
Portrait de la situation des espèces retenues et prkxntation 
cartographique de leur aire de répartition 

c 

ette section présente un bilan de la si- 

tuation de chaque classe de vertébrés, 
en regard de la problématique de raré- 
faction. On y dresse un portrait de 

chacune des espèces, accompagné d’une 

représentation cartographique de sa répart- 
tion nord-américaine. Pour chaque espèce, 
on retrouve une description de sa distribu- 
tion au Québec, de son habitat, de l’état de sa 
situation (abondance, tendance) et de ses 
facteurs limitattfs. 
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4.1 Classe des poissons 
I 

Sur un total de 185 espèces fréquentant 
le territoire québécois, aucune espèce 
marine, 10 espèces de poissons d’eau douce 

et 3 espèces anadomes (tableau 2 et figure 
3) sont en situation préoccupante. A I’excep- 
tion du cisco de lac (printemps) et du chat- 
fou liséré, tous ces ~poissons se retrouvent 
dans le système du Sain-Laurent, notamment 
dans les secteurs les plus densément peuplés 
du Saint-Laurent, du couloir fluvial ou de 
I’estuaire fluvial, et les plus soumis aux pres- 
sions d’origine humaine. Certaines espèces, 
principalement les espèces anadromes, se 
retrouvent aussi dans le golfe du Saint- 
fanrent et jusque sur la côte atlantique. fl ne 
fait aucun doute que la détérioration de la 
qualité du milieu et la destruction des habi- 
tats aquatiques dans le fleuve et ses tribu- 
taires représentent une menace à la sauve- 
garde de plusieurs espèces de poissons, 

tée (critère C-l), selon le cas: endémique à 
l’échelle mondiale (une espèce: le suceur 
cuivré), isolée (4 espèces) ou périphérique 

(3 espèces). Les faibles effectifs et l’aire géo- 
graphique restreinte rendent particulière- 
ment vulnérables aux accidents environ- 
nementaux et aux interventions humaines 
(captures, altération de leur habitat) les 
espèces ainsi caractérisées. Le suceur cuivré 
et le chat-fou liséré sont reconnus menaces 
par le CSEMDC, tandis que le cisco de lac 
(printemps) et le suceur ballot sont consi- 
dérés vuhtérables par cet organisme. 

Sept espèces, sont marquées par le 
déclin de leur population (critère C-3); pour 
celles-ci, la dégradation de l’habitat, l’érec- 
tion d’obstacles à la migration et l’exploita- 
tion constituent quelques facteurs de raréfac- 
tion contribuant à leur situation ptéoccu- 
pante. D’autre part, 9 des 13 espèces de 
poissons sont caractérisées par leur rareté 
(critère C-2) et 11 par leur répartition hmi- 

De plus, on constatera que dans cer- 
tains cas des facteurs limitatifs intrhtsèques 
contribuent à la fragilité d’une espèce, à 
savoir la biologie, le comportement migra- 
toire ou la spécialisation de l’habitat ou de 
l’alimentation. Par exemple, l’esturgeon 
jaune et l’esturgeon noir sont particuhère- 

ment vtdnérables à la surexploitation et à la 
contamination en raison de leur grande 
longévité, de leur maturité sexuelle tardive et 
de leur reproduction périodique. Le suceur 
cuivré, quant à lui, ~Possède un régime ali- 
mentaire très spécialisé alors que les bro- 
chets, d’Amérique et veniculé, sont à la 
périphérie septentrionale de leur aire de 
répartition et dépendent de milieux humides 
spécifiques pour leur survie. 
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Figure 3 
l3oupes de poissons.de la faune vertébrée du Ouébec et leur importance 

dans la liste des espèces de la faune vertébrée susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables 

I 
Total au Ouébec liste 
(185 espèces) (13 espèces) 

Diadromes= espèces anadromes et catadrome 



Acipenserfulvescens 
(Aci~ériaës) 
Esturgeon jaune 
Lake shtrgeon 

Acipenser oxybynchs 
(ACipa&déSj 

Esturgeon noir 
Atlantic shtrgeon 

Lkshmeon iaune est orésent dans les lacs 
I 

lkshqeon noir est une espèce migratrice 
et les grandes r&es de l’kst du Québec, de 
Chisasibi dans le bassin de la baie James, au 
nord, jusqu’à la limite des eaux saumâtres du 
Saint-Laurent, notamment dans le secteur de 
Montmagny. Dans son aire de répartition nord- 
américaine, on observe des effondrements de 
pêcheries causés par la surexploitation et la 
dégradation de l’habitat. Au Québec, les eiktifs 
de ce poisson recherché pour son caviar et pour 
sa chair sont à la baisse. Son habitat de repro- 

anadrome qui passe la majeure partie de sa vie 
en mer; il fréquente prhxipaiement le tronçon du 
Saint-Laurent, de Portneuf, dans l’estuaire, 
jusqu’au golfe. Au même titre que l’esturgeon 
jaune, ce poisson est prisé pour sa valeur com- 
merciale. Le déclin des captures commerciales 
observé au Québec durant les années 1960 pour- 
rait être attribuable à plusieurs interventions 
humaines qui ont pertorbé son habitat depuis les 
années 1950. Mentionnons la. construction de 
barrages sur les rivières Manicouagan et aox 
Outardes, où il hyalt, le crewge du chenal ma- 
ritime et la création de5 îles 
d’Expo 67, de même que la 
construction du quai de 
Portneuf qui a bloqué sa 
routes migratoire. 

duction a été réduit. Sa maturité sexuelle takive 
(15-25 ans), son cycle de reproduction (6. 

9 ans) et son comportement 
grégaire le rendent volné- 
rable à l’exploitation et au 
braconnage. 

Actuellement, I’es- 
pète est en situation pré- 
caire dans le Saint-Iaurent: 
elle n’est abondante que 
dans quelques sites très 
localisés et accuse un déficit 
dans le recrutement. La po- 
pulation du lac Saint-Fran- 
çois a.été déciiée à la suite 
de la perte d’habitats de frai 

et de l’isolement de l’espèce consécutifs à l’érw- 
tion de barrages, ainsi qu’à l’exploitation passée 
par la pêche commerciale. Ia population du lac 
des Deux-Montagnes, décimée au début des 
années 1950, est en restauration. La population 
de la section du couloir flti comprise entre le 
lac Saint-Louis net le lac Saint-Pierre est carac- 
térisée par un haut taux de mortalité attribué à 
I’exploitation commerciale et à une mortalité 
nahuelle élevée qui pourrait être reliée à la forte 
pollution des eaux dans ce secteur. Les sites de 
frai sont rares et de piètre qualité. 

Après une absence 
presque complète de cap- 
tures commerciales pendant 
plus de huit ans, une re- 
prise est observée depuis 
1976. Des recherches indi- 
quent que la population, en 
reconstitution, pourrait de 
nouveau s’effondrer. Seule- 
ment une partie de la pyramide d’âge est 
représentée dans les prises. Aucun site de Iixi 
n’est connu et~ la préésence d’adultesreproduc- 
teurj C>l,6 m) n’est plus observée. La d&a&- 
tion de son habitat par le remblayage et le dra- 
gage, la pollution diverse, dont celle des élas- 
tiques qui s’entient suc le rostre de ce poisson 
benthophage, sont autant de facteurs actuels 
adverses. 



Akxa sapidissima 
(Clupéidés) 
Alose savoureuse 
Amecican shad 

Coregonus artedi 
(salmonidés) 

Cisc0 de lac (printemps) 
Cisco or lake herring 

L’alose savoureuse est présente depuis le 
I 

Les populattons~ de cisco de lac frayant au 
printemps sont rarissimes puisque ce poisson 
n’est présent qu’en deux endroits: au lac 
Supérieur près de Copper Harbor, aux États-Unis 

Saint-Laurent supérteur jusqu’au golfe, mais vit 
surtout en eau salée. Au Que*, elle remonte 
l’estuaire au printemps pour atteindre ses 
frayères dans la région de Montréal et de 
I’Outaonais. Au siècle dernier, c’était l’espèce la 
plus importante pour la pêche commerciale sur 
la côte atlantique. À l’instar des États-Unis, les 
captures au Québec ont ~Chuté considérablement: 
de 290 t (tonnes métriques) en 1955, à 3 t en 
1965. L’alose ne figure plus que comme capture 
accidentelle et fait l’objet d’une pêche sportive 
limitée dans la région de Montréal. Les prises à. 

la station de pêche expéti- 
mentale de l’Aquarium du 
Québec ont montré de 1981 
à 1986 une baisse impor- 
tante (moins de 10 captures 
par année, au lieu de 
plusieurs milliers jusqu’en 
1971); leur nombre variait 
entre 53 et 126 captures 
parande1987~19X1. 

la diminution de I’ac- 
cès aux frayères à la suite 
de l’aménagement d’ouvra- 
ges hydroliques serait la 

principale cause du déclin. Ce sont: le b-e 
hydroélectrique de Carillon sur la~rivière des 
Outaouais; la centrale de Rivière-des-F%&ies qui 
bloque une voie de migration; et la réfection du 
barrage de l’île des Moulins qui constitue une 
entrave à la remontée de l’alose ‘dans la rivière 
des ~ik-îles. les travaux de construction des 
iles d’Expo 67, le cremage de la voie maritime et 
la dégradation de la qualité de l’eau auraient 
aussi été néfastes. II s’agit d’une espèce dont on 
doit établir le statut du stock reproducteur au 
Québec. Cespèce est,en dé& tout le long de la 
côte atlantique. 

(19 spécimens), et au lac des ~Écorces près de 
Mont-Laurier où une population a été découverte 
en 1981. Le cisco de printemps du lac des 
Écorce5 se distingue des stocks avoisinants par 
des différences morphométriques et ~méristiques. 
Ces caractères indiqueraient des différences 
génétiques entre celui-ci et les ciscos frayaot à 
l’automne. Compte tenu des conditions ther- 
roques marginales du lac des Ecorces et do déve- 
loppement particulier des 
gonades, cette population 
pourrait représenter on 
écotype. Elle y est carac- 
térisée par des adaptations 
écologiques spéciales, no- 
tamment en ce qui con- 
cerne la profondeur des 
frayères et le déve- 
loppement des larves. 

Au Québec, cette 
population semble se main- 
tenir. Cependant, les acti- 
vités agricoles, le rejet des 
eaoxuséesdesviUagessitoésenamontsurfati- 
vière Kiamika,, le principal tributaire du lac, et le 
développemeat rapide des rives pour la viuégia- 
turc de même que le développement rWlentie1 
entraîoeot une eutrophtsation rapide des eaux du 
lac des Écorces et ce depuis les 20 dernières 
amkes. On craint l’anoxie des oeuE; sensibles à 
l’augmentation de la sédimentation. Ce poisson 
serait aussi très vulnérable à l’introduction 
d’espèces compétitrices 0~ prédatrices. Il a été 
reconnu comme espèce vulnérable en 1992 par 
le CSEhïOC. 
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Esox ameiîcanus americanus 
(Ésoctis) 
Brochet d’Amérique 
Redfin pickerel 

Esox ammicanus vermiculatus 
(Ésoci&s) 

Brochet vermiculé 
Grass pickerel 

Ce petit brochet est réparti à l’est de la 
I 

Le brochet vermiculé est une entité 
chaîne des monts Aflegbeny-Appalaches, dans la 
plaine côtière de l’est de l’Amérique do Nord. Au 
Canada, il n’est présent qu’au Québec. Son aire 
de dispersion est limitée dans le fleuve Saint- 
Laurent à l’archipel du lac Saint-Pierre et, vers le 
sud, au bassin de la rivière Richelieu, au lac 
Champlain, aux rivières Miisiquoi, Yamaska et 
Maskinongé ainsi qu’au hc saint-Patd. L’espèce 
est intimement liée aux milieux humides 
riverains, peu profonds et riches en végétation 
aquatique. 

Ce poisson fat commercialement exploité 
au lac Satnt-Pierre dans les 
années 1930. Son abon- 
dance dans le Saint-Iawent, 
au lac Saint-Pierre et ses 
environs, semble avoir con- 
sidérablement diminué par 
suite de changemwts possi- 
bles survenus dans son 
habitat, causés, entreautres 
par la construction de la 
voie maritime du Saint-Lao- 
wtt. Cependant, dans I’en- 
semble de son aire de ré- 
partition au Québec, son 

habitat serait principalement détérioré par les 
activités agricoles. On ne connaît pas I’état actuel 
de sa population. Il serait abondant localement 
dans des secteurs restreint% Sa survie dépend de 
la Conservatio~n et de la qualité de son habitat 
résiduel. 

biologique très rare au Québec. À l’inverse de 
son proche parent, le brochet d’Amétique (Esox 
americanus americanus), il se retrouve, en 
Amérique du Nord, à l’ouest de la chaîne des 
monts Aliegheny-Appalaches. Il aurait atteint le 
système des Grands lacs et du Saint-Laurent à 
partir du bassin de la rivière Mississippi. La 
répartition québécoise do brochet vermicolé se 
limite au lac Sain-Louis et à la partie inférteure 
de la rivière Châteauguay. Sa présence a été 
remarquée en association avec on autre poisson, 
l’ambre de vase (Umbra limi). 

Cette sous-espèce 
préfère les cours d’eau des 
basses terres comportant 
une bonne emprise de végé- 
tation aquatique, ou encore 
les petites baies paisibles. 
Sa sawgarde serait infime- 
ment liée à la conservation 
des habitats marécageux. 
Compte tenu de sa rareté, 
de sa répartition géogra- 
phique extrêmement res- 
treinte et de l’état de dété- 
rioration des eaux dans 
IesquelIeJ il vit, sa situation au Québec est com- 
promise. II n’existe aucune mention récente de 
capture. 
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Hybognutbus kankinsona 
(Cyprinidés) 
Méné laiton 
Brassy minnow 

Moxostoma carinatum 
(Catosiomidés) 
Suceur ballot 
River redhorse 

La répartition québécoise du méné laiton 
I 

est périphérique et dispersée dans quelques 
régions. Sa présence est rapportée: dans 
l’ouest, au réservoir Cabonga, dans quelques tri- 
butaires de la rivière des Outaouats au nord de 
Hull et dans le ruisseau à Charette au sud de 
Pointe-Fortune. Il en existe possiblement dans la 
rivière aux Iroquois, tributaire du RichelIeu, de 
même que vers I’est dans trois secteurs disjoints, 
soit dans la rivière Lllverton, au lac à la Traite 
près de Thetford-Mines et dans la rivière 
Etcbemin. Dans l’est du Canada, ce minuscule 
poisson est surtout observé dans les raIsseaux et 

les petits cours d’eau. Au 
Québec, l’espèce est 4rès 
rare bien qu’on la trouve 
parfois en quantité dans les 
milieux d’eau claire et bien 
oxygénée en zone agrkole. 
C’est un poisson plancto- 
phage dont le long intesdn 
replié et le péritoine noir 
suggèrent une adaptation à 
uge alimentadon végétale. 

Cette spédisatlon de 
l’espèce et sa distribution 
sporadique laissent pré- 

sager que l’état de sa petite population soit pré- 
ca@. Son habitat est menacé de d$adaiion par 
les rejets d’origine agricole de même que par 
l’mtensifkatio~ de l’urbanisation et de l’industn- 
alisation. Des informations sont nécessaires pour 
préciser l’état de sa situadon. 

Le suceur ballot est rare au Canada et est 
désignéespèce vulnérable par le CSEMM: depuis 
1987. Des populations ne sont aujourd’hui 
présent? que dans quatre réseaux IluvIaox à I’est 
de l’Ontario et au sud-duest du Québec. L’espèce 
atteint le nord-est de son aire de répartition au 
Québec et ses populations sont géographique- 
ment séparées des populations américaines. 
Dans Ia province, il a été signalé là où I’mterven- 
tion humaine est forte: dans la rivière des 
Outaouais, près de Hull et à plusieurs endroits 
dans’la région de Montréal. Le noyau de sa 
population serait situé dans la rivière Rich&eu 
en aval de Cbambly. Dans la 
rivière Yamiska, Ce poisson 
a été capturé en amont de 
Saint-Hyacinthe et dans les 
parties inférieures de la 
rivière Noire; la population 
de cette rivière est en 
déclin. 

On pense que la po- 
pulation est en declin à 
cause de la dégradation de 
l’habitat causée par les 
activités agricoles et Indus- 
trIelles qui entraînent I’en- 
vasement et une augmentadon de la sédimenta- 
tion. Ce suceur est associé aux eaux profondes 
de rivières de dimension moyenne et dont la tem- 
pératore estivale dépasse 20%. Il fraye daas~ les 
secteurs d’eaux vives sur des fonds de roche cal- 
caire libres d’envasement. 11 se nounit large- 
ment d’organismes benthiques qu’il localise 
visuellement et aspire sur le fond, tels que petits 
mollusques et crwtacés, larves d’insectes et pti- 
fois des énevisses. 
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Moxosloma hubbsi 
(Catostomikiés) 
Suceur cuivré 
Copper redhorse 

Noturus insignis 
(Ictalwidés) 

Chat-fou liséré 
Margtned madtom 

Le suceur cuivré est une esnèce rare et 
endémique dont la répartition mondiale se limite 
à certaines rivières des basses terres du sud du 
Québec, aux berges abruptes, uniformément pro- 
fondes (4-7 m) où lai température estivale de 
l’eau dépasse 2VC. Bien que ce poisson soit très 
fécond et longévif, depuis sa découverte en 1942 
seulement quelque 280 spécimens ont été recen- 
sés dans les rivières Richelieu, Yamaska, Noire, 
des MiUe Îles, Maskinongé et dans la parue du 
fleuve Saint-Laurent comprise entre Beauhamois 
et Sorel. La majeure partie de sa population 
actuelle subsiste dans la rivière Richelieu, en aval 

Le Ch;u-fou liséré a été capturé pour la pre- 
mière fois an Québec en 1971, dans un cours 
d’eau reliant le lac à la Loutre et le lac Lapêcbe 
dans le parc de la .Gatineau. En 1976, on le 
découvrah aussi dans la rivière Fall du comté de 
hnak, en Ontatio. La présence de ces popula- 
tions dans le bassin hydrographtqne de la t-bière 
des Ontaouais, et distantes de quelques 200 km 
au nord de leurs voisines américaines, permet 
d’avancer deux exphcations. Ce poisson pourrait 
avoir été introduit par des pêcheurs américains 
qui I’utiüsent comme poisson-appât, on bien if 
s’agit de populations reliques ayant migré jusque 
là à I’époqne postglaciaire. 

Des fouilles archéo- 
logiques suggèrent qu’il a 
déjà été plus abondant. Les 

inventaires menés de 1963 à 1990 montrent que 
sa présence diminue sans cesse et que fa popula- 
tion de la rivière Ymtaska est presque totalement 
disparue. La pollution des eaux ainsi que fa 
détértoration de son habitat semblent les prtnct- 
pales canses expliquant sa raréfaction. Ce pois- 
son est reconnu menacé an Canada (CSEMDC, 
1987) et retenu espèce prioritaire par le Fonds 
mondial pour la natore. Des recherches récentes 
démontrent la faisabilité d’un élevage artificiel à 
des Em de repeuplement. II ponrratt être un bon 
prédateur de la moule zébrée (OreisreM poly- 
nwrpha)qui a envahi récemment le bassin des 
Grands tacs et du Saint-Laurent. 

de Chambly. Ce suceur se-~ 
rab le o%uhat d’un proces- 
sus local de spéciation snr- 
venu après le retrait des 
glaciers, ii y a moins de 
13 000 ans. II est doté d’un 
appareil pharyngien spécia- 
lisé, efficace pour le broy- 
age des mollusques qui 
constituent I’essentiel~de sa 
nourrhore. 

Ce poisson vit sur le 
fond des lacs et des rhières 
et exige des eaux claires et 
rapides qui s’écoulent sur 
un fond de graviers gros- 
siers, de blocs on de moel- 
lons. 11 ne tolérerah aucune 
perturbation, même mi- 
neure, de son habitat. Or 
de 1982 à 1989, aucun spé- 
cimen n’a été recense dans 
lea deux provinces. On, 
croit que le .nombre crois- 
sant de barrages de castors dans les cours d’eau 
du parc de la Gatinean a entraîné une baisse du 
niveau de I’ean et l’envasement .du ht rocheux, 
détériorant son habitat. II se peut également que 
les quelque cinquante captures efkctnées par les 
chercheurs aient contribué an déchn de I’espèce 
en faisant chuter le nombre de reproducteurs 
adultes de ces régions à un seuil crttique. En 
1989, le CSEMDC attrtbnatt le statut d’espèce 
menacée an chat-fou üséré en attendant que des 
études sur le terrain éclaircissent l’état de sa 
sitnation. 



Mor~ne saxati1i.s 
(Percicbthyidés) 
Bar tiyé 
Striped bass 

Etbeostoma caetuleum 
(Per&%s) 

Dard arc-en-ciel 
Rainbow darter 

Adapté aux eaux torbides du milieu estoa- Bien qu’abondant dans le sud de I’Ontaiio 
rien, le bar rayé du Saint-Laorent abondait prbx- 
palement entre Rivière-du-Loup et le lac Saint- 
Pierre, lieu de ses~frayères, et il se retrouvait 
occasionnellement jusqu’à Montréal. Jusqu’au 
début des années soixante, ce poisson anadmme 
a fait l’objet de pêches rkréatives et commer- 
ciales importantes. Les captures commerciales 
atteignaient un maximum de 53 tonnes métriques 
en 1943, avant de diminuer brusquement à partir 
de 1,955 pour devenir nuUes depuis 1966. Près 
de 200 captures accidentelles ont été signalées 
entre 1975 et 1 981 6, dont la plupart (163) en 

1981. Il s’agtt possiblement 
d’incursions d’individus 
provenant des stocks du sud 
du golfe du Saint-laurent; à 
l’exception d’un spécimen 
adulte récolté en 1986 à 
Bécancour, les bars rap- 
portés étaient Desh jeunes 
immatures et provenaient 
majoritairement du Bas- 
Saint-Laurent. 

La population de bars 
rayb du Saint-Laurent serait 
prk de I’extinction. Elle ne 

fréquente plus le secteur amont du Saint-Iaorent 
et il n’y a plus d’évidence de reproductton depuis 
26 ans. La dégradation intensive de l’habitat, 
causée par les nombreux dragages de la voie 
maritime effectués dans les aires de reproduc- 
tion, la pollution des eaux, la forte exploitation de 
même que la diminution au cours des mêmes 
années de l’alose savoureuse (Alosa sapidissi- 
ma) et de l’éperlan arc-en-ciel (Ommrs nwr- 
dnr) important dans son régime alimentaire 
pourraient avoir entraîné son déclin. 

et aux État&is, pticulièrement dans les petits 
cours d’eau et les rivières de taille intermédiaire 
au sud des Grands-tacs, le dard arc-en-ciel est 
extrêmement rare au Québec où il possède une 
répartition isolée et restreinte. Dans la province, 
son identtfication remonte à 1941 et ne tiendrait 
qu’à un très petit nombre de captures &Ii& 
dam le COUTS supérieur du fleove Saint-laurent, 
dans le secteur de l’île aux Plaines près de 
~Montréal: Ce petit poisson, d’une longueur 
moyenne d’environ 50 mm, habite généralement 
les eaux claires de cours d’eau dont le fond est 
de gravier ou de moellons. 
II pourrait être un indica- 
teur de pollution car il est 
extrêmement sensible à la 
pollution chimique et à 
I’envasement. 

À cause de sa petite 
taille et de sa distrtbution 
limitée, cette espèce n’est 
pas remarquée et est mé- 
connue. Des études sont 
requises afin de préciser 
l’état de sa situation et pour 
vérifier ,s’il s’agit d’une po- 
polation établie et viable. 
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Percha copekwdi 
(Percidés) 
Fouille-roche gris 
Channel darter 

Ce petit poisson habite des milieux d’eau 
I 

courante, de dimensions diverses et aux fonds 
graveleux ou rocheux. Localisé dans des secteurs 
restreints du bassin hydrographique du Salnt- 
huent, le fouille-roche gtis montre une distrib 
ution plutôt sporadique et, en généraIl, une très 
faible représentation. Il est, entre autres, signalé 
dans la titière des Outaouais et dans les bassins 
des rivières Yamaska, Richelieu et Châteauguay, 
de même ~qu’au lac Saint-Pierre, prlnclpalement 
dans ses tiuents. Le secteur Estrle-Maurlcie- 
Montréal supporte des populations assez mar- 
ginales. Sur 29 relevés effectnés dans la région 

de Montréal de 1964 à 
1991, seul le site des 
Rapides de Chamhly fournit 
des prises supérieures à 
quelques spéciiens (77 en 
1991). Il pourrait être plus 
commun dans la rivière 
Bécmcour (126 spécimens 
en~ 1964) et dans la mière 
du Sud près de Montmagoy 
(259 spéchens, en 1980). 

Ailleurs, ses popula- 
tions sont minimes en 

Ontario et en déclin aux États-Uois où il a disparu 
à maints endroits. Au Québec, ce poisson a 
déserté certains secteurs do fleuve où il aval! été 
recensé dans les années 1940, tels & la Pointe-du- 
Buisson et dans les rapides de Iacbine. Il est le 
plus souvent trouvé en miüeu agricole ou très 
développé. La forte compétition avec d’autres 
poissons des genres Efkostoma et Per&u, la 
pollution des Eau et la d&radation de son habi- 
tat pcmrraient lui nuire. 



4.2 Classe des amphibiens 
I 

Des 21 espèces d’amphibiens présentes 
au Québec, nous retrouvons dans la liste 
(Tableau 2 et figure 4) quatre espèces de 
salamandres (urodèles) ainsi qu’une ramette 
et une grenouille (anoures). 

Les données d’observation qui ont servi 
à tracer le &ntrait des amphibiens provien- 
nent principalement de 1’~Adas des amphi- 
biens et des reptiles du Québec*. Ce docu- 
ment élaboré depuis 1988 regroupe I’ensem- 
ble des observations réalisées par des herpé- 
tologtstes amateurs du Québec et les travaux 
scientifiques eu herpétologie. 

Ces espèces, pour la plupart (4), se 
retrouvent au Québec à la limite de leur aire 
de répartition et sont peu répandues (critère 
Clp). Aucune d’entre ehes n’est abondante 
(critère C-2) et les 2 espèces d’anoures ainsi 
que la Salamande sombre du nord, présen- 
tent des signes de déclin de leurs populations 
(critère C-3). Ces espèces présentent des 
exigences écologiques strictes et sont souvent 
associées à des habitats eu régression. Ces 
amphibiens sont sensibles aux modifications 
du ~milieu hydrographtque, à l’assèchement 
des terres humides et, pour les salamandres, 
au déboisement limitrophe des sources et 
ruisseaux dans les milieux qu’elles 
fréquentent. 

Ces .espèces sont plutôt discrètes et 
peuvent~passer inaperçues à cause de leur 
petite taille et de leur comportement. Seules 
les ramettes et les grenouilles peuvent être 
aisément répertoriées lors de leur période de 
chants printaniers. 

I 
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Figure 4 
Groupes d’amphibiens des la faune vertébrée du guébec et leur importance 

dans la liste des espèces de la faune vertébrée susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables 

Total au Ouébec~ Liste 
(2 1 espèces) (6 espèces) 

u;(-:“i u~~~~~~ 

houces: crapaud, grenouilles, ouaouaron et rainettes 
urodèks: necture, sahnimdres, triton 



Lksmognat~fï~fûs~ 
(Piétboalm~i&) 
Salamandre sombre du Nord 
Nottbem Dusky Sahuuattder 

Lksmognatbus ocbropbaeus 
(Plétbodontidés) 

Salamaudre sombre des montagnes 
Mountain Dusky Salatuauder 

tktte sons-esoèce fait oartie des salaman- 
I 

Des adultes et des larves de Salamandre 
dres les moins répandues et.les moins signalées 
du Québec. Jusqu’en 1987,88 observations ont 
été cumulées dans 17 comtes. Depuis 1988, 
50 observations ont été récoltées dans seulement 
9 comtes. On retrouve la Salamandre sombre du 
Nord dans les contreforts des Appalaches et des 
Adirodacks, dans des sources et petits ruisseaux 
au sud du Saint-Laurent Cependant, elle aurait 
été observée sur la rive nord du fleuve près de 
Québec en 1991. Cet endroit et les mentions des 
comtés de Kamouraska et de I’lslet cons- 
titueraient la limite nord-est de son aire de répar- 

tition actuelle. Elle vit géné- 
ralement dans les roisseaux 
traversant des forêts, des 
friches ou des pâturages, 
généralement à des attitudes 
plus élevées que 100 m. Son 
habitat serait associé aux 
piedmonts 

La grande variation 
dans le nombre de comtés 
où elle a été originalement 
signalée an Québec avant 
1988 est probablement at- 
tribuable aux différences 

dam l’effort de recherche. Elle fut recueillie pen- 
dant plusieurs anoées du fait de sa nouveauté 
dam la faune herpétologique canadienne. Cette 
salamandre était autrefois commune dans le snd- 
est québécois. ta récolte, les modifications de 
son habitat dues à l’exploitation forestière et aux 
aménagements d’inti-astmctnres industrielles ou 
de loisirs ainsi que sa d@endance aux ruisseaux 
constituent des facteurs limhattfs. 

sombre des montagnes ont été déconverts dans 
un missean an sud-est de Htmtingdon, en 1988. 
Cela représente la première mention de cette 
espèce pour le Québec. 11 s’agirait d’une popula- 
tion géographiquement isolée de la population 
américaine et unique an Québec. Cette salaman- 
dre, associée aux sources et petits ~ruisseaux 
froids en montagne, est généralement plus ter- 
restre que la Salamandre sombre du Nord; elle 
s’aventure loin des misseaux dans la forêt lors 
des périodes humides. 

L’identitïcation de cette espèce est d@icile 
et a dû être confirmée par 
des spécialistes. En effet, 
comme d’autres salaman- 
dres de la famille des Plé- 
thodontidés pouvant vivre 
parfois en sympatrie, celle- 
ci présente un mimétisme 
important et ne peut pas 
être distinguée morpho- 
logiquement des antres 
espèces. Selon son âge et 
sa taille, la Salamandre 
sombre des montagnes peut 
facilement être confondue 
avec trois autres espèces: la Salamandre rayée 
(Pktbodon cinerens), la Salamandre à deux 
lignes (Euryceu bisheata) et la Salamandre 
sombre du Nord (&smognu~bus~Jüscu.vjrrscuF). Les 
rnodificattons au régime hydrique des petits rnis- 
seaux par le drahmge, l’exploitation forestière ou 
autres développements peuvent être préjudicia- 
bles à cette espèce. 
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Hemidactyhn scutattm 
(Hétbodontiaës) 
Sakuuuudre à quatre ,doigts 
Four-toed Salamander 0~ 

Gyrirwpbihs potpbyrttim 
(Plétbodontidés) 

r Salamuudre pourpre 
Spring Salamander 

Elle a toujours été et elle demeure ime 
I 

Au Canada, la Salamandre pourpre ne 
salamandre rare au Québec. Sa répartition 
périphérique, à la limite nord de l’aire de répart- 
tion nord-américaine, est restreinte dans deux 
régions à l’ouest et au sud du Québec. 
Antérieurement (jusqu’en 1987), seulement 
15 obsetitions ont été signalées dans quatre 
comtés, alors que depuis l988, 7 obsemations 
ont 6té recueillies dans 5 comtés, dont 3 nou- 
veattx, ce qui ne donne, au total, qu’une dizaine 
de sites où elle a été recensée. La Salamandre à 
quatre doigts habite les marécages à sphaigne et 
à mousse au voisinage de bois humides dans les 

forêts de feuillus. Elle vit 
cachée dans fa mousse, les 
troncs en décomposition, 
sous les pierres ou dans la 
litière humide. L’exigence 
d’habitat particulier de cette 
espèce explique la distribo- 
tien discontinue des popu- 
lations. 

Cette salamandre se- 
rait sensible aux modifica- 
tions du milieu hydrogra- 
phique et affectée par I’ur- 
btisatton. De 1988 àtm, 

les recherches pour retrouver cette espèce SUT 
d’anciens sites, notamment à I?le Perrot où le 
tiers des anaenaes mentions avaient été recueil- 
lies, se sont avérées sans succès puisqu’une 
grande partie de ces sites ont été détruits par le 
développement. 

. 
serait présente que dans le sud du Québec, où 
elle a été recensée dans neuf comtés. Une popu- 
lation se trouve à la limite nord des Adirondacks, 
dans le comté de Huntingdon, et une autre plus 
étendue habite certains ruisseaux de montagne 
des Appalaches, en Estrie. L’espèce este consi- 
dérée rare; elle n’a été retrouvée en abondance 
(5 à 20 individus, à la fois) que dans une 
douzaine de ruisseaux montagneux.~ Géné- 
ralement un ou deux individus sont trouvés en 
compagnie de 10 à 30 salamandres de ruisseau, 
souvent avec la Salamandre à deux lignes 
(Ewycea bisiineata). 

Cette salamandre est 
caractérisée par sa longue 
période la@re et par une 
tolérance écologique ré- 
duite. Eue occupe le niveau 
trophique~le plus élevé de 
sa communauté. Cette sala- 
mandre habite les tisseaux 
montagneux et forestiers 
aux eaux froides et claires. 
L’espèce semble plus abon- 
dant@ à la source des mis- 
seaux et dans les sections 
d’affleurements rocheux. Les modifications de 
son habii par le déboisement ou deS modifica- 
tiens au régime hydrique peuvent être préjudicia- 
bles à cette espkce. 
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PS& trtserihta tnm-ihta 
(Hyli&s) 
Rainette faux-grillon de l’Ouest 
Western Chorus Fr15g 

Rana pahstris 
(Ranidés) 

Grenouille des marais 
Pickerel Frog 

la Rainette faux-grillon de l’Oues es? à la 
I 

~a Grenouille des marais est présente dans 
limite oriëntale de sa distribution en Amérique du 
Nord. Elle n’a été recensée que dans 13 comtés, 
ce qui en fait I’anoure le moins abondant de la 
province. De petites populations, généralement 
de moins de 10 mâles, ont été localisées princi- 
palement en Estrie, au sud de Montréal et dans la 
région de la Gatineau. Seulement 50 observa- 
tions de cette rainette ont été compilées 
antérieurement dans 11 comtés, alors que, 
récemment, de 1988 à 1991, on a obtenu 
29 mentions provenant de 7 comtés dont 2 nou- 
veaux comtés de recensement. On la retrouve 

dans une grande variété 
d’habitats, notamment les 
champs ouverts et les clai- 
rières en zones sèches et 
humides, mais de préfé- 
rence dans les endroits où 
la végétation 0Be suffisam- 
ment de couvert et d’humi- 
dité. Elle se reproduit dans 
des étangs possédamune 
abondantevégétation. 

Cette rainette est con- 
sidérée rare et en diminu- 
tion. Sa répartition au 

Québec semble limitée aux espace+ densément 
peupI& par l’homme et propices au déïeloppe- 
ment. La cuise principale du déclin des populo- 
tions serait swtout liée à l’importante perte 
d’habitat due à I’assèchement des terres humides 
et ao développement urbain. 

le sud de la province et sur toute-la péninsule 
gaspésienne. F.Ue est considérée comme la deu- 
xième espèce d’anoure la moins abondante au 
Québec après la Rainette faux-grillon de l’ouest 
(Pseudacris 1. trhrtata). Historiquement, elle 
n’a été si$dée que 76 fois dans 16 comtés, tan- 
dis que, de 1988 à 1991,40 observations ont été 
rapportées, Provenant~ de 13 comtés dont 
9 nouveaux. Cette grenouille habite les eaux 
claires et fraîches des ruisseaux dans les prés ou 
les forets, les bras de rivières, les lacs, étangs et 
tourbières à sphaigne où elle préfère les zones 
offrant on bon couveri végé- 
tal. Pendant l’été, elle 
s’aventure hors de l’eau 
pour chercher sa nourritore 
dans les champs, les prés 
humides et même en forêt. 

Au Québec, certaines 
de ses populations (dans 
l’ouest) ont diminué ou 
même complètement dis- 
paru. Déjà, en 1958, on 
considérait cette espèce 
comme rare dans la Gati- 
neau et dans les Basses- 
Laurentides. On croit aujourd’hui qu’elle n’est 
représentée dans la province que par des popula- 
Oons très isolées. Cette rareté semble être causée 
en partie par la perte d’habitats de reprcductiop 
résultant de l’exploitation agricole et de l’urbani- 
sation. Cette espèce est également sensible à 
l’acidification de son habitat. 
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4.3 Classe des reptiles 
I 

li existe au Québec 16 espèces de rep- 
tiles. De ce nombre, 7 espèces de tortues 
(testmlines) et 2 couleuvres (squamates) se 
retrouvent dans la liste des espèces de la 
faune vertébrée susceptibles d’être désignées 
menacées ou vuhrérables (Tableau 2 et figure 
5). Comme les amphibiens, les reptiles 
représentent un groupe d’espèces des plus 
problématiques. La plupart (7) de ces 
espèces sont rares (critère C-2) ou peu com- 
munes. Leur distribution est restreinte au 
Québec et on ne les retrouve souvent que de 
manière sporadique dans la portion sud de la 
vallée du Saint-Laurent, à l’exception de la 
Tortue luth, espèce marine observée péri- 
odiquement dans le golfe du Saint-Laurent. 
Plusieurs de ces espèces atteignent la limite 
septentrionale de leur aire de répartttion au 
Québec. Six d’entre elles ont une répartition 
en périphérie de leur aire principale (ctitère 
C-lp) et, pour 2 espèces de tortue, leur 
population au Québec est isolée des autres 
populations (critère C-D). Trois tortues sont 
reconnues en difbcuhé par le CSEMDC qui 
leur a attribué un statut. Ce sont la Tortue 
ponctuée (CIemmys guttatu), la~Tartue- 
molle à épines (@dona s. spinifera) et la 
Torhre luth (&rmo&elys coriucea). 

Les reptiles fréquentent divers habitats 
aquatiques et terrestres, souvent en péri- 
phérie du fleuve et de ses principaux tribu- 
taires du sud du Québec. L’importance des 
milieux humides, marais, marécages et cours 
d’eau est primordiale pour ces espèces. 
L’assèchement des terres humides, le réamé- 
nagement des rives, l’utilisation récréative 
des plages (sites de nidification) et la polhr- 
tion des eaux contribuent à la raréfaction de 
ces espèces. La collecte de spécimens, la 
persécution humaine à l’égard des serpents 
et les accidents romiem peuvent à l’occasion 
ajouter à leur situation préoccupante. 

Les données disponibles de fréquence 
et d’abondance sur cette classe de vertébrés 
sont peu nombreuses et proviennent de 
quelques travaux scienti6ques et des observa 
tions colhgées dans Y.Atlas des amphibiens 
et reptiles du Québec~. Peu d’information 
sur les exigences de ces espèces en matière 
d’habitats privilégiés (de reproduction ou 
d’hibernation) ne sont disponibles. 



figure 5 
Groupes de reptiles de la faune vertébrée du Ouébec et leur imporiance 

dans la liste des espèces de la faune vertgbrée susceptibles d’être désignées 
menattes ou vulnérables 

Total au INébec liste 
(16 espèces) (9 espèces) 

I 

Squamates: couleuvres 
Teshdines: chélydce, tortues 



Stenwtborus odoratus 
(Kinosternùiés) 
Tortue musquée 
Common Musk ‘Wle 

Clemmysguttata 
(Emydidés) 

Tortue ponctuée 
Spotted larde 

Ja Terme musquée est rare et sa réparti- 
I 

Cette espèce est iusqu’à présent très rare 
tion comme est périphérique et restreinte. Le 
premier spécimen de I’espèce n’a été découvert 
que récemment a” Québec, en 1989, dans l’émis- 
saire dc la haie McIamin, à Gatineatt. Rtt 1990, 
6 autres individus étaient observés au sud-ouest 
de Bristol-les-Mines, en bordure de ia rivière des 
Outaouais. L’émissaire de hr baie McLaurin est 
dote d’un courant presque nul et d’un fond 
vaseux dc sorte qu’on y trouve un complexe de 
terres humides composées principalement d’her- 
biers aquatiques et de marais peu profonds à 
feuilles éme~entes et larges. 

Ailleurs au Canada,. 
elle ne se retrouve que dam 
le sud de l’Ontario, géné- 
ralement dans l’eau peu 
profonde et claire de lacs, 
d’étmgs et de rivières. Elle 
peut être obsqée à I’occa- 
sion grimpée sur des troncs 
inclinés surplombant le 
bord de l’eau. 

Cette torttte, petite et 
plutôt farouche, est prhtci- 
palement aquatique. On la 
voit rarement hors de Lu, 

sauf pendant la saison où elle couve ses oeufs et 
lors de promenades occasionnelles par temps 
phtvieux. II lui arriverait de ne pas creuser de 
nids mais plutôt de pondre sous des bûches ou 
dans l’abri d’un rat musqué (Onuktra zibetbi- 
MIS). Actuellement, il y a peu d’information 
disponible sur cette nouvelle espèce québécoise, 
tant en ce qui concerne son aire de répartition 
que son abondance et la tendgtce de sa popula- 
tion. 

au Québec. Sa répartition &t isolée et elle n’a été 
répertoriée que deux fois, à l’est de la rivière 
Richeiieu: à Nicolet, en 1874, et au sud de 
Sherbrooke, en 1972. II est toutefois possible 
que des populations isolées puissent être trou- 
vées dans certaines terres noires et régions ma& 
cageuses au sud de Montréal. 

La Tortue ponctuée habite les marécages 
ouverts, les terres boueuses, les petits lacs et les 
étangs. Rlle est aussi à I’aise sur terre que dans 
I’eau et peut sttrtottt être aperçue au prbttixnps, 
avant le développement de la végétation, car elle 
a tendance à se cacher dès 
qu’on l’approche. ~a perte 
de son. habitat naturel à la 
suite de I’assèchement des 
étangs et des marécages, la 
cokcte comme animal fam- 
ilier ainsi que la pollution 
constituent les principales 
causes de sa raréfaction. 
Parce que les autres popu-- 
lations, retrouvées dans 
65 localités du sud de 
l’Ontario, sont en déclin, 
cette espèce est reconnue 
wlnérable par le CSEMM: depuis 1991. 
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Gkwzmys inscupta 
(Émydidés) 
Tortue des bois 
Wood ‘&rtle 

Emydoidea bhndingi 
(Émydidés) 

Tortue mouchetée 
Blanding’s lItrUe 

Dans tout le Québec. la répartition de la 
I 

Surtout aquatique, la tortue mouchetée 
Tortue des bois est i&g&e et &ble associée 
aux rivières sinueuses aux fonds sablonneux et 
pierreux. Celle-ci passe l’été dans les champs, 
les bois clairs, les tourbières et les étangs à 
proximité de sa rivière. Au Québec, élle a été 
répxtorlée tir 28 sites (14 comtés) entre 1874 
et 1974 et sur 56 sites (12 nouveaux et 4 anciens 
comtés), de 1988 à 1991. Elle est rencontrée: 
dans I’Ontaouats, dans les basses-terres do Saint- 
Laurent, au sud-est du Québec et dans les 
Laurentides. Toutefois, pour la plupart de ces 
mentions, il s’agit du signalement d’un spécimen 

solitaire. Les principales 
populations ctinnues vivent 
en petit nombre et dans un 
habitat restreint. Elles 
habitent la rivière Kazaba- 
zoa (depuis 1946) et les 
rivières Yamaska Sud et 
Shawinigan au sud du lac 
Wapizagonke (depoisl974); 
en 1990, leurs effectifs 
respectifs ont été estimés 
à environ 200, 120 et 50 
torhles. 

Actuellement, la po- 
pulation de la rivière Kazabazua eSt stable. Celle 
de la rivière Yamaska Sud semble en déclin va 
l’absence, ou presque, de jeunes; elle pourrait 
être affectée par les pesticides car elle est loca- 
lisée en zone d’agriculture intensive. Poiu sa 
part, la petite population de la rivière Shawinigan 
dépend de son habitat très restreiot et discontinu. 
Les principaux facteurs limitati sont la préda- 
tion, l’accroissement de l’activité humaine, la 
dégradation et la destruction de son habitat aiosi 
pue la colleete à des 6ns de collection, d’alimen- 
tation, de commerce d’animaux domestiques et 
de matériel biologique. 

fréquente les n&cag&, ies étangs, les lacs peu 
profonds et les terrains inondés. E!le prétère les 
eaux cIa& ao fond mou, plutôt sablonneux, et 
est généralement retrouvée là où la végétation 
aquatique abonde. Elle est ticile à apercevoir 
quand elle se trouve parmi d’autres espèces telle 
que la Tortue peinte (Chryemys picta). C’est 
une espèce rare au Québec. Sa répartition est 
restreinte principalement au secteur du Parc de 
lU&tineau et aox secteurs avoisinants. Depuis 
1925,16 mentions ont été rapportées, provenant 
des comtés de Pontiac (5), de la Catiaeau (S), 
de l’île-de-Montréal (2) et 
de Huntingdon (l), dont 
trois données datent de 
1988-1991. 

Les spécimens re- 
trowés en mllleu urbain et 
périurbain, sur l’île de 
Montréal, sont possiblement 
des tortues échappées ou 
relâchées, provenant d’une 
animalerie. Cette tortue 
connaît surtout des pro- 
blèmes de reproduction et 
d’habitat. La prédation, 
exercée- sur les oeufs et les jeunes (de 1 à 9 ans), 
joue un rôle important dans le contrôle de cette 
espèce longévive qui atteiat sa ~matarité sexuelle 
entre 13 et 16 ans. L%ssèchemeat des étangs et 
des marais à des fins industrielles, a@coles ou 
domiciliaires, la construction de routes et les 
accidents routiers lors de ses migrations hors de 
I’ean qui lui sont néfastes. 
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Graptemys geograpbicu 
(Étnydidés) 
Tortue géographique 
Common Map Tortle 

Apahe spin$ya y;%&; 
rton c s 

Tortue-molle à épines 
Eastem Spiny Softshell 

la Tortue géographique occupe, à sa lhnite Cette espèce est rare dans l’ensemble du 
septentrionale de répartition, le sud de l’Ontario 
et le sud-ouest du Québec où elle est asstiée au 
bassin des Grands Lacs et du lleuve Saint-Laurent. 
Elle a été recensée ~dans huit comtés du Québec 
et est présente le long de la rivière des Outaouais 
et de la rivière Richelieu. Jusqu’en 1987, il n’y 
avait que 19 observations provenant de 7 comtés 
tandis que, de 1988 à 1991, 12 mentions ont été 
signalées dans 4 comtés. Ses effectifs reposent 
sur deux principales populations: celle du lac 
des Deux Montagnes et celle de la rivière des 
Outaouals, dans le comté de Pont&, localisée en 

1990. Cespèce n’est que 
rarement observée dans les 
autres localités queôécoises. 

Cette tortue préfère 
les vastes étendues d’eau, 
comme les lacs e!t les ri- 
vières, où l’on retrouve de 
nombreux sites d’exposition 
au soleil, beaucoup de végé- 
tation aquatique et un fond 
mou. Elle est presque 
exclusivement aquatique; 
seules les femelles se ren- 
dant sur la terre ferme pour 

y pondre. Néanmoins, ces tortues peuvent 
s’exposer au soleil en groupe, Mois en s’empi- 
lant les unes par-dessus les autres, prêtes à 
plonger à la moindre alerte. Le contrôle du 
nlveao de l’eau, I’~artifitiaiisation~ des rives et la 
pollution des son habitat menacent cette espèce. 
On a craint pour la populaoon de l’est du lac des 
Deux Montagnes qui, depuis plus de 12 ans, 
a menti un déficit dans le recrutement naturel. 
A cet endroit, des tortues ékvées en captivité ont 
été relâchées en 1990 afin d’aider au maintien de 
la population. 

Canada. Au Québec, sa répartition se limite à la 
rivière des Outaouais, au fleuve Saint-Laurent 
jusqu’au lac Saint-Pierre, à la rivière Richelieu, 
au lac Champlain et au nord du lacé Mem- 
phrémagog, EUe a été observée à une vingtaine 
de reprises et dans huit comtés, mais seulement à 
deux occasions depuis 1988. Trois secteurs 
pourraient chacun Soutenir une petite popula- 
tion, à savoir: la baie Missiquoi au lac Champlain 
(6 mentions de 1844 à 1990); les eaux entourant 
l’île Perret et l’extrémité ouest de l’île de 
Montréal (6 mentions de 1962 à 1987); et la 
rivière des Omaouais, entre 
Fort-William et Fort- 
Coulonge (4 mentions de 
1970 à 1986). Cependant, 
aucun site de nidification 
n’a encore été trouvé. 

Strictement aquati- 
que, cette tome est diI6cile 
à voir à cause de sa cara- 
pace recouvene de sable ou 
de vase ou parce qu’elle se 
repose en eau peu profonde 
en ne laissant xntii que sa 
tête. Elle peut occuper une 
grande variété d’habitats tels que les rivières, les 
ruisseaux, les lacs, les étangs près des rivières, 
les baies marécageuses et celles peu profondes, 
sablonneuses et vaseuses du fleuve Saint-Laurent. 
Le choix de ses habitats serait relié à l’abondance 
de sa nourriture, notamment des écrevisses. ~a 
pollution chimique, la réduction des ressources 
alimentaires, la prédation des nids et la perte 
d’habitats à la suite de I’utilisation réckative des 
berges ou de leur -artificialisation~ affectent 
cette espèce considérée menacée par le CSEMDC 
depuis 1991. 

I SS 



Democbe~s coriacea Nemdia sipedon sipedon 
(Demoche&iés) (colubridés) 
Tortue luth Couleuvft~d’eau 
Leatherback Rutle Northem Water Snake 

I 
Cette grosse tortue marine, pouvant peser Au Québec, cette couleuvre aquatique et 

jusqu’à 680 kg, fréquente nos côtes dans le golfe 
du Saint-Laurent. Cosmopolite, elle vit dans 
toutes les mers chaudes du globe et effectoe de 
grandes migrations saisonnières dans les eaux 
froides, plus nordiques, avant de retourner dans 
ses aires de reproduction. La population cana- 
dienne de l’Atlantique nord est observée 
régulièrement de juin à octobre, au large de la 
côte atlantique, à l’est de Terre-Neuve et parfois 
jusqu’au Labrador. Elle nidifierait dans le sud, à 
partir de la Caroline du Sud et surtout en Guyane. 
Cette tortue est capable de plonger à de 

très grandes profondeurs 
(moyenne de 61,6 m et 
jusqu’à plus de 1000 m). 
Elle smvit en eaux froides 
grâce à sa capacité d’emma- 
gasiner la chaleur produite 
par I’activité musculaire, fa- 
vorisée par sa grande masse 
corporelle. Les tortues sont 
probablement entraînées. 
vers le nord par les cou- 
rants océaniques mais aussi 
attirées par les concentra- 
tions de méduses qui com- 
posent l’essentiel de leur ré- 

Au Québec, les observations rapportées 
(1981 à 1987) sont peu fréquentes et il s’agit 
dans ce cas de prises ~accidentelles dans 
l’équipement, des pêcheurs. Elle est mentionnée 
aux îles-de-la-Madeleine et sur la Basse-Côte- 
Nord, près de Kégashka, à l’est de Natashquan, 
ainsi qu’au large de Blanc-Sablon. Dans les eaux 
du golfe do Saint-Laurent, la Tortue luth subit 
l’emmêlement dans les filets de pêche, ce qui 
cause souvent sa mort, et elle est victime de la 
pollution par les débris de plastique qu’elle con- 
fond avec des méduses. Dans certains pays, les 
gens la chassent pour I’huile qu’elle contient et 
prélèvent ses oeufs dans les nids. Au Canada, la 
population de 1’Atkmtique est reconnue en dan- 
ger de disparition par le CSEMDC depuis 1981. 

excellente nageuse se rencontre au sud, sur le 
bord des rivières, des mtsseaox, des étangs et des 
lacs. On peut la trouver le long des rives 
rocheuses, tantôt étendue sur des pierres, parfois 
abritée en dessous, ou encore sur un boisson ou 
sur une branche près de l’eau. Au Québec, on la 
mentionne dans la vallée de la Gatineau, dans les 
basses terres du Saint-L&ent et dans les Lau- 
rentides. Elle semble assez commune dans 
quelques comtés do sud-ouet, tels que ceux de 
Pontiac, Gatineau et Labelle, mais n’est présente 
qu’à quelques endroits autour du lac des Deux- 
Montagnes. Elle aurait dis- 
paru, ou presque, d’anciens 
sites de l’Ouest de Montréal. 
De 1901 à 1987, il y a eu 93 
observations~provenant de 
10 comtés, mats Seulement 
12 relevés dans 3 anciens 
comtés de 1988 à 1991. 

Cette espèce serait 
sensible aux résidus toxi- 
ques de pesticides, à la con- 
tamination par les métaux 
lourds ainsi qu’à la perte 
d’habitat due au développe- 
ment industriel et résidentiel Elle hiberne sur la 
terre ferme, où son domaine vital est habituelle- 
ment restreint, dans des anciens terriers, des 
atm de pierres, des talus de remplissage ou des 
fissures; ces abris sont utilisés pendant plusieurs 
années. Ce serpent non venimeux serait pourtant 
persécuté. Aucune étude n’est disponible a611 
d’éxdoer l’état de sa situation, particulièremént 
la tendance de sa population. 



Sforenh akkayi 
(Colubrùiés) 
Couleuvre brune 
Brown Snake 

la couleuvre brune est rare au Québec; on 
I 

la retrouve swtout dans la région de Montréal. 
Sa répartition y est périphérique, restreinte et dis- 
continue. De 1927 jusqu’à aujourd’hui, cette 
espèce a été recensée 49 fois dans 7 comtés, dont 
24 mentions datant des 4 dernières années pro% 
ennent, entre autres, de 4 nouveau comtés. 

La Couleuvre brune habite les clairières, 
les prés, les champs en friche, les fermm aban- 
données et autres terrains buissonneux où ii y a 
abondance de planches, de bûches, de pierres 
plates ou autres abris. Son domaine vital est 
extrêmement petit, se limitant à un amas de pier- 

res, de bois, à une section 
de clôture en pierre ou de 
mur. Elle hiberne en 
groupe, parfois même avec 
d’autres espèces, dans Desh 
dépressions naturelles, dans 
des terriers abandonnés ou 
dans des talus de constroc- 
tien. Ces refuges commu- 
nautaires peuvent être 
réutilisés plusieurs hivers 
successifs. Aujourd’hui, 
beaucoup de ses anciens 
habitats sur l’île Perrot et 

sur l’île de Montréal ont disparu. La collecte 
ainsi que les modilications de son habitat s’avè- 
rent préjudiciables à lkspèce. 



a a - 
4.4 Classe des oiseaux ’ 

Les oiseaux représentent la classe de 
vtktébrés la plus importante de la faune du 
Québec avec 326 espèces. Parmi celles-ci, 
22 espèces font partie de la liste des espèces 
de la faune vertébrée susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérables (Tableau 
2 et figure 6). Même si l’ensemble des 
oiseaux de ~la liste est constitué d’espèces 
dont les situations sont fort différentes, il 
ressort que 20 de ces espèces (91%) sont 
considérées rares (critère C-2). Huit d’entre 
elles sont en situation périphérique (critère 
Clp) et 4 d’entre elles possèdent une répar- 
tition nord-américaine ou mondiale res- 
treinte (critère C-lg); 10 espèces ont reçu mi 
statut d’espèce en difkulté par le CSFZMDC 
(critère C-4), dont 5 espèces en sjtuation vul- 
nérable, une espèce menacée et 4 espèces 
classées en danger de disparition. 

Dix-neuf espèces de la liste (86%) 
fréquentent le corridor du Saint-Laurent. 
Près de la moitié des oiseaux de la liste, dont 
entre autres, les stemes et les grèbes sont 
associés aux milieux humides, autant marins 
que d’eau douté et d’estuaires; Certains 
autres comme la Paruline azurée ou le Pic à 
tête rouge sont à la limite nord de leur distri- 
bution. La situation est également préoccu- 

pante pour plusieurs oiseaux de proie. Pour 
plusieurs des 22 espèces, divers autres fac- 
teurs ont pu contribuer au déclin des popula- 
tions, notamment les détériorations majeures 
de leurs habitats. 

~L’établissement de la liste et l’informa- 
tion présentée reposent notamment sur trois 
principales banques de données. Ce sont: le 
fichier de nidification des oiseaux du Québec 
(FNOQ), relevant du Musée canadien de la 
nature; la hase de données de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec; le fichier 
Études des populations d’oiseaux du Québec 
(ÉPOQ) géré par l’Association Québécoise 
des groupes d’omithologks (AQGO). On été 
exclues les espèces considérées comme visi- 
teuses exceptionnelles ou inusitées (tableau 
1) et les quatre espèces disparues du terri- 
toire québécois (seuion X1.5). 

Pour toutes les espèces d’oiseaux 
présentées, on prendra note que la carte de 
répartition nord-américaine illustrée cor- 
respond à l’aire de nidification de l’espèce. 



Fi flure 6 
Groupes d’oiseaux de la faune vertébrée du Ouébec et leur importance 

dans la liste des espèces de la faune vertébrée susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables 

Total au @ébec liste 
(326 espèces) (22 espéces) 

Sauvagine 36 
(11.0%) 

Passereaux et autres oiseaux 
tyi$E;58 



Podiceps auntus 
(Podicipédidés) 
Grèbe cornu 
Homed Grebe 

Podiceps grikegena 
(Podic@édieës) 
Grèbe jougris 

Red-necked Grebe 

En tiriode de nidification. le Grèbe cornu 
I 

Le Grèbe iouaris niche depuis peu au 
es rare au Québec et sa répartition est restreinte 
et isolée des autres sites connus de l’ouest du 
Canada. Depuis 1982, sa oidifxation n’est rap- 
portée qu’aux îles-de-la-Madeleine, où Sa popu- 
lation reproductrice, confirmée depuis plus de 
100 ans, est présentement estimée entre 10 et 20 
couples. Dans la province, ce grèbe est heau- 
coup plus commun lors de périodes de migm- 
tien automnales où les populations occidentales 
de ce grèbe fréquentent le Saint-Laurent. La 
sous-espèce nord-américaine hiverne en eau 
salée sur les côtes de l’Atlantique jusqu’à la limite 

sud des États-Unis, et en 
très petit nombre dans les 
terres intérieures jusqu’aux 
Graods Lacs. En période de 
nidification, l’espèce est 
observée dans les maré- 
cages, les marais, les baies 
abritées, les lacs, là où se 
retrouve une végétation 
émergeate. 

Au Québec, les don- 
nées disponibles sont insuf- 
fisantes pour évaluer les 
tendances~ de ses effectifs. 

Les exigences écologiques du Grèbe cornu de 
même que la tendance de sa population sont à 
préciser. 

Québec. Sa nid&& n’est connue qoe depuis 
à peine 10 ans dans le sud-ouest de la province, 
particulièrement au marais Pelletier, au 
Témiscamingue. Sa répartition est périphérique 
et restreinte. Cet oiseau est considéré commet un 
nicheur rare et il tirait souhaitable de valider 
l’importance de la population reproductive. 

La sous-espèce nord-américaine hiverne 
principalement le long des côtes en eau salée, sur 
la côte atlantique, de Terre-Neuve jusqu’au centre 
de la Floride, mais de façon inusitée au Québec. 
Sa nidification est observée soit en couples isolés, 
soit en colonies, dans les 
lacs, les étangs et~ les ri- 
vières au cours lent. À I’au- 
tomne, elle est parfois assez 
commune, notamment au 
Bas-Saint-Laurent et en 
Caspésie. 



Ixobtychs exil3 
(hëldés) 
Petit Butor 
lxast Bittem 

Histnonicus histrionicm 
(Anutidés) 

Caoard arlequin 
Harleqti Duck 

~a oooulation canadienne de cet échassier . La nidification du Canard arlequin a été 
est évaluée à un peu plus de 1 000 couples et est 
concentrée principalement. dans le sud de 
l’Ontario. Elfe totaliserait moins de 40 couples 
au Québec. Le Petit Butor aurait toujours niché 
très localement au Québec. Ia grande~majorité 
des mentions proviennent des régions situées le 
long de la fière des Outaouais, du fleuve Saint- 
Laurent en amont de Québec, et le long de la fi- 
vière Saint-François en Estrte. L’espèce niche 
habituellement dans les marais d’eau douce, dans 
des zones à végétation émergente dense, surtout 
dans les marais de quenouiUes; elle utthse égale- 

confirmée au Québec dans certains secteurs du 
Nouveau-Québec, à L’est de la baie d’Hudson et le 
long de la baie d’Ungava; plus au sud-est, en 
Gaspésie et sur la Basse-Côte-Nord. Une part 
importante de la population de l’est de l’An6 
tique du Nord niche au Québec. Cette espèce 
hiverne sur la côte atlantique, entre le Massa- 
chusetts et le Maryland, et dans le golfe du Saint- 
Laurent. En période de nidification, ce petit 
canard de mer habite les rivières et les cours 
d’eau à courant rapide, tandis que le reste de 
l’année on le retrouve le long des côtes 
rocheuses et des iles. 

c 

-ment les marais où l’on re- 
trouve quelques buissons 
épars. 

Ce héron minuscule 
est reconnu vulnérable par 
le CSEMDC depuis. 1988. 
Dans l’ensemble de son ter- 
ritoire, la perte de son babi- 
tat de nidihcation due à la 
destruction des milieux 
humides, les activités de 
récréation aquatique et 
I’accumnlation de produits 
toxiques seraient respon- 
sables de sa raréfaction. 

