxtent la rivière Péribonka. L’un de ces emplacements, 
situé à l’embouchure de la rivière Manouane, servait autrefois de lieu de rencontre. 

La facilité du transport incite les Ilnus à utiliser les portions de temtoire rendues plus 
accessibles. Par contre, les activités forestières, le développement de la villégiature et 
des activités récréotouristiques ainsi que les activités de prélèvement faunique 
réalisées par les allochtones ont eu des effets négatifs sur la disponibilité des 
ressources et contribué à modifier l’utilisation du temtoire et à restreindre les aires 
d‘exploitation. Si l’intemption du flottage du bois en 1995 a pu faciliter l’utilisation 
de la rivière et de ses berges, elle ne s’est pas traduite par une augmentation 
significative de l’exploitation des ressources, ni par une navigation plus importante de 
la part des utilisateurs ilnus touchés par le projet. 

L’utilisation la plus récente de ces territoires affiche une nette tendance à se tenir 
davantage qu’auparavant le long des chemins forestiers principaux ou secondaires et 
autour des grands plans d’eau auxquels ils donnent accès, comme les lacs Brûle- 
Neige, D’Ailleboust, et Étienniche. Les quelques utilisateurs des terrains 43 et 69 qui 
empruntent la rivière Péribonka exploitent désormais ses abords immédiats. La 
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remise en état du chemin longeant la rivière au Serpent a incité le titulaire du 
terrain 32 à fréquenter de nouveau son camp situé en aval de l’embouchure de cette 
rivière et a exploiter la Péribonka et ses berges entre les PK 150 et 170. 

Au cours des dernières décennies, la coupe de bois et la présence allochtone 
constituent les actions qui ont eu le plus d’incidences sur l’utilisation du bassin de la 
rivière Péribonka par les Ilnus de Mashteuiatsh. Elles ont en bonne partie déterminé le 
choix des aires d’exploitation et des sites de campement, dans un contexte où 
l’augmentation du coût d’utilisation du territoire et la baisse du prix des fourrures 
rendent toujours de plus en plus accessoire l’apport du piégeage en tant que source de 
revenus pour les familles qui fréquentent le territoire. Les efforts investis par la 
communauté, depuis le milieu des années 1980, pour soutenir financièrement les 
utilisateurs et faire recomaître l’exercice des activités traditionnelles par les autres 
intervenants du milieu, tels les agents de conservation de la faune, les associations 
d’utilisateurs allochtones et les compagnies forestières, ont tout de même contribué à 
maintenir une pratique diversifiée du territoire. 

6.4 Effets cumulatifs 

Au cours de la prochaine décennie, les activités forestières continueront à altérer le 
territoire, modifiant certaines aires d’exploitation et développant un réseau de 
chemins. L’amélioration des pratiques de concertation initiée par les modifications à 
la Loi sur les forêts, devrait toutefois en atténuer les effets. Cependant, les coupes 
forestières continueront de perturber les activités de prélèvement faunique en 
provoquant le déplacement de certaines espèces recherchées. 

Le projet de dérivation partielle de la rivière Manouane modifiera peu les pratiques 
dans ces quatre terrains de piégeage et n’influencera pas leur niveau de fréquentation 
puisque sa réalisation n’aura pas d’incidences sur la disponibilité de la faune. Pour 
ceux qui fréquentent la section sud du terrain 32, qui englobe la rivière Manouane, ce 
projet ne compromettra pas la navigation mais il accroîtra les difficultés de circulation 
en embarcation dans certaines sections. 

La mise en place de la ligne à 161 kV prévue risque peu d’avoir des incidences sur la 
pratique des activités autochtones. Quant aux incidences du présent projet, ils 
concernent principalement la perte d’un lieu de pêche, d’un lieu de chasse et d’un site 
de campement ainsi que l’inondation d’un camp de bois et d’anciens sites de 
campement. La présence du réservoir se traduira par la nécessité, pour les utilisateurs, 
de déplacer certaines de leurs activités et de s’adapter à une nouvelle répartition des 
ressources et des espaces disponibles en périphérie du plan d’eau. Ils devront 
également s’adapter aux nouvelles conditions de navigation sur le réservoir et, en aval 
du barrage, ces conditions seront parfois modifiées en raison de baisses temporaires 
de niveau d’eau. Par ailleurs, l’augmentation possible de la population de castors 
pourrait éventuellement entraîner une hausse du succès de piégeage. Aussi, le 
potentiel de pêche du secteur devrait s’améliorer en raison de l’augmentation de 
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