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INTRODUCTION 

L.a 3wtGgie de protection des ,fi>réi.s trouve son origine dans la Politiqzte d'utiliscrtion deles 

pe.siicic/e.s en milieu,fi>re.stier adoptée par le gouvernement du Québec en 1989. Coiiloniiénieiit à 

ce qui avait été prévu dans cette politique. le Conseil des ministres décidait de faire élaborer une 

Stru/igie de proteciion des ,f<>r$/s dans laquelle on dégagerait des orientations permettant de 

réduire l'usage des pesticides. tout en assurant la production soutenue de matière ligneuse. Fruit 

d'une vaste consultation tenue en 1991 par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 

(BAPE) dans plus de 70 villes et villages, cette stratégie tient compte des préoccupations et des 

demandes pressantes chez les citoyens soiicieux de laisser aux géiiérations futures des foréts 

saines et bieii gérées. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie comporte u n  train de mesures 

préventives intégrées aux iiiétliodes sylvicoles ainsi qu'une série d'ajustements toucliant les 

cadres légal, réglenientaire et de gestioii. Dès sa inise en etivre, en avril 1995, le Ministère a 

déployé les iiicsiires nécessaires en nie d'en faire le suivi. 

Rappel du eontenu de la stratégie 

La stratégie cornporte 54 engagements qui peuvent étre regroupés en quatre catégories : 

les 20 engagements liés à la sylviculttire et aux opérations de lutte. 

/echiiiyire.s de la stratégie ; 

I I  s'agit des u.spects 

les 18 engagements pris en vue d'aiiiéliorer nos connaissances du milieu Iorestier. I I  s'agit 

ici cles u.specct.s <le lu recherche e/ du ~livrlip~>ernen/ (K-D) : 

les 10 engagements visant à améliorer les procédures d'information et de consultation du 

public et i\ re.joindre les maisons d'ciiseigneinent. On réfêre ici aux c~.spec/s .sociuus rt  

Gconorriique,s de la stratégie ; et. enfin. 



les 6 ciigageineiits +isant des ajusteinenis au cadre légal. régleinciiiaire et de gestion. soit les 

L I . Y ~ B C / S  /&zm de la siraiégie. 

Le présent docunient peul être coiisidéré coiiime un bulletin d‘étape. car il présente les résultats 

obieiius pendant les trois oii quatre premières aiinées d’uii engageineiit de cinq aiis. L,e rapport 

fiiial sera préseiité dans le cadre du Rapport cjz~incjuenn~i1 szir /‘&ci/  rles,fbr.êts, prévu eii 200 1 .  

Où en sommes-nous en ce qui LI fruit ù I n  .sJ’lviL,ulturepre‘ventive et ù lu lutte ? 

La sylviculture préventive constitue l’assise Je la Strutig-ie de protection desforêts. En tenant 

compte des niécaiiismes qui régisseni les écosystèmes forestiers, il est, en effet, possible de 

réaliser les différentes iiiterventioiis sylvicoles de inaiiière à ne pas créer des coriditioiis qui iious 

obligent à recourir à la lutte avec des pesticides après quelques années. Le Tableau I présente 

les mesures qui s’appliquent dans les forêts équiennes, c’est-à-dire les forêts constituées d’arbres 

ayant sensiblement le  même âge, un rappel de leurs objectifs et un constat de leur intégration 

dans iios pratiques forestières. 

Lu ricoite 

A u  stade de la récolie, la stratégie compoi.te un eiigageinent majeur, soit le remplaceinent de la 

coupe à blanc conventionnelle. où la inachinerie circulait sur l’ensemble du parterre de coupe 

sans précautions à l’égard de la régénération iiatiirelle et des sols‘ par la coupe avec protection de 

la régénération et des sols (CPRS). Avec cette dernière méthode, la inacliinerie emprunte des 

sentiers espacés qui ne doiveiit pas occuper plus de 33 % de la superficie des parterres de coupe 

(le pourceiitage sera abaissé à 25 % en 2001). De plus; les arbres doivent être abattus et 

transportés en ayant soiii de protéger la régéiiération naturelle déjà présente. 
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La stratégie comporte également d'autres engagements qui viennent préciser les modalités 

d'application de la CPRS : 

1 la ricolte des diffërentes essences d'arbre présentes s i r  iine même statioii doit être efkctitée 

dans la même année atïii de limiter la circulation de la machinerie : 

1 la sirperficie maximale des CPRS d'irn seul tenant, qui était de 250 hectares avant I'adoption 

de la stratégie, doit être diminuée ; et, 

1 les forêts les pliis vulnérables face aux insectes et aiix maladies doivent être récoltées en 

priorité afin d'améliorer la résistance globale des forêts et de limiter le recours ultérieur aux 

insecticides. 

On a pir faire les constats suivants durant les trois années qui ont siiivi l'adoption de la Stvufëgie 

de prolection desf0vZt.s : 

1 la coupe à blanc conventionnelle a été abandonnée et elle a été remplacée par la CPRS. La 

superficie totale des CPRS est passée de quelqiie 140 O00 hectares par année. avant 1995. à 

250 O00 hectares par année, depiris 1996 ; 

1 le taux de conformité des CPRS, en ce qui a trait à l'occupation des sentiers, est passé de 

23 % à  70 O h  durant la même période : 

1 les CPRS de inoins de 50 hectaias ont totalisé prt's de 97 % de la siiperficie totale des coiipes 

réalisées à chaque année entre 1993 et 1998 dans la zone de la forêt feuillue : 

1 les CPRS de inoins de 100 hectares ont totalisé près de 90 % de la sirpet-ficie totale des 

coupes réalisées à chaqite aiin6e entre 1995 et 1998 dans les zones de la sapinière et de la 
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forêt inixte et daiis celle de la pessiêre (a I’exceptiori des cas où l‘on a récupéré des forêts 

eiidoininagées par le feu) : 

la récolte siiniiltanée des différeiites essences preseiites sur une méine statioii est devciiue une 

pratique coiirarite dans la r&gioii do Chaiidière-Api>alaches. grâce à l’organisation que les 

iiidiistriels se sont doiiiiée : 

. 

- la vuliiérabilité des forêts face à la tordeuse des bourgeons de I‘épinette est considérée daiis 

les plaiis de récolte daiis les régioiis du Bas-Saint-Laiireiit et de la Gaspésie. 

Bien que la stratégie inette l’accent sur la régénération iiaturelle. la remise en prodiictioii de 

certaines statioiis nécessite parfois des plaiitations. C‘cst le cas des forêts de pins gris dont la 

régénération iiaturelle dépeiid du feu. Ces forêts doivent souveiit être reboisées à la suite d’une 

récolte, car les graines deineiireiit captives dans les côiies qui rie s’ouvrent que sous l‘effet de la 

chaleur. 

Daris d’autres types de forêts, I’ouverture du couvert provoquée par une épidémie d’insectes, le 

renversement d‘arbres inatures ou la récolte favorisent certaines plantes qui proiiteiit des 

nouvelles conditions de lumière. Ces plantes, très agressives, retardent ou empêchent la 

croissance des essences forestières de valeur. La plantation s’impose alors pour maintenir la 

production de bois. 

La  plantation peut aussi être utile pour enrichir des forêts avec des essences particuliêres ou pour 

rêintroduire des arbres dans certains milieux coinine les fiches agricoles. 

1.a stratégie comporte ciiiq engagements liés à la plantation (Tableau 1 )  : 

- reboiser daiis uii délai d‘un an après la récolte les stations qui ne se répên6rent pas 

naturellement et qui présenteiit des risqucs élevés de concurrence végétale ; 
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. produire des plaiits de fortes diirieiisioris (PFD) de iiiaiiièrc 

aiiiiée à partir de 1997 ; 

cri disposer 40 inillions par 

. tic réaliser aticuiie iiiterventiori de ccmversiori (plantations de résirieux sur des statioiis de 

fetiilltis durs) ayaiit comme objectif I'iiistallation de peuplernents mal adaptés à la statinii ; 

. iiitensifier le reboisement avec des esseiices feuillues de qualité dans les régioiis nieridionales 

du Québec ; 

. favoriser le reboisement avec des esserices variées sur une inême station. priricipaleirieiit dans 

la partie sud du Québec. 

Après trois ans, les constats suivarils s'imposent : 

. les stations visées par la plaritatioii daris UII delai maximal d'tir1 ari après la récolte orit été 

reboisées daris urie proportion de 70 % e n  1998. coiriparativeirieiit à ?O %avant 1995 ; 

. on petit mairiteriarit fournir 33 iriillioris de plants de fortes dimensions par aririée. ce qui 

semble correspondre à la demaride : 

. les iriterveritioris de coriversiori oiit dimiriue de 70 %O dans les forêts publiques et de 40 '4 
daris les forêts privées entre 1995 et 1998 ; 

. le reboiaeirieiit avec des esserices feuillues est tombé à son iiiveati le plus bas en 1996. pour 

remonter pr«gressi\eineiit depuis : 

. le reboiseirierit avec des esseiices \ariées sur une même statiori a été expérimenté daris le 

Bas-Saint-Latirerit avec du  cèdre et des epiriettes. 



Daris l a  siiite logiqiie des iriterwiitioiis forestiéres, il faut s'zissurer que l a  régétiératiori riaturellr 

et les platiiatioris soieiit ei i  riiesure de c r d r e  qiielyiies aiiriées après iiiie CPRS «LI iitir plaritatioii. 

C'est à cette étape que peuverii survenir les besoins de libérer les jeiiiies arbres de l a  coiripétitimi 

exercée par la végétation indésirable. L a  stratégie comporte trois erigageirieiits qui s'appliqueiit à 

ce stade de développement des forêts équieiiries : 

9 reiidre opératioriiielle une iriétliode polir quaiitilier l a  coiicurreiice exercée par la végétation 

indésirable afin de limiter le dégageirierit aux seuls cas iiécessaires ; 

9 dégager les résirieux (régéiiératiori naiurelle oii plaiitatiori) concurrencés par des treirihles. des 

bouleaux à papier oii des érables rouges avec des irioyeiis iriécariiques e l  combirier ce 

traiteirierit à I'éclaircie précoriimcrciale eii cariservant uiie certaiiie proportioii de tiges 

feiiillues : et, 

9 élimirier, au plus tard eii 2001, I'utilisation des phgocides chiiriiques en foret 

1-a iriétliode pour quaiitifier la coricurrerice végétale est opéiatiorinelle depuis 1996. L'appareil 

eri qiiestiori. le radiomètre, est couramment utilisé daiis le Bas-Saiiit-Laurerit. Dans les autres 

régions, on s'en sert pour ajuster les méthodes visuelles qui sont plus rapides e t  plus 

écoiiomiques. 

Par ailleurs. daiis les jeiiries forets coriciirreiicées par des treiribles. des boiileaux à papier OU des 

érables roiiges, la surface dégagée mécaiiiquemerii est passée de quelque 10 O00 hectares par 

aiiriCe; avant 1995. à 18 O00 hectares. eii 1997-1998. À I'iriverse celles dégagées çliimiquemeiit 

sont passées de 14 500 hectares à 8 O00 liectilres daris la mCirie période. soit iirie dimiriution de 

53 %. 
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Depuis qu’on a mis I‘acceiit sur la rhgéiiératioii naturelle et qu’on a diiniiiué I‘iiitensité du 

i-eboiseineiit. le recours BLIX Ces 

produits, utilisés sur une superficie totale de 36 O00 Iieçtsres en 1990 (tous les tqpes de 

concurrence végétale). iie I‘étaieiit plus que sur 6 O00 liectares en 1999 (Figure 1 ) .  L’applicatioii 

des inestires préconisbes dans la strattgie a aussi coiitribué à cette baisse : ÇI’RÇ. reboiseiiient 

liâtif. utilisation de PFD. pailiculièreiiieiit dans les forêts privées. et dégagement inécaiiiqiic. 

Bien que ces inestires n’aieiit pas encore produit tous leurs effets. i l  est iiiaiiiteiiziiit possible 

d’envisager tiii aménagenieiit forestier exempt de pliqfocides chimiques au Québec. Les 

quelques cas marginaux où la compétition deinetire très hite n’ont, en effet. que peu d’iiiipact 

sur la possibilité forestière. compte teiiu de leur faible supertïcie. O n  peut donc aftïriner qu’il est 

possible de coinpeiiser ces impacts par des traitements sylvicoles suppléineiitaires. 

phqtocides chiiniques a beaucoup diminué au Québec, 

LLTS ickrircies el lu c o u p  progressive 

Les forêts qti’oii a récoltées; régénérées. puis libérées de la concurrence végétale lorsque cela 

s‘iinposait, arrivent après quelques aimées, à uii stade où on peut r6gulariser leur densité. Les 

fbrêts de 10 ans à 20 ans peuvent bénéficier d’éclaircies précoinmerciales. alors qu’il est possible 

de pratiquer des éclaircies commerciales dans celles de 25 ails et plus. et ce. jusqti’à une 

quinzaiiie d‘aniiCes avant la iiouvelle rkolte. L‘ob.jectif, avec ces interventions, eii plus 

d’accroître la quaiitité et la qualité des bois usinables. est d’améliorer la vigueur et la résistance 

des arbres laissés debout. et de minimiser ainsi le recours aux iiisecticides lorsque surviennent 

des épidémies. Par ailleurs, des coupes progressives peuvent &tre pratiquées quelque 5 ans à 10 

ans avant la récolte. Le but. cette fois. est de favoriser la régénération naturelle en vue de limiter 

le recours à la plaiitation et les besoins de dégagement. paiticulièreineiit sur les stations les plus 

Ièrtiles. 

L i  pratique de I‘éclaircie précoininerciale a plus que doublé dans lcs jeunes sapinières depuis 

l’adoption de la stratégie. Les superficies ainsi traitées dans les for& publiques. sont passées de 

15 O00 liectares par 2inni.e. abant 1995. à 35 O00 hectares. eii 1997-1998. I’our leur pari. les 

peuplcineiits qui ont été traités avec l’éclaircie commerciale dans les forets publiques totalisaient 







Figure 1 Utilisation des phytocides chimiques au Québec depuis 1971 
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3 500 hectares en 1997- 1998 coiiiparativenient à 250 hectares par année, avant 1995. Dans les 

forêts priçées, cette pratiqiie est passée de I 200 himtares par aiiiiée. avaiit 1995, à un peu plus de 

2 O00 Iiectares. en 1997- 1998. 

La pratique de la coupe progressive est. pour sa part, deiiieurée relativeiiient skible depuis 

I'adoptioii de la stratégie. On en pratique quelque 750 à I 500 Iicctares par année dans 

I'ensemhle des tbréts publiques et privées. Cette pratique cst toutefois appelée à iouer un rôle 

déterniinaiit à court et nioyen terme. L'abandon des phytocides cliiiiiiques rend en effet ce 

traiteiiient sylvicole incontournable sur les stations les plus fertiles où il est capital d'êtablir la 

régénération naturelle, atïii d'éviter les plantations qui risqueraient d'être envahies par la 

végétation concurrente. De plus, les plantations réalisées depuis une trentaine d'années et les 

jeunes forêts qui ont biiiéficié d'éclaircies précoininerciales durant la iiiêiiie pgriode sont déjà 

arrivées, ou arriveront bientôt, à un âge propice pour hénéficier de l'éclaircie cominerciale et de 

la coupe progressive. Aiiisi, à partir de 2010. on pourra pratiquer l'éclaircie coinmerciale sur des 

superficies de 50 O00 hectares à 90 O00 hectares chaqiie année. Quelques aiinées plus tard, ces 

iiiêiiies forêts pourront bénetïcier de coupes progressives. 

La lutte contre 1e.s ksectes 

Les deux eiigageiiients qii i  visent l'élimination coinplètc des insecticides chimiques en forêt sont 

déjà respectés depuis 1987. Uiie nieilleiire connaissance de la dyiiaiiiique des forêts et des 

impacts des épidéiiiies d'insectes, I'application de niesures préventives facilitée par le contexte 

industriel et la disponibilité d'un produit biologique (le B./.) nous periiiettent uii ainénagemeiit 

forestier esempt d'insecticides chimiques. 

II est iiitéressant de comparer la situatioii qiii a prévalu dans les années 1970 à celle 

d'aujourd'hui. Daiis les années où la tordeuse des bourgeons de l'épinette était la plus active. en 

1973 et 1976 (Figure 2) ,  par eseinple, on intervenait avec des insecticides chimiques. sur des 

superficies de quelque 4 millions d'hectares, répartis dans des blocs qiii poiivaieiit atteindre plus 
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de 50 O00 hectares. L'utilisation d'avions quadrimoteurs s'iniposait pour réaliser ces pro- 

grammes de lutte. Au.i«urd'hui. les forêts éligibles à un &etituel programme de lutte lie 

totalisent que 1.7 million d'liectarçs dans tout le Québec. Ces fbrêts se retrouvent dans plus de 

I 500 blocs. la majorité couvratit de 150 à 400 hectares. Soulignotis que la localisation et la mise 

à jour de ces blocs sont réalisées par la Société de protection de forêts contre les insectes et les 

maladies (SOPFIM). cotijoititement a w c  les industriels fbrestiers et les officiers locaux du MRN. 

I I  est donc beaucoup plus facile. dans le cotiteste actuel' d'Elaborer des scénarios préventifs 

visant à limiter le recours aux insecticides. Enfin. lorsque les populations de tordeuses 

atteindront un niveau épidémique. seul le B.l., appliqué avec des avions monomoteurs. sera 

utilisé pour protéger les forêts vulnérables que nous n'aurons pas eu le temps de récolter à titre 

préventif. 

Le CUI' rles,f»rêts composée~s ù'arhres ù'ûges vurids 

lx tableau 2 p r k n t e  les deux etigagemetits qui s'appliquent dans les forêts inéquiemies, leurs 

objectiî's et un bilan des réalisations depuis l'adoption de la stratégie. On constate que la coupe 

de .jardinage. pratiquée sur 28 O00 hectares par atinée. avant 1995, I'a été sur 43 O00 hectares en 

1997-1998. Pour sa part. la coupe à diamètre limite a été complt-tement abandonnée en 1995. 

Elle a été remplacée par des coupes de préjardinage et d'amélioration. La pratique de ces 

dernières a triplé entre 1995 et 1998. passant de 6 O00 hectares à 18 O00 hectares annuellement. 
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ïableau 2 : Mesures prbentives appliquées dans les forêts inéquiennes 
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Lu recherclte ri-i-elle occompcrgné I'impluniuiion de lu Sirurégie ? 

Parce qu'une bonne comprélieiisioii des fcosystélnes forestiers est essentielle pour prendre des 

décisions éelaivées. la S'trrrt4gie r k  proteaion r/r.,sfi)r6f,s comporte 18 engagements poftalit sur la 

recherclie et le développement. Or1 peut les regrouper en trois tlièmes : 

+ la recherche fondamentale ; 

+ 
+ 

la confection de guides et de cartes ; et, 

la réalisation de siiivis et la créatioii de banques de données. 

Au plan de I'améiiagemeni forestier. la mise eii place d'un important réseau de dispositifs 

expérimentaux visant à évaluer l'efficacité des principaux traitements sylvicoles realisés dalis les 

forets du Québec est presque complétée. La  coupe avec protection de la régénération et des sols 

(y compris la régénératioii Iiaute et les petites tiges marchandes), les éclaircies précommerciales 

et commerciales et la plantation sont présentemeiii au cawr de nos préoccupations. Le suivi de 

ces traitements est, eii effet, d'une importance capitale car il permettra d'ajuster. au besoin, les 

hypothèses de rendement inscrites dans le A4urruel d ' r r n r ~ n u ~ e e m e n t f r e ~ ~ t ~ e ~  dont la mise à jour 

continuelle consiitue lin engagement de la Stratégie. 