Depuis 1990, la po- 
pulatiop de l’est du Canada 
est classée en danger de 
disparition par le CSFMDC à 
cause de ses e&ctifs réduits 
et d’une période de déclin 
contbm. Les facteurs clima- 
tiques défavorables affec- 
teraient cette espèce. Elle 
serait également sensible 
aux polluants toxiques et 
aux déversements depé- 
trole. 

,I 62 



Iu&eetus léucmpbdu5 
(Accipitrids) 
Py$qg à tête blanche 

Accipitw coopen’i 
(Accipitridés) 

ÉpenierdeCooper 
Cooper’s Hawk 

Le margne à tête blanche niche à oroxi- 
I 

L’ÉueMer de Coooer fréouente les forêts 
mité de g&ds$ans d’eau, sur des îles et k long 
des côtes, où il se nourrit de poissons rejetés sur 
les rives. Il construit habituellement son nid dam 
des arbres de grande taille (> 20 m). De 1976 à 
1990, les secteurs confirmés de nidification se 
limitaient à une dizaine, ,dont l’île d’~nticosti 
constitue un site majeur de concentration. La 
majorité migre vers le sud et sur la côte atlan- 
tique, mais un certain nombre d’individus rési- 
dent au Québec. 

De 1930 à 1970, cet oiseau a subi un 
déclin important dans l’est du continent à la suite 

des effets des pesticides 
orgmochlorés (DDT). AU 
Québec, où il est un nicheur 
rare, sa population est fai- 
ble.~ La perte d’habitat en 
bordure des plans d’eau, les 
pesticides, le dérangement 
humain, lhhattage et la cap 
tare accidentelle par le 
piégeage limitent le déve- 
loppement de ses popula- 
tions. Toutefois, on observe 
de plus en plus d’individus 
sur l’ensemble du territoire 

queoécois, ce qui laisse croire à une aogmenta- 
tion de ses &ecttfs. 

mixtes et décidues matares, pakois en bordure 
du milieu agricole, et il s’alimente fréquemment 
dans les parcs urbains où il se nourrit d’oiseaux. 
ll niche très localement dans le sud du Québec 
où sa population compterait moins de 60 cou- 
ples. Entre 1984 et 1987, il n’a été rapporté que 
28 fois dans la province, dont seulement quatre 
mentions de nidification probable dans les 
régions de Montréal, de l’Outaouais, de Québec 
et de la Beauce. Toutefois, comme cet oiseau dis- 
simule bien son nid dans de grands arbres, il est 
probable que sa population est plus abondante 
que celle recensée. De 
plus, il s’agit d’une espèce 
difficile à observer et qui 
peut être confondue avec 
I’Épenier brun (Acci/Mer 
A-f-). 

En Amérique du 
Nord, l’abattage et l’utilisa- 
tion de pesticides orga- 
nochlorés tels que le DDT 
ont principalement eatraîné 
un déclin marqué des ses 
effectifs, jusque dans les 
années 1970. Cette espèce 
est génkalement rare et considérée vulnérable 
par le CSEMDC depuis 1983. Compte tenu de 
l’empiétement sur son habitat, des dérangements 
pai les activités humaines, de la ptkiation et de 
la compétition, ce rapace de taille moyenne 
demeure rare au Québec. 



Buteo limatus 
(Accipitridés) 
Buse à épaulettes 
Red-shouldered Hawk 

Aquiia clnysaeios 
(Acctpiiridés) 

Aigle royal 
Golden Eagle 

Au Québec, la nidification de la Buse à Cette espèce holarctique qui habite les ter- 
épaulettes est limitée aux régions boisées des 
basses terres du Saint-Laurent et des contreforts 
des Laurentides. Elle habite les boisés mixtes et 
les forêts marécageuses, fréquente les boisés et 
les bosquets près des espaces ouverts. Au 
Québec, elle a, entre-autres, été recensée en 
Outaouais, en Estrie et autour de Montréal. Entre 
1984 et 1987, sa présence a été notée à 
144 reprises, et on connaît aujourd’h@ près de 
60 sites de reproduction de cette espèce. 

Ce rapace est désigné vulnérable par le 
CSEMDC depuis 1983 en raison de ses faibles 

effectifs. fians l’ensemble 
de son aire, la perte d’hab- 
tat causée par le défriche- ‘A ment des forets et I’assèche- 
ment des milieux humides, 
les effets néfastes des conta- 
minant.5 ainsi que rabattage 
auraient provoqué son 
déclin vers la fin des années 
1970. Sa population sem- 
ble peu abondante mats sta- 
ble. 

rains montagneux et montueux est répariie très 
localement dans l’ensemble de son aire. Elle 
niche habituellement sur des corniches de fala- 
ses, parfois dans un~arbre, et elle recherche pour 
la chasse de ses proies deshabitats relativement 
ouverts. II s’agit d’un oiseau carnivore et 
nécrophage et,~ à l’occasion, charognard. Sa 
répartition au Québec n’est que partiellement 
connue. Depuis les années 1950, au moins 23 
nids actifs ont été découverts, principalement au 
Nouveau-Québec de même qu’en Gaspésie et sur 
la Côte-Nord; toutefois ce rapace est rarement 
observé au Québec pouvant 
être à l’occasion confondu 
avec, le pygargoe à tête 
blanche. 

Sa population est es- 
timée à 60 couples ni- 
cheurs. On le retrouve dans 
tous les secteurs connus 
historiquement, ce qui sug- 
gère que la population est 
stable. Néanmoins, cet 
oiseau serait soumis à 
divers facteurs adverses, 
dont l’abattage ou la cap- 
ture accidentelle par le piégeage; auquel son 
mode d’alimentation le rend particulièrement 
vulnérable. 

c 
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Fako perephu 
(Faiconidé) 
Faucon pèlerin 
Peregtine F&ort 

Cotwnicops nowboracensis 
(Ralkdés) 

Râle jaune 
Yellow Rail 

On retrouve deux sous-espèces de faucons ’ En pérIode de nidification, le Râle jaune 
pèlerins au Québec. E: p. tundrius, classée 
espèce vulnérable au Canada (CSEhlDC, 1992), 
nichant au nord de la limite des arbres et F. p. 
~anatum, classée espèce en danger de disparition 
(CSEMDC, 1978), s’étendant de la forêt boréale 
jusqu’au Mexique. Au Québec,. on le retrouve 
souvent le long des rives du tleove Saint-Iawent. 
Le Faucon pèlerin exige la présence d’une falaise 
pour l’installation de son nid. Certains nichent 
ayec suceès sur des immeubles, des ponts ainsi 
que dans des carrières. 

L’utilisation massive des pesticides orga- 
nochlorés serait le facteur 
principalement responsable 
du déclin de l’espèce. Un 
premier inventaire quin- 
quennal, instauré en Amé- 
rique du Nord en 1970, 
révéla que la sous-espèce 
anatum était pratiquement 
disparue de la vallée du 
Saint-Laureof tandis que les 
populations du nord mon- 
traient des signes de fai- 
blesse. Au Québec, un pro- 
gramme de repeuplement 

petmIt, de 1976 à 1990, la übémtion le long du 
Saint-Iaurent de 249 fauconneau élevés en cap- 
tlvité. En 1990, la population nicheuse du sud 
s’était accrue à au moins 1 I couples Richeors qt$ 
ont produit 17 jeunes, sur un total d’au moins 
43 couples nicheurs dans l’ensemble de la 
province. Les collisions avec le5 lignes à haute 
tension, les voitures ou les vitres d’éditkes, le 
dérangement par l’escalade, yusage du DDT dans 
mtains pays d’hivernement ainsi que l’abattage 
sont des facteurs limita& actoels. 

habite de-préférence les marais d’eau douce et 
d’eau saumâtre de grande étendue, où la végéta: 
lion est dense. Les marais à carex dense ou 
autres plantes basses sont les milieux qu’il affec- 
tionne plus particulièrement. II niche par 
endroits dans le sud du Québec en Gaspésie, à 
Sainte-Anne-de-la-Pocaoère, au Sagoenay et aussi 
au nord qu’à Fort-George dans la baie James. 11 a 
déjà été signalé en été aux Îles-de-la-Madeleine, 
dans le Bas-Saint-Laurent, dans le sud des 
Appalaches, dans les basses terres du Saint- 
Laurent et en Abitibi. ia presque totalité des 
meutions durant La pérIode 
migratoire provient des 
basses terres du Saint- 
Laurent. L’espèce hiverne 
aux États-Unis. 

Cet oiseau est parmi 
les plus rares et les plus 
méconnus au Québec en 
raison de son comporte- 
ment discret et furtif. De 
1961 &I986, sa présence 
ne fut rapportée que 69 
fois, et on seul Nd aurait été 
trouvé à ce jour. I’aIre de 
répartition au Qukbec représente une portion 
importante des la répartition mondiale de 
I’espèce. Celle-ci serait sensible à la perte des 
habitats humides et à leur assèchement par 
drabuge ou remblayage. 



Cbaradrius melodus 
(Cbarad~idés) 
Pluvier sifneur 
Piping Plover 

stenlacas~ 
(LandéS) 

Steme caspienne 
Caspian Tem 

Cet oiseau de rivaae ne niche que sur les 
I 

L’île à la Brome (Foa Island), sur la Basse- 
plages des Îles-de+-Madeleine. Il se reprodui- 
sait auparavant, de façon très locale, sur les 
grèves de la Basse-Côte-Nord (jusqu’en 1986) et 
dans la~baie des Chaleurs (en 1929 et 1968). 
Lors d’un inventaire mené en 1988, aucun 
Pluvier sitUeur ne fut trouvé entre Port-Cartier et 
Kégashka, ni dans la baie des Chaleurs. Il ne 
tofère’aucune pertorbation durant les semaines 
d’incubation des oeufs et durant les premiers 
jours des poussins. 

Au COUTS des dernières décennies, la popu- 
lation nord-américaine de cette esoèce a connu 

un tmptant lléclin Elle a 
été désignée menacée par le 
CSEMDC en 1978, puis en 
danger de disparition en 
1985. La hausse des acti: 
vités de récréation sur les 
sites favorables à la nkiiBca- 
tien, la circulation sur les 
plages, la prédation, le dé- 
veloppement domiciliaire 
côtier ainsi que des facteurs 
naturels tels que les hautes 
marées et les tempêtes 
seraient responsables de 

son déclin. Des recherches ont cours depuis 
près de 15 ans et des programmes de rétablisse- 
ment ont été instaurés au Canada et aux États- 
Unis. Aux îles-de-la-Madeltine, où la poptdation 
comptait au moins 50 couples en 1969-1971, on 
enrecensatl37en1987et~en1992. 

CôtezNord, supporte 1; s&e colonie de Steme 
caspienne ao Queôec. Dans la même région, un 
couple nicheur a été rapporté en 1976, sur les 
îles Calibois, et l’espèce aurait niché aux Iles-de- 
la-Madeleine en 1972. Des mentions de 
présence estivale ont été signalées à Cbandler et 
dans le Bas-Saint-Laurent, mais il n’existe aucun 
indice de nidiication. En Amérique du Nord, 
cette espèce migratrice niche en colonies très 
dispersées en compagnie d’autres sternes et de 
goélands, généralement sur de petites îles situées 
sur de grands lacs, des rivières et le long des 
côtes. 

En 1884, on recensait 
quelque 200 couples ni- 
chers sur I?le à la Brame, 
60 à 90 sternes de 1925 à 
1945, et 15 en 1988. Cette 
situatton serait attribuable à 
la récolte des oeufs (déclin 
initial), à la rareté des aites 
favorables à sa nidification 
et à aon allmen~0n. Lb- 
pète a été reconnue vol- 
nérable par le CSBhIDC en 
1978. 



Sterna dougallii 
(Luri&) 
Sterne de Dougall 
Roseate Tem 

Strtx mbuha 
(stngidés) 

Chouette cendrée 
Grea Grey owl 

La Stetie de Douaall se reoroduit seule- 
I 

ment aux ̂Ues-de-la-Madkne. Bik que la nidi- 
fication n’y fut confirmée que récemment, des 
mentions laissent supposer que l’espèce y niche 
annuellement depuis 1972, mais en petit nombre 
(< 5 couples)~. Selon les dénombrements 
récents, sa population varie d’on à deux couples. 
Cet oiseau marin niche habituellement.en 
colonies, sur .des îles côtières et sur les grèves 
avec d’autres espèces de sternes et il ne 
représente toujours qu’on faible pourcentage de 
la colonie. 

Depuis les années 1930, les effectifs nord- 
américain de cette sterne 
ont été réduits de 70%. Ils 
chutèrent particulièrement 
entre 1941 et 1952 et entre 
1972 et 1978. Ce n’est qoe 
depuis le début des années 
1980 que la situation sor la 
côte atlantique semble 
s’être améliorée on stabil- 
isée. L’espèce est désignée 
menacée par le CSEMDC 
depuis 1986. L’exploitation, 
dont la récolte des oeufs, 
des adultes et l’abattage sur 

les aires d’hivernage en Guyane, la prédation et la 
compétition pour l’habitat liées à l’expansion de 
certains goékmds de même que la pollution des 
eaux nuiraient à I’espèce. 

La Chouette cendrée est considérée 
nicheuse, notamment en Ahitibi-Témiscamingoe. 
La nidification de cette chouette fut confirmée 
pour la première fois en 1988, près d’Amos, 
alors qu’en 1985 on la mentionnait à l’est, près 
de Chibougamao. De plus, elle a été signalée à 
Fort-Mackenzie, à la rivière Vaoquelin, juste ao 
nord do lac Saint-Jean, et dans le parc de la 
Gatineau. L’espèce niche localement dans les 
forêts boréales (taïga) et réside dans toute son 
aire de oiditlcation en hiver. Cet oiseau s’installe 
dans une région où l’abondance de campagnols’ 
est élevée et se déplace lors des périodes de 
rareté de ses proies. 

La Chouette cendrée 
est considérée rare et est 
désignée vulnérable depuis 
1979 par le CSEMDC. À 
cause de ses moeurs dis- 
crètes, les données fiables 
sont relativement peu nom- 
breuses. I’exploitation en 
forêts boréales, I’exploita- 
tion minière, l’abattage et 
les captures accidentelles 
par le piégeage lui sont 
défavorables. Cependant, 
comme les autres hiboux et chouettes, elle meurt 
souvent d’inanition lorsque la présence .de ses 
proies oo leur disponibilité (verglas) se fait rare. 
Certains tiers, la mort par inanition est la cause 
première de la baisse de ses effectifs. 

I El 



Mekznetpes erytbrocepbalus 
(Picidés) 
Pic à tête rouge 
Red-headed Woodpecker 

cistotbomsplate?lsis 
(Troglmfytidés) 

Troglodyte à bec court 
Sedge Wren 

Le Pic à tête rouge niche de façon très 
I 

Le Troglodyte à bec court n’est pas facile à 
restreinte dans les basses terres du Saint-Laurent 
et dans le sud des Appalaches. Depuis 1980, ce 
pic a niché dans une douzaine de sites environ 
dans le sud du Québec, alors qu’il a été r-apporté 
sur 23 sites durant les quelque 25 dernières 
années. L’espèce fréquente les forêts décidues 
clairsemées, les brtîlis, les parcs urbains, le bord 
des rivières et Desh routes où se trouvent de gros 
arbres dispersés ainsi que dans les milieux 
mmkageux. Le nid est une cavité creus& dans 
un arbre mort ou dans une souche, dans on pieu 
de clôture ou on poteau. II s’agit d’une espèce 

facile à déceler. 
Ce pic n’a jamais été 

abondant au Québec et se 
retrouve à la limite nord de 
son aire de répartition, mais 
la population actuelle, es- 
tim6e à moins de 15 coo- 
ples nicheurs, est probable- 
ment moindre qu’autre- 
fois. La compétition avec 
1’Étourneao sansonnet 
(Sturnus vulgaris) pour 
l’obtention des cavités de 
nidification, les collisions 

routières ainsi que la perte d’habitats due à la 
coupe des arbres morts et à l’agriculture inten- 
sive seraient responsables de sa.raréfaction. 

localiser et n’utilise pas toujours les &mes Sites~ 
de nidification au cours des ans. Ce passereau se 
reproduit localement dans les basses terres du 
Saint-Laurent, daos les secteurs de I’Outaouais, 
de la périphérie de M&réal, au lac Saint-Pierre 
et en Estrie. Les effectifs varient considérable- 
ment d’une année à l’autre, ce gui rend difficile 
l’estimation de son abondance au Québec. II 
habite les prés humides à végétation importante 
où se retrouvent des boissons dispersés, les 
marais, les champs humides et les tourbières. 
L’espèce niche en colonies souvent instables. 
C’est an migrateur tardif et 
de comportement discret. 

Au Québec, entre 
1984 et 1989, sa nidifica- 
tion n’a &é coafirmée qu’à 
deux endroits. À l’échelle 
de l’Amériqué du Nord, une 
baisse des effectifs a eté~ 
notée entre 1965 et 1979 
pour la région des Grands 
Lacs et pour les états du 
nord-est. La perte d’hahi- 
tats reliée aux pratiques 
agricoles intensives et à 
l’urbanisation pourrait.être le facteur limitatif 
principal. 



Lunius ludovicianl4s 
(hziidés) 
Pie-grièche migratrice 
Loggerhead Sbrike 

Lkndroica cendea 
(Emberizidés) 

Paruline azurée 
Cemlean Warbler 

Au début do s@cle, la Pie-grièche migra- 
I 

ttice était considérée comme on oiseau nicheor 
commun dans le sud-ouest du Québec. Ce 
passereau aux moeurs de rapace habite les 
milieux très ouverts et ne s’est établi dans le 
nord-est des États-Unis et à l’est du Canada qu’au 
cours du x” siècle, profitant do développement 
rapide de l’agriculture qui créait des habitats 
propi& à l’espèce. Depuis quelques décennies, 
le nombre d’oiseaux a considérablement chuté 
dans le nord-est de son aire de nkii&tion. Au 
Canada, la sous-espèce de l’est, qui habite le sud- 
est du Manitoba, le sud de I’Ontzuio et le Québec. 

test considérée en danger de 
disparition par le CSEMDC 
depuis 1991. 

Au Québec, de 1980 à 
1991,15 cas de oid&zation 
ont été rapportés dans 
14 localités dll&etdes, et la 
pie-grièche n’a jamais été 
trouvée nicheuse à plus de 
deux sites d8Térents ammel- 
lement. À la suite de I’in- 
ventaire effectué en 1990 
sur 13 000 km’ dans toute 
son aire historique, un seul ,. 

couple a été recensé (deux en 1991). la popola- 
tton nicheuse est estimée à moins de 12 couples. 
Le taux de mortalité des jeunes au cours de la 
première année- serait importaot. Parmi les fac- 
teurs limitatifs invoqués, la compétition avec 
d’autre5 oiseaux résidant dam ses aires d’hiver- 
nage pourrait être une des causes du dé&, de 
m&ne que l’elllniaation des clôtures et des ban- 
des arbustives en milieu agricole. 

Au Québec, la Paruline azurée niche 
uniquement dans le sud des basses terres du 
Saint-laureot et est principalement confinée à la 
grande région montréaiaise. Sa nidification n’est 
connue que depuis 1950, et cette espèce plutôt 
discrète est considérée comme un oicheur migra 
teur rare dont 16 effectifs peuvent compter entre 
5 et 20 couples. De 1984 à 1989, sa oidilication 
a été coahrmée à Rockbum et dans la région do 
lac la Blanche (comté de Papioeao), tandis que 
sa présence fut observée à Philtpsburg et au mont 
saint-Bmao. Auparavaat, sa oid&-atton avait été 
rapportée dans les collines montérégiennes; on a 
également déjà observé 
l’espèce au nord de sa ione 
de oidiBcatton dans le parc 
delaCatioeau; cettepan- 
line utilise principalement 
la strate supérieure des 
forêts décidues matures à 
titre d’habitat préféré.~ 

Depuis un siècle, 
l’aire de nidification de cet 
oiseau s’est graduellement 
étendue dans le nord-est 
des États-Unis jusqu’au 
Québec. la rareté des sites 
de nidification et la distribution restreinte de 
cette espèce laissent supposer que sa situation 
pourrait être précaire, d’autant plus que son 
habitat préféré est aujourd’hui de plus en plus 
GUE!. 

I 
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Pipilo erytbropbtbulmus 
(Emberizidés) 
Tohi à flancs roux 
Rufous-sided Towhee 

Amnwdramus savannancm 
(Emberiddés) 

Bruant sauterelle 
Crasshopper Sparrow 

Ce passeman de forte taille, facile à recon- 
I 

Cet oiseau habite les champs abandonnés, 
naître, a une répartition restreinte dans le sud do 
Québec. Antérieurement, sa nidification a été 
rapportée à Ormstown, Lucerne, Rigaud, Saint- 
BN~O et au mont Shefford. Sa présence inusitée 
a été notée à Québec, à l’île aux Basques et sur le 
cours inférieur de la rivière Moisie. De 19s4 à 
1989, sa nidilkation n’a été confirmée que sur 
trois sites: au sud-est de la rivière des Outaouais, 
dans le secteur du lac Saint-Pierre et sur la rive 
sud, à l’est de Montmagay. Le Tobi à flancs roux 
fréquente les terrains broussailleux et les fourrés 
où le sol est couvert d’un tapis de feuilles mottes. 

Dans l’ensemble de 
son aire, cette espèce est 
reconnue relaüvement com- 
~mtme. On considère celle- 
ci comme un oiseau ni- 
cheur à répartition limitée 
dans le sud du Québec. 

.Toutefois, la faible taille de 
ses effectifs, le peu de sites 
de nidikation trouvés et on 
manque de connaissances à 
son sujet font que sa sitoa- 
tion est pt+occopante. 

I 
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les prairies de foin et les prés où il niche et SU- 
mente. II serait plus fréquent dans les milieux 
sans arbre et dans lesquels il y a alternance de 
zones à herbe courte et a herbe longue. Au 
Québec, le Bruant sauterelle se reproduit très 
localement dans le sud des basses terres du 
Saint-Laurent longeant uoe portion de la rivière 
des Outaouais et en Mont&@e. Sa nidification a 
été confirmée à Fort-Coulonge, au mont Rigaud, à 
Ayhner, Chambly et Huntingdon. 

Les effectifs nord-américain de l’espèce 
auraient grandement fluctué, notamment dans le 
nord-est, entre 1965 et 
1979 ei présentent actuelle- 
ment un déclin. DanS son 
aire de répartition, la perte 
d’habitats associée à la 
reprise forestière, à I’urba- 
nisation et à la culture 
intensive de même que la 
coupe hâtive du fourrage 
ainsi que l’usage de pesti- 
cides loi seraient préjudi- 
ciables. An Québec, ce pas- 
sereau niche régulièrement 
dans la grande région de 
Menti depuis plus de 60 ans. Jusqu’à récem- 
ment, le site du mont Rigaud constituait le seul 
site connu qui soit régulièrement utilisé. De 
1%9 à 1975, sa présence ne fut mentionnée que 
71 fois au Québec; la population compterait 
probablement moins de 30 couples. 

c 



Ammodramus ieconteii 
(Emberiizids) 
Bruant de Le Conte 
Le Conte’s Sparrow 

Ammodramus cauaàcutw 
(Emberizi&) 

Bruant à queue aiguë 
Sharp-taikd Sparrow 

Le Bruant de Le Conte présente une répar- 
I 

L’aire de réoartition du Bruant à aueue 
tition limitée au Québec. Ses sites de reproduc- 
tion sont principalement confinés au Saguenay, 
sur la Côte-Nord et en Abitibi. Antérieurement, sa 
nidification a été rapportée à Cahbage WiUo~ws 
dans la région d’Atnos et à Saint-Fulgence au 
Saguetuy De 1984 à 1989, le nombre de sites 
connus de reproduction a toutefois augmenté de 
5 à 18, et sa présence fut également mentionnée 
en dehors de ces principales régions. Ce 
passereau dont l’aire mondiale se sihte princi- 
paiement au Canada fréquente les prés d’herbe 
humide et de ckex, les herbes humides très 

aiguë se limite à une mince bande le long des 
côtes ou des fies, là où l’on retrouve des marais 
salés ou saumâtres et parfois d’eau douce. Au 
Québec, on retrouve deux sous-espèces de ce 
passereau qui occupent des régions distinctes. 
JA sous-espèce A. c. altars habite fa côte de la 
baie James, jusqu’à Eastmain. Sa population 
semble s’y maintenir à un niveau stable. 

c 

denses et les enchevêtre- 
ments d’arbustes en bor- 
dure des matais et des tour- 
bières, les champs de foin 
dont le sol est humide ou 
sec. I’espèce hiverne dans 
le centre-est et au sud-est 
des ÉtatWnis. 

Au Québec, où le 
nombre de sites de nidifica- 
tion augmente légèrement, 
sa répartition pour@t être 
plus étendue que les don- 
nées actuelles le démon- 

tmtt. Lkbonbse de son habitat ~6% et les 
factews lholtatifs restent à être préci&. 

~a seconde sous-espèce,il. c. subvngalus, 
qui fréquente les côtes de l’est du Canada jusque 
dans l’état du Maine, est principalement concen- 
trée au Québec. On la retrouve dans le ftewe et 
l’estuaire du Saint-Laurent, 
dans le Bas-Saint-Laurent, 
de Montmagny à Pointe-au- 
Père, et en Gaspésie, de la 
baie de Gaspé jusqu’au fond 
de la baie des Chaleurs. La 
population du bruant du 
Saint-Lawent (A. c. sutir- 
gatw), semble en sihtation 
stable actuellement malgré 
des baisses de populations à 
certains endroits à la suite 
de pertes d’habitats. La 
récupération des marais à 
des fins agricoles de même que le remplissage 
pour la construction résidentielle ou de bâti- 
ments commerciaux et d’hdmstruchm3 routières 
et portuaires seraient responsables des pertes 
d’habitat de cette espèce. 

I 
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4.5 Classe des mammifères ’ 
La classe des mammifères comprend 

90 espèces. Elle regroupe, par ses 26 es- 

pèces ou populations jugées en situation 
préoccupante, le plus grand nombre ~d’ins- 
criptions à fa liste des espèces de la faune 
vertébrée susceptibles d’être désignées men- 
acées ou vtdnérables (Tableau 2 et figure 7). 
fa plupart, soit 21 espèces, sont considérées 
rares (critère C-2). Dix se caractérisent par 
une répartition limitée (critères C-h, C-lp) et 
4 autres par une répartition globale res- 
treinte (critère C-lg). Selon les connais- 
sances actuelles, au moins 8 mammitêres 
présentent un déclin de leur population 
(critère C-3). De plus, pour 12 espèces, un 
statut d’espèce en difficulté a été alloué par 
le CSEMDC, soit à’titre d’espèce vulné- 
rable (5), menacée (2) ou en danger de dis- 
parition (5). 

Pour plusieurs espèces de mammifères, 
leur situation préoccupante fait suite aux 
agressions qu’ont subies leurs populations 
par des modiftcations d’habitats apportées 
par le développement de l’agriculture, de 
I’urbanisation et. de l’exploitation forestière 
depuis le milieu du siècle dernier. Pour 
d’autres, se sont ajoutées des périodes d’ex- 
ploitation intensive où la chasse et le pié- 

geage ont contribué à réduire de façon 
importante certaines populations. Les grands 
mammifères, à maturité sexuelle tardive et à 
faible productivité, souvent recherchés pour 
I’huife, fa chair ou la fourrure qti’on en obte- 
nait, ont été particulièrement affectés. Dans 
cette classe de vertébrés, nous retrouvons 
des espèces dont la situation critique est bien 
connue, dont fa plupart des grands cétacés, 
le Carcajou (Gulo gulo), le Couguar (Felis 
concolor) et le Caribou de la Gaspésie 
(Rangijër tarandus). 

D’autre part, on y retrouve 11 espèces 
de petits mammifères, soit 3 musaraignes, 
4 chauve-souris, 1 écureuil et 3 campagnols. 
Plus discrets que les grands mammifères, ces 
animaux sont peu observés et répertoriés et 
sont souvent associés à des niches 
écologiques très spécifiques. Pour ces 
espèces qui composent près de la moitié 
(42%) des espèces de manunifères en sitna- 
tton préoccupante, on~note une connaissance 
limitée de leur répartition et du niveau de 
leurs populations ainsi que l’absence de don- 
nées complètes sur leurs tendances et les fac- 
teurs hmitatifs qui les affectent. Leur impor- 
tance dans la chaîne alimentaire exige qu’on 
se préoccupe de leur maintien 

I 
13 



Figure 7 
Groupes de mammifères de la faune vertébrée du Uuébec et leur importance 
dans la liste~des espèces de la faune vertébrée susceptibles d’etre désignées 

menacées ou vulnérables 

Total au Ouébec liste 
(90 espèces) (26 espèces ou populations) 

Chauve-souris 8 
(8,9%) 

Ce. mm. tem. 

Chauve-souris 4 I__ ,_,. 

:- 



SO~fUiiU?lU 

(Soricidés) 
Musaraigne fuligineuse 
Smokey Shrew 

Sorexga@ensis 
(sorkidés) 

Musaraigne de Gaspé 
Gaspé Shrew 

La Musaraigne fuligineuse peuple l’est de 
I 

Présente seulement au Canada, la 
l’Amérique du Nord, des Carolines jusqu’aux 
MariLimes et ao centre de l’Ontario. Au Québec, 
le domaine climatique de la sapinière constitue 
la limite nord de sa distribution. Elle habite les 
régions montagoews et les forêts de feuillus au 
sol friable et recoovert d’un homos épais. Elle ne 
creuse pas de terrier mais emprunte les galeries 
creusés dans l’humus par les campagnols, les 
grandes musaraignes et les condylures. ~Active 
tout le jour et en toute saison, c’est une grande 
insectivore; les insectes composent 80% de son 
tigime alimentaire en été. 

Bien qu’on la trouve 
parfois en nombre consi- 
dérable dans un habitat 
idéal, pour des raisons in- 
connues les populations de 
Musaraigne fuligineuse 
semblent fluctuer d’une 
année à l’autre. Les cher- 
cheurs contactés en 1989 
n’avaient pas rapporté de 
capture récente au Québec. 

~ Cette espèce serait rare ou 
peu commune. Des don- 
nées supplémentaires sont 
nécessaires pour juger de 
son statut au Québec. 

Musaraigne de Gaspé a une répartition très loca- 
Usée en Gaspésie et dans les Maritimes. Elle se 
retrouve ao Québec sur les pentes nord du mont 
Albert et dans les environs immédiats du centre 
de la péninsule gaspésienne et dans la vallée de la 
rivière Cascapédia. Elle est capturée hahituelle- 
ment à des altitudes variant entre 260 et 488 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette 
musaraigne est associée aux forêts maures de 
conitères et de feuillus des régions montagneuses 
où elle est principalement retrouvée sur les talus 
rocheux recouverts de mousse et le long des 
petits cours d’eau encom- 
brés de rochers. 