Au plan de l'environnement. les trois milieux fragiles mentionnés dans la Stratégie, soit les 

milieux humides. les pentes fortes et les sols minces, ont été 1'ob.jet d'étiides visant à caractériser 

le type de perturbations qu'ils subissent lors de I'exploitatioli forestière. Ces travaux ont permis 

aux chercheurs de cerner les principaux problèmes soiilevés par la récolte forestière dans ces 

trois milieux. On a notamment constaté que la pertilrbation des sols n'est pas problématique que 

dans ces seiils milieilx ; on >'est aussi confronté à des degrés divers. ailleurs. Ce constat a amené 

les chercheurs à modifier leur approche pour étudier les Qpes de problèmes plui6t qiie les types 

de milieux. Ces trar-ailx ont incité le ministère des Ressources naturelles (MRN) à mettre au 

point des indicateurs de perturbation des sols qui permettent de solutionner les problèmes; no11  
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seulement dans les trois milieux identifiés dans la StrutGgie de protecrioi7 iles .fin&s mais dans 

t a s  les milieux. 

Les guides et les cartes permettent de transférer les connaissances acquises lors des recherches 

vers les praiiciens. Quatre ans apr6s le lancement de la Çiratigie, «II peut dresser le bilan 

suivant : la production des guides de reconnaissance du milieu physique et des types forestiers, 

des guides sylvicoles et des cartes écoforestières accusent un certain retard. Des effoits 

supplémentaires devront donc être déployés pour respecter les échéanciers mis de l'avant dans la 

Stratégie. Par contre, le guide traitant de la plantation des feuillus nobles a été produit et livré 

comme prévu. Les guides des saines pratiques à appliquer dans les milieux fragiles ainsi que des 

guides de reconnaissance des milieux humides et des pessières à cladonie ont aussi été produits. 

Les suivi~s ei les hiinyues de r1onnGr.s 

La forêt est un système dynamique qui est régulièrement affecté par des perturbations naturelles 

comme les incendies et les épidémies d'insectes, ainsi que par les activités forestières. Afin de 

comprendre les impacts de ces événements, la Strut2gie de protection des jiir2l.Y accorde une 

place importante aux suivis eiivironnementaux et foresiiers ainsi qu'à la création de banques 

pour stocker les données. On peut tracer le bilan suivant des engagements pris, quatre ans après 

le dépôt de la Stratégie : 

t des ressources importantes ont été investies dans les suivis enviroimementaux des activités 

forestières en relation avec des préoccupations fauniques et d'autres activités connexes : 

t les préoccupations liées à la diversité biologique ont conduit à I'identitïcation et au suivi 

d'élémeiits rares, exceptionnels ou fragiles dans les différentes régions du Qukbec et à l'étude 

de modes d'aménagement qui pourraient permettre d'accroître la biodiversité de la forêt. On 

est aussi a parfaire nos connaissances sur certaines espèces animales ei végétales susceptibles 
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d'être iiieiiacées ou de deveiiir viiliiérahles particulièremeiit dziiis les forets piibliques. Cette 

inforiiiatioii peiit maintenant être intégrée daiis les plaiis d'ainéiiagemeni : 

+ aii plaii des tecliiiologies de I'informatioii, des ressources importantes soiit actiiellenieiit 

coiisacrées au développemeiit dii S)s/l.rne d'ir~fi>rmu/ion Gcofi>res/ii.re. le SIEF. Cet outil, eii 

plus de considérer des données d'ordre biopliysique. écologique et foresiier, comporte des 

iii»dt.les de croissance des peupleineiits forestiers qui facilitent la mise a jour des 

iiiformations obteiiues lors des iiiveiitaires déceniiaux. 

Le public est-il consulté et s'implique-t-il ? 

La procédure d'iiiforination et de coiisiiltatiori d u  public a été mise eii vigueur a la siiite de la 

modificatiori de la Loi .sur /esf(>rê/s. eii 1993. Elle a fait I'objet d'un document, I?@rinolion du 

public er des ZiRC.' cl cor7sul~u~irn? sur 1e.s PGA F el les P Q 4 F  : ccrdre g@ifirul et proc&hrc. et 

d 'un  dépliant, Lu ge.srior7 &s,fiwêis. çu ~ w n s  concerne. Par ailleurs, comme les PGAF sont des 

documeiits tecliniques mal adaptés pour des consultations populaires, le MRN a produit et 

diffusé i i i i  modèle de plan général vulgarisé auprès des béiiéficiaires de CAAF poiir les iiiciter a 

vulgariser leurs propres PGAF. Après quaire ans, peu de bénéficiaires oni produit ce document 

vulgarisé. De plus, deux aiitres documents visant à faciliter la conipréhension du  public n'ont 

pas encore été produits : l 'un devait porter sur la forêt et ses ressources, l'autre siir les principes 

qui sous-tendeiit les calculs de possibilité forestière. En somme, malgré l'encadrement légal 

dont i l  est eiitouré, le processus d'information et de consultation du  public comporte des laciines 

qui se traduisent par une faible participation et, parfois, par une iiisaiisfaction. Afin de repoudre 

aux demandes des intéressés, le blRN se propose de honifier le processus mis en place afin 

d'inciter les citoyens a s'impliquer davantage. 

Au plan de la coiisiiltatiori et de la concertation régionale, des progrès iiitéressaiils oiit marqué les 

quatre a i inth qiii oiit suiçi le laiicemeni de la Stratégie. Plusieurs instances ri-gioiiales ont 

adopt6 des mécanismes de concertation avec le MRN. Les CRI1 et les CRCD out été 

particulièremeiit riiis à contribution poiir élaborer des plaiis stratégiques de développemeiit 
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régioiial. iioiammeiit eii ce qui  a trait au régime forestier et aux forêts prikzées. et pour signer des 

e i i te i i t~~ spécifiques eii matiére d'améiiagement des ressotirces forestières. Signaloiis que les 

CRU et des directioiis régionales du  MKN oiit assuré conjoiiitemc~it la mise ci1 muvre d u  volet I I  

d u  Progrminie de iiiise en vuleur de\ m.ssozwcc>s du niilieu,fiii'e.s/ier qui a amené des déboursés 

d'uii peu plus de 5X millioiis de dollars entre 1995-1996 et 1998-1999. Ce programme est 

coiitirmé jusqu'eii 200 1-2002 avec des budgets aniiuels de 32.5 millions de dollars. 

Eiifiii, oii a pu constater que la diffusioii de I'iiifonnatioii est efficace auprk des organismes 

iiiteriiationaux, iiatioriaux et régionaux ainsi qu'auprès des maisons d'eiiseigiiement. 

Néaiimoiiis, la populatioii eii générai et les petits propriétaires privés se sentent parfois iiégiigés. 

Le MRN devra doiic améliorer ses moyeiis de commuiiicatioii pour rejoindre cette clieiitèle. 

Un cnùre iégni et régienientuire en constunte évoiutiun 

Les moditicatioiis apportées au cadre légal et réglementaire sont importaiites car elles retlèteiit à 

la fois les volontés exprimées par les citoyens et I'évolutioii de iios coii i iai~~aiice~ des 

écosystèiiies forestiers. 

La mise eii vigueur de coiiveiitioiis d'améiiagemeiit forestier (CAF) constitue uii eiigaagemeiit 

inipoi-taiit de la Stratégie. Ce inouveau mode de gestioii est maiiiteiiüiit inscrit dans la Loi sur les 

fiirêts et permet à des iiidividus, à des organismes privés ou à des muiiicipalités de réaliser des 

projets de mise eii valeur des ressources d u  milieu sur des territoires iioii régis par des CAAF. 

Les CAF a i t  connu uii succés marqué dans les régioiis d u  Bas-Saint-Laureiit. de la Gaspésie, de 

l'Abitibi, de la Côte-Nord et de la Mauricie. Les territoires dispoiiihles étant parfois limités, le 

MRN propose. daiis le cadre de la révisioii d u  régime forestier, des moyeiis pour permettre de 

sigiier des eiiteiites s u r  des territoires dé.$ couverts par des CAAF. 

Sur les plans eu\.iroiiiieiiieiitaI et forestier, la Stratégie a eiitraîrié deux m«dificatioiis au 

R2aql:lenren/ sur l es  nortireî il'iiuenwiiicin dirns Ie.s,li,rê/,s du doiiruiiie p h l i c  : I'urie a produit une 



réduction substantielle des aires de coupe, de JO % zi 80 %. sur les m i e s  fcmstii-res, et I'autre 

interdit la récolte de bois dalis les pessiéres à cladonie, une formation \!égétale considérée fragile. 

Enfin, les priiicipaus dwuiiients à caractcre légal «U informatif «nt été revus eii pr«f»ndeur. line 

nouvelle versicm d u  d \ , f i ~ ~ ~ ~ w /  i / ' i i n i i ' n i i ~ c i n i ~ i ~ i  ,f;>res/ier a ité publiée eii 1998. Rappelcm que le 

Manuel fait partie des CAAF et qu'il présente, en outre, les Iiypotlicses de rendement liées aux 

traitements sqlvic»les. En for& pribÇe. le hf i t t inc /  de mi,se <'II ïuleiir des ,fi>rétv p'iviev du 

Qiiéhec et le G~iide des soirirs / ini i i ipies  d'iwîcrven/ioti rn ,fbréi pi*ii*ir. pub1 

permettent maintenant de mieux encadrer les activités d'aménagement réalisées düns les boisés 

privés. 

Glohalemrnt, quel hilun peut-on étubtir de I'implantntion de la Strutigie de protection des 

,jbrtt.s ? 

Globalement. on peut affirmer que la Siriiiigie de pni/rc/ion des j;nYXs a déjà profondément 

marqué la pratique de la foresterie au Quebec et qu'elle continuera de le faire pendant plusieurs 

années. 

D'abord, l'approche préventive de la protection, qui consiste à anticiper les conséquences de nos 

interventions sur le iiiilieii forestier, est de mieux en mieux comprise et intégrée. En somme, i l  

est maintenant admis par l'ensemble des forestiers qu'une forêt en santé n'est pas le fruit du 

hasard. Le degré d'atteinte des engagements liés à la prévention, à la détection et à I'abandon 

des pesticides chimiques en témoigne éloquemment (Tableau 3). 

Par ailleurs. la plupart des erigagemeiits traitant de I'information et de la consiiltidion du public 

»nt été respectés. si ce n'est la production de documents vulgarisés (Tableau 3). I I  est intéressant 

de constater que les mesures proposées pour aiiiéliwer le régime forestier (projet de loi II(' 136) 

vont au-delà de la plupart des engagements inscrits dans la Stratégie : participation accrue du 

milieu dans la préparation des plans d'aménagement, procédure de consultation améliorée des 

plans généraux. accès du public aux plans et aux riipports anniiels d'intervention. 
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Tableau 3 Degr6 d'atteiiite relatif des 54 eiigageinents iiiscrits dails la Stratégie de 

protection des ïorëts 



Tableau 3 (suite) üegré d'atteinte relatif des 54 engagenients inscrits dans la Stratégie de 

protection des foréts 



Enfin, les modifications que la Stratégie proposait d'apporter au cadre légal et régleineiitiiire ont 

di.@ été faitcs ou le seront bientôt : diinension et répartition des coupes, les iiiodes d'attribution 

des bois. le Manuel d'améiiageineiit foresiier, eic. 