L’étroitesse de son 
aire de répartition, sa niché 
écologique spécifique et le 
très petit nombre de spéci- 
mens rapportés font en 
sorte qu’on la considère 
comme une espèce rare au 
Québec. La Musaraigne de 
Gaspé est très sensible aux 
perturbations caus.Ges par 
les coupes forestières dans 
son habitat préféré. Elle a 
reçu le stahtt d’espèce vul- 
nérahle par le CSEMDC en 
1988. 
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Mimsorex /JC@ 
(Sarici&) 
Musaraigne pygmée 
Fygmy Shrew 

Lmionycteris twctitkagam 
(Vespertilioniaës) 

Chauve-souris argentée 
Silver-haired Bat 

La Musaraigne pygmée est répandue dans 
I 

la chauve-souris araentée vit à l’intérieur 
le nord de l’Amérique du Nord, du sud des 
Appalaches jusqu’à l’Alaska. Au Québec, la 
musaraigne pygmée [Microsores hoyi) occupe la 
majeure partie du sud du territoire, alors qu’elle 
partage avec ~krosorex tbompsotzi l’Estrie et la 
Beauce. 

Bien qu’elle possède une- aire de réparti- 
tion élargie, la Musaraigne pygmée est l’un des 
mammifères les plus rares au Canada. Au 
Québec, elle est présente jusqu’à la limite nord 
de la forêt boréale, sur des terrains humides tels 
eue les tourbières et les marécages et dans les 

d’une large ceinture travekmt toute 1’Amérique 
du Nord. Durant l’été, elle habite ao nord d’une 
ligne imaginaire qui irait de la Pennsylvanie à 
I’Orégon, soit la partie septentrionale de son aire 
de répartition. L’automne venu, elle migre en 
groupes vers ses refuges d’hiver aux États-Unis, 
où elle hiberne dans les arbres creux, sous 
l’écorce détachée des arbres, dans des mines 
désaffectées ou des cavernes. 

régions herbeuses à proxi- 
mité des cours d’eau. Elle 
se renconire sons les 
souches, entre les racines et 
dans I’humus @ais. Active 
toute l’année, elle circule 
généralement dans les ga- 
leries et les sentien creusés 
par les musaraignes plus 
grosses et les campagools. 

00 dispose de peu de 
mentions de capture de cette 
espèce dans la province. 
Elle serait toutefois abon- 

dante dans les habitats propices. Une étude 
approfondie sur ladensité de sa populatton et sur 
sa distribution s’avère nécessaire pour définir 
son statut. 

Au Québec, son aire de répartition est h- 
mitée au nord par le domaine de la sapinière. 
Elle occupe principalement les régions boisées 
où elle chasse en vol les 
insectes le long des lacs et 
Eau-dessus des étangs. 
Durant le jour, elle s’abrite 
dans un arbre, suspendue à 
une branche la tête en bas 
ou cachée dans une fissure 
de l’écorce. Elle arriverait 
dans nos régions vers la ôn 
de mat, donnerait naissance 
à ses petits en juin et juillet 
et émigrerait en août et 
septembre. Bien que cette 
espèce soit l’une des plus 
faciles à -identifier, elle, n’a été rapportée que 
quelques fois et est considérée rare. On ne con- 
naît que peu de chose de son mode de vie de 
même que de I’abondance~et des fluctoatioas de 
ses populations. Des données supplémentaires 
sont requises pour évaluer son statut. 



Pipistrellus subjhvus 
(Vespertilionidés) 
Pipismlle de l’Est 
F&tem Pipistrelle 

.kasiurus borealis 

3 (Vespertilioniaës) 
Chauve-souris rousse 

Red Bat 

On trouve la Pioistrelle de l’F.st dans l’est Cette esuèce est réoandue on oeu uartout 
de l’Amérique du Nord, du Yucatan et de la 
Floride jusqu’aux Grand tacs, au sud du Québec 
et de la Nouvelle-Écosse. Au Québec, cette 
espèce est à la limite nord de son aire de réparti- 
tion. Elle serait restreinte au domaine de 
I’érablière à caryer. Cette minuscule cbauve- 
souris fréquente 1~ campagnes, l’orée des bois et 
le voisinage des bâtiments. Durant les jours 
d’été, elle gîte dans les fentes des rochers, les 
greniers et lefeuillage des arbres; mais, pendant 
l’hiver, elle hiberne dans les grottes naturelles ou 
les mines désaffectées. Il semble que cette 

espèce soit très sensible au 
froid. Elle hiberne dès les 
premières gel& d’octobre, 
seule ou eu petits groupes, 
dans deS grottes à humidité 
très élevée. 

La pipistreBe est rare 
au Québec et n’est que peu 
ou pas capturée hors des 
cavernes. Lors d’une en- 
quête menée en 1989, au- 
cun +ciaUste contacté n’a 
rapporté l’avoir observée 
récemment. Elle est cepen- 

dant mentionnée à chaque hivti, bien qu’en petit 
nombre, dans une mine limitrophe de l’État de 
New-York. Des informations supplémentaires 
s’imposent à son sujet. 

en Amérique, ht do sud du Canada j&qu’au sud 
de l’Amérique centrale et aux Bermudes. Au 
Québec, la Chauve-souris rousse est limitée au 
nord par le domaine de la sapinière. Elle se ren- 
contre dans les régions boisées et semi-boisées 
des campagnes et des villes. Durant le jour, en 
été, elle se repose généralement suspendue à une 
branche d’arbre. Vers le début de septembre, ces 
chauve-souris migreot w @oupe vers le sud, se 
rendant dans les zones où il a+ gèle presque 
jamais, et elles hibernent. Elles sont de retour 
sous nos latitudes vers la 6n mai, et~les femelles 
donnent naissance à leurs 
petits entre le début de juin 
et le début de juillet. 

II s’agit d’un espèce 
de chauve-souris rarement 
observée ou identifiée. Une 
seule mention récente 
(1988) a été rappo.rtée~ à 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Des études sont nécessaires 
afin d’évaluer son statut au 
Québec. 
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Lusiurus cinereus 
(vespertilionk%%) 
Chauve-souris cendrée 
Hoaty Bat 

Ghucomys t@ns 
(kiwidés) 

Petit Polatouche 
Southem Flying Squirrel 

Parmi les oetits mammifères. la Chauve- . . Le Petit Polatouche vit dans l’est de 
souris cendrée occupe “ne des plus vaste aires 
de répartition, couvraot de la côte atlantique à la 
côte pacifique “ne partie du Canada et s’étendant 
vers le sud jusqu’au nord de l’Amérique du Sud, 
incluant les Bermudes et les Grandes Antilles. Sa 
distribution a” Québec est limitée a” nord par le 
domaine de la pessière. Elle habite les régions 
boisées et semi:boisées et chasse au-dessus des 
clairières et des plans d’eau. Durant l’été, elfe 
utilise les aihres comme lie” de repos. 
L’automne venu, elle migre vers le sud des États- 
Unis et les Caraibes où elle passe I’hiver. 

La chauve-souris cen- 
drée n’abonde nulle part a” 
Québec; elle est considérée 
rare. Parce qu’eue est sy- 
vicole et qu’elle sort tard 
dans la nuit pour se nourrir, 
elle entre très peu en con- 
tact avec l’homme et est dif- 
ficilement observable. Lors 
de l’enquête menée en 1989 
auprès de chercheurs et de 
spécialistes, aucun n’a 
indiqué l’avoir observée 
récemment a” Québec. 

Compte tenu qu’on ne dispose que de très peu de 
données, des études sont requises pour juger de 
son statllt a” Québec. 

I’Amértque du Nord, du sud du Canada a” golfe 
du Mexique. Sa répartition a” Québec est limitée 
a” secteur sud-ouest de la province. U n’est rap- 
porté que dans les comtés de Pontiac, Gatinea”, 
Argenteuil et Vaudreuil jusqu’à l’île Perrot. Ce 
petit écureuil, réputé pour son vol plané, habite 
parfois les’forêts mixtes de pins mais préfère les 
forêts de feuillus, denses et mahwes, peuplées de 
hêtres, d’érables, de chênes, de noyers ou de 
peupliers où il retrouve, entre autres, abondance 
de noix. U requiert principalement la présence 
d’arbres morts avec cavité ou un trou de pic 
abandonné pour nicher. Il 
partage à plusieurs le même 
nid durant l’hiver, a” cours 
duquel il demeure actif. 

Depuis 1988, le Petit 
Polatouche est reconnu 
comme espèce vulnérable 
par k CSEMDC. U apparaît 
que son aire de dispersion a 
régressé et que I’espèce ne 
soit abondante qu’à certains 
endroits. La perte et la 
modikation de son habitat, 
la prkdation, .la compétition 
interspécifique et l’action directe de l’homme 
sont responsables de la diminution de sa popula- 
tion. Les coupes forestières, notamment I’abat- 
tage des arbres creuYet les .G&ircies, nuisent à 
la reproduction et a” maintien de cette espèce. 



Synaptomys coopert 
(Cricétidés) 
Campagnol lemming de Cooper 
Southem Eog Lemming 

Microtuspinetorum 
(Cricétidés) 

Campagnol sylvestre 
Woodland Vole 

I 
Le Campagnol sylvestre habite l’est de Le Campagnol lemming de Cooper est 

présent dans l’est de l’Amérique du Nord. Sa 
répartition an Québec est limitée au nord par le 
domaine clhnacique de la pessière. 11 fréquente 
les tourbières à sphaigne et~à éricacée, les marais 
herbeux et les forêts mixtes qui entourent les 
tourbières. 

Ce petit rongeur est aclif toute I’année et se 
fait des réserws de bottes de bûches dont il 
parsème des terriers creusés dans I’humus et ses 
sentiers à la surface du sol. Son nid est construit 
au fond d’on terrier ou en smface du sol, à l’abri 
d’une touffe de végétation ou d’une souche. II 

serait très protique (deux 
à quatre portées par an) 
mais il est aussi la proie 
d’un grand nombre de 
mammiferes carnivores, de 
rapaces et de serpents. 

l’Amérique du Nord,’ du golfe du Mexique 
jusqu’aux Grands Iacs. Sa répartition québé- 
coise, limitée à l’Estrie, est périphérique et 
septentrionale. Ce petit rongeur adapté à la tic 
souterraine akctionne les eadmits bien drainés 
et dont le sol est composé d’une épaisse couche 
d’humus, comme les forêts de chênes, de hêtres 
et de tilleuls. On le trouve aussi en bordure des 
forêts, dans 1~ vergers et les champs. Actif toute 
I’Gmée, il vit en colonies ei passe la majeure par- 
tie de son temps dans un réseau de tunnels et de 
galeries supertkiek qu’il creuse avec ses grilTes 
et ses dents. Son nid est 
aménagé dans un terrier, au 
fond d’une galerie, ou sous 
on tronc d’arbre ou une 
pierre. 

c’est une espèce rare 
au Canada, qui ne se ren- 
contre que sporadiquetient 
dans des habitats propices. 
Au Québec, on possède peu 
de données à son sujet. Des 
études sont nécessaires 
pour juger de mn statut. 

Compte tenu que sa 
distribution est limitke à 
l’extrême sud du Québec, 
du petit nombre d’obsetw 
tiens rapportées et que son 
habitat préféré est peu 
abondant, la situation du 
Campagnol sylvestre est 
jugée préoccupante. 



Microtus chotorrbinus 
(Cricétidés) 
Campagnol des rochers 
Rock Vole 

Delpbinapterus hcas 
(Monoabntidés) 

Béluga’ (population d’Eastm&) 
White Whale 

Le Camoaanol des rochers est réoandu 
dans la région d& monts Appalaches, des Great 
Smoky Mountains jusqu’à la péninsule gaspé- 
sienne. Ce petit rongeur habite aussi les mon- 
tagnes précambriennes du centre du Québec. 
Cette espèce se répartit entre le domaine cli- 
macique de I’érablière à bouleau jaune et celui 
de la pessière; elle est associée aux falaises et aux 
afneurements rocheux, aux abords de clairières 
dans les régions montagneuses, près des talus 
humides, entre les rochers cooveTts de mousse et 
près des points d’eau. Actif durant toute l’année, 
ce campagnol creuse des terriers peu profonds et 

Le troupeau de bélugas se regroupe, de 

se fraie des sentiers entre 
les rochers. II vit en petites 
colonles. 

juin à août, sur la côte est de la baie d’Hudson 
appel& 4’Eastmain~. Il estive le long du littoral 
est de la baie d’Hudson et dans les estuaires des 
.rivières à partir d’Akulivik, au nord, jusqu’à 
Grande rivière de la Baleine, de même que dans 
la plus grande partie de la baie James. Un certain 
nombre de ces baleines passent l’hiver dans la 
bale James et près des ?l6 Belcher, là où la ban- 
~quise reste morcelée tout l’hiver. Une grande 
partie de la population émigre vers le nord en 
automne; elle hiverne avec les autres populations 
de l’est de l’Arctique, dans la région du détroit 
dYHudson ou du détroit de 
Davis ou de la baie de 
Baffin, et retourne vers le 
sud au printemps. C’est l’un des plus~ 

lURSplllileSpeOtSlXWl- 
mifères du Canada. L’es- 
pèce n’a jamais fait l’objet 
d’une étode détaillée et on 
n’a jamais observé de fortes 
densités au sein des popola- 
tiens. De plus amples con- 
naissances sont ptiables à 
I’évdustlon de son statut au 
Québec. 

La population d’East- 
main est reconnue menacée 
par le CSEMDC depuis 
1988. Elle compte au- 
jourd’hui entre 1 000 et 
2 oo0 individus à l’est de la 
baie d’Hodson et entre 700 
et 2000 dans la baie James, 
soit moins de la moitié de 
son effectif du milieu du 
XIX’ siècle. La chasse commerciale, gxercée 
surtout dans les estuaires des Grande et Petite ri- 
vières de la Baleine, a possiblement surexploité 
cette population du milieu du siècle précédent 
jusqu’au début des années 1970. Cene ressource 
importante de l’économie des Inuit continue 
d’être chassée mais, depuis 1986, des limitations 
de récolte sont imposées pour chaque collectivité 
autochtone. La chasse excessive exercée 
antérieurement, le tra6c maritime de même que 
la compétition et la prédation sont reliés au 
déclin de l’espèce. 

‘ On retrouve sept populations de Béluga au Canada, dont cinq ont obtenu un statut du WMDC 
Ce sont celles: de l’ouest de I’Arcttque; du Haut-Araique Wnérable, 1992); du détroit de Cumberland 
(en danger de disparition, 19%~); de l’Ungava (en danger de disptition, 1988); de l’ouest de la baie 
d’Hudson; d’&tmaia (menacée, 1gsS) et du saint-laureat (en danger de disparition, 1983). 



Lk@hapten4s kwcm 
(Monodont~) 
Béluga (population de l’Ungava) 
White Whale 

Lkpbinuptem kwca.9 
(Monodontidés) 

Béluga (population du Saint-Laurent) 
White Whale 

La population du Béluga de l’Ungava est 
I 

La population du Saint-Laurent est une 
désignée d’après sa distribution estivale, quand il 
se concentre dans les eaux côtières et dans les 
estuaires des rivières du sud de la baie d’~ngava, 
de Tasiujak (baie aux Feuilles) jusqu’à 
Kingirsuahtjjuak (rivière George, Port-Nouveau- 
Québec). À l’automne, ces bélugas émigrent plus 
au nord, dans la région du détroit d’Hmison ou 
du détroit de Davis ou de la baie de Baffin, où ils 
hivernent avec les autres populations canadi- 
ennes de l’est de l’Arctique dans les eaua de glace 
instable. Ils ne retournent au sud de la baie 
d’Ungava qu’après la débâcle prbttantère. 

La populatton actuelle 
ne comprend que quelques 
dizaines d’individus, alors 
qu’il y en avait de 800 à 
1 000 dans les années 1870. 
La chasse commerciale par 
rabattage au fdet, établie à 
Kuujjuaq (Fort Chimo) a 
surexploité le Stoc~k de 
bélugas, de la fin des 
années 1860 jusqu’à 1920. 
La chasse d’alimentation 
continue d’être pratiquée 
dans cette région mais, 

depuis 1986, des quotas ont été fixés pour 
chaque colbxtivtté autochtone, et la chasse daus 
la rivière Marrahk,~ site important fréquenté par 
les bélugas daus la baie d’Ungava, est interdite. 
la surexploitation antérieure, les perturbations 
de l’habitat associées au tu& maritime, la com- 
pétition, la prédation de même que la faible taille 
de ses effectifs sont responsables de la -précarité 
de cette population. Depuis 1988, celle-ci est 
reconnue eu danger de disparition par le 
txhmc. 

population b,olée de celles de l’Arctique et est 
située parmt les plus au sud de l’aire de repart- 
tion circumpolaire de l’espèce. Les conditions 
hydrologtques du Saint-Laurent et du Saguenay 
procurent au béluga un habitat *arctique*. Sa 
distribution actuelle, beaucoup plus restreinte 
qu’autrefois, s’étend datm l’estuaire du Saint- 
laurent de l’île aux Coudre~ jusqu’à Pointe-des- 
Monts, sur la.rive nord, et à Cap-Chat, sur la rive 
sud, ainsi que dans le fjord du Saguenay, de 
Tadoussac à Saint-Fulgence. Sa présence n’est 
que très occasionnelle à l’ouest de l’île aux 
Coudres jusqu’à l’île d’Or- 
Iéms et occastonnelle aussi 
le long de la péttinsule gas- 
pésienne. 

Ses effectifs sont 
estimés à 500 individus 
(entre 360 net 715),~ alors 
qu’il devait en compter 
quelque 5 000 au début du 
siècle. La chasse abusive 
exercée jusqu’aux antiées 
-1960 a princ$alement con- 
trthué au déclin ioitial. Le 
harcèlement, la perte et la 
détérioration de l’habitat, la pollution des eaux 
par les substances chimiques toxiques entraînaut 
sa c&amination (mire& DDT, BPC et HAP), la 
compétition et la prédatton menaceut cette popu- 
lation résiduelle. Klle est reconnue en danger de 
disparition par le CSKMDC depuis 1983. La ten- 
dance actuelle indique une stabilisatton de cette 
population bien que le taux de survie jusqu’à 
l’âge adulte soit faible (66% de celui de 
l’Arctique). Le *Plan d’action interministériel 
pour favoriser la survie du Bé@a du Saint: 
Lurent*, établi en 1989, et la création du parc 
matin visent à assurer sa conservation. 



Balaenopteraphysalus 
(Balaenopteridés) 
Rorqual commun 
Fin Whale 

Bakzenoptera mu~culus 
(Bakmojhfdés) 

Rorqual bleu 
Blue Whale 

Le Rorqual commun est réparti mondiale- 
I 

Ces,grands cétacés fréquentent tous les 
ment, dans les mers tempérées et polaires, arc 
tiques et antarctiques. On le retrouve dans les 
eaux canadiennes de l’Atlantique en été, alors 
qu’il s’alimente principalement du zooplancton et 
de poissons pélagiques (capelans, harengs) dans 
les répions côtières. Une petite population estlve 
dans le golfe du Saint-Laurent qu’elle peut 
remonter jusqu’à l’embouchure du Saguenay. Ce 
rorqual émigre vers les eaux plus chaudes pour 
hiverner, dans l’Atlantique, aussi loin au sud 
qu’au 35’ parallèle. 

En raison de sa grande taille, l’espèce a été 
une cible de choix pour 
l’industrie baleinière au 
XIX’ siècle. Les prélève- 
ments ont réduit la plupart 
des populations de l’hémis- 
phère septentrional sous le 
nombre d’individus néces- 
saires pour assurer un ren 
dement soutenu. Lkxploita- 
tion dans.les eaux canadi- 
ennes et américaines cessa 
virtuellement à la fin des 
années 1970. Cette baleine 
a presque toujours été rare 

dans les eaux canadiennes. Dans les années 
1960, on a estimé la population du golfe du 
Saint-Laurent à quelques 340 individus. En 
1987, le CSEMDC accordait au Rorqual commun 
le statut d’espèce wlnérable. Depuis les poptda 
tiens auraient augmenté et seraient en voie de se 
rétablir dans les eaux canadiennes. Toutefois, 
plusieurs facteurs limitatifs demeurent, à savoir: 
la disponibilité de la ressource alimentaire, la 
prédation des jeunes, la maladie, la pollution 
chimique, l’exploration pétrolière, la concur- 
rence interspécifique ainsi que les pêcheries 
commerciales. 

océans du monde; ils hivernent dans les eaux 
tempérées et subtropicales et estivent dans les 
eaux froides et les mers polaires. Au Canada 
atlantique, on retrouve le Rorqual bleu, dès le 
printemps ou l’été et durant l’automne, dans la 
plupart des eaux côtières de l’Atlantique, y com: 
pris le golfe du Saint-Jaurent et le long de la côte 
nord de l’estuaire jusqu’au détroit de Belle-Isle. 
Il recherche les zones de mélange des eaux qui 
favotise la production du plancton. II se nourrit 
exclusivement de petits crustacés euphausides, 
appelés le hrill, qui vivent en immenses bancs 
dans les eau de surface. 

Il semble que la po- 
pulation canadienne de 
l’Atlantique n’ait jamais été 
très nombreuse. Elle a été 
exploitée antérieurement et 
est complètement protégée 
depuis 1955. Cette haleine 
est reconnue whtérable par 
le CSEMDC ‘depuis 1983. 
L’effectif canadien de 
l’Atlantique, initialement 
estimé à 1 500 rorquals 
bleus ne compterait au- 
jourd’hui que quelque centaines d’individus 
fréquemant encore les mêmes aires de réparti- 
tion, dont peut-être 60 à 100 rorquals bleus dans 
le golfe du Saint-Laurent. L’exploitation des. 
océans pour la recherche d’hydrocarbures risque 
d’affecter les populations qui somprobablement 
en voie de rétablissement. 



Megaptera novaeangliae 
@?ahopiéri&s) 
Rorqual à bosse 
Humpback Whafe 

Eubakaem glacialis 
(Bahzenidés) 

Baleine noire 
Ri& Wlmle 

Le Rorqnal à bosse fréquente les eaux 
I 

côtières et pénètre sonvent dans les baies et les 
estuaires. La population de I’Alfantique nord- 
ouest compte près de 4 000 individus. Ce 
rorqual atteint les eaux canadiennes an prin- 
temps et passe l’été sur les grands bancs et le 
long des côtes des Maritimes, du golfe Saint- 
Laurent et de Terre-Neuve ainsi que dans fa mer 
du Labrador jusqu’au détroit de Davis, À 
I’automne, il retourne dans les eaux lmpicales et 
passe l’hiver surtout dans les régions des bancs 
Silver et Navidad dans les An&s, où il se repro- 
duit. 

La population de 
l’Atlantique présente des 
effectifs inférieurs à ceux 
antérieurs à la chasse com- 
merciale, mais semble sm 
bifisée ou légèrement en 
hausse depuis qu’elle est 
protégée par la Commission 
baleinière internationale 
par un arrêt de l’exploita- 
tion dep& 1972. En 1985, 
la poptdalion de 1’Alfanliqne 
du Rorqual à bosse a été 
désignée vulnérable par le 

CSMLK. Les activités humaines, la concwrence 
pour la nourritore, les pêcher& commerciales 
atnsf que I’emmêkment dans les enghts de pêche 
affectent cette espèce. cette baleine r+agtt mal à 
la perturbation de ses aires de reproduction 
restreintes, tout comme à la pofhnion, à I’explo 
talion et à I’expfoilation pétrolièredans ses aires 
d’alhnentalion. Celle espece est devenue impor- 
tante dans l’industrie de l’observation des 
baleines et fait l’objet de nombreuses études 
scientifiques. 

fa Baleine noire, aussi surnommée Baleine 
franche, fréqnente princfpalement les eaux tem- 
pérées jusqu’aux régions snbarcliqnes. Elle y vit 
généralement près des côtes, et effe hiverne dans 
les eaux subtropicales. Autrefois répandue dans 
toutes les mers froides, cette baleine a été 
décimée par la chasse .des siècles précédents, 
dans I’ouest de 1’Alhmlique nord. Sa population 
évaltée à près de 260 individus. Une migration 
annuelle menait autrefois les haleines noires des 
côtes américaines vers celles des Maritimes et 
dans le golfe du Saint-fament, dut-ant I’été, par- 
fois même jusque dans la mer du fahrador. De 
nos jours, quelques rares 
observations dispersées 
indiquent que l’espèce 
estive encore dans le golfe 
du Saint-Lament et an large 
de Terre-Neuve; les seules 
aires importantes dans les 
eaux canadiemes se situent 
au farge~ du Nouveau- 
Brunswick, dans la baie de 
Fundy et dans le voisinage 
du banc Brown au large de 
fa Nouvelfe-Écosse. 

Désignée espèce en 
danger de dfsparilion par le CSEMDC en 19130, 
sonstatutaété~etmaintenuen1990enrai- 
son du dé& important de ses populations, par- 
veny apparemment ~00.5 y seuil critique, et de 
f’absence d’indice de rétablissement mafgré de 
nombreuses années de proteclion. Aujourd’hui, 
fa perle et la dégradation d’habitats côtiers, la 
compétition avec d’autres espèces pour les 
ressources alimentaires et les collisions avec des 
navires dans le cas des jeunes, sont considérées 
comme faclenrs limitadfs. On a compté jusqu’à 
35% de ces baleines portant des cicatrices de 
hlessttres causées par des chocs ou des emmêle- 
ments dans les enghrs de pêche. 



Mustekz nivaiis 
(Mustélidés) 
Belette pygmée 
Least Weasel E3 

. 
Gulo gulo 

(Mustéiidés) 
Carcajou 
Wolverine 

En Amérique du Nord, la Belette pygmée 
I 

Le Carcajou, surnommé Glouton, est 
habite presque tout le Canada et s’accommode présent dans l’ensemble de la forêt boréale et de 
d’habitats très divers. Elle occupe la toundra ou la toundra. Chaque individu peut occuper un ter- 
la forêt cooiférienne au nord, mais préfère, dans ritoire de plus de 500 km’, variable en diien- 
les secteurs plus au sud, les milieux ouverts tels siens selon l’abondance et la distribution de ses 
que les prairies, les prés humides, les régions pmies. Le tkcajou a été éliminé sur plus de la 
marécageuses, les berges des cours d’eau et les moitié de soti aire de répartition historique en 
broussailles. II s’agit du. plus petit manimitère Amérique du Nord entre 1840 et 1925, et est dis- 
carnivore, soit à peine plus’gros que le5 souris et paro dans sa portion sud qtd s’étetidait jusqu’au 
les campagnols dont il fait presque exclusivement 3P paraIMe. Au Québec, il a disparu des tives 
ses proies. Solitaire sauf en période de repro- du Saint-Laurent et en Gaspésie et il serait 
duction, la belette pygmée occupe un domaine presque absent du secteur est de la baie 
d’une superficie approximative d’un hectare et d’Hudson. Il est dikle d’établir sa répartition 

s’éloigne rarement à plus de 
100 m de son gîte qu’elle 
aménage dans un terrier de 
campagnol. 

Malgré une aire de 
répartition étendue, cette 
espèce est généralement 
considérée rare dans I’en- 
semble de cette aire. Ce- 
pendant, elle peut être low 
lement abotidante. Sa petite 
taille et son existence dis- 
Crète rendent sa capture ti- 
ficiie et il se pourrait que 

cette espèce soit plus abondante que les dotmées 
à son sujet ne I’mdiquent. Les populations mon- 
trent occasionnellement de grandes fh~ctoations 
régularisées par fa densité des proies. 

actoelle exacte, qui semble 
davantage se limiter au nord 
du 4Y parallèle. Seule- 
ment une dizaine de men- 
tiens ont été signalées 
depuis 1972. 

Au Québec, sa popu- 
htion n’a jamais été impor- 
tante mats est devenue plus 
rare ao coura de la seconde 
moitié du xx’ siècle. De 
1966 à 1980, le Québec n’a 
enregistré que 0,6% de 
I’ensemble des prises cana- 
dietmes de Carcajou. Les causes principales.de 
son dé& seraient le piégeage et la chzse effec- 
tuée au XK siècle, l’empiétement sur son habitat 
par les activités humaines et possiblement la 
diminution du Loup (CniS lupus) qui lui pm- 
cure des carcasses d’anhnaax tués. Depuis 1gS9, 
Ia poption de l’est du Canada est reconnue en 
danger de disparition par le CSEMDC. Afin 
d’aider à sa conservation au Q&bec, fa chasse et 
le piégeage y sont interdits depuis 1981, sauf sur 
le territoire de la Baie-James et du Nouveau- 
Québec pour les Autochtones. Un suivi de chaque 
observation rapportée de cet animal serait appro- 
prié. 
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Felis concolor coupar 
(kMés) 
cottgttar 
Mountain Lion 

Lynx canatiis 
(Félidés) 

Lynx du Canada 
LynX 

Surnommé, selon les régions, puma, pan- Le Lynx du Canada, ou loup-cenier, OC~!- 
tire ou lion de montagne, le Couguar se retrou- 
vail jadis dans presque toute l’Amérique du Nord, 
là où s’étendait le territoire occupé par les cerfs, 
jusqu’à ce qu’il soit victime de la colonisation et 
d’une persécution sévère pe&ot près de deux 
siècles. La sous-espèce de l’est, Felis concobr 
cougtgzr, qui occupe le sud-est du Canada 
(Ontario,, Québec, Nouveau-Brunswick et 
Nouvelfe-Ecosse), avait apparemment disparu dès 
la seconde moitié du WI’ siècle, oiais une faible 
population semble subsister dans une partie de 
son aire. Le couguar est considéré en danger de 

disparition depuis 1978 
parle CSEMDC. 

An Québec, où sa po- 
pulation n’a probablement 
jamais été abondante, seule- 
ment une trentaine d’obser- 
vations ont été rapportées 
depuis les années 1950, 
dans les régions du Bas- 
S~aint-Laurent, de la Gas- 
pésie, de la Beauce, des 
Laurentides, de I’Outaouais 
et en Abitibi. Une capture 
récente a été confirmée en 

1992 en Abitibi; il s’apit de la première depuis 
près de 50 ans. Aujourd’hui, les principaux lac- 
teurs limitatifs semblent être liés aux diverses 
activités humaines de même qu’à la grande 
dispersion des individus. 

pait historiquement une vaste aire qui corres- 
pondait, pour l’essentiel, à la partie de I’Amé- 
rique du Nord recouverte par la forêt boréale. 
On le retrouvait alors dans la plupart des régions 
boisées du Canada, en Alaska ainsi que dans les 
parties centrale et orientale dti nord des États- 
Unis. Dans la première moitié du XF siècle, la 
population a été presque décimée, principafe- 
ment à cause du piégeage excessif, et elle a dis- 
paru des Étais-Unis et de vastes étendues du sud 
du Canada et du Québec. Cette tendance s’est 
inversée vers 1955. Le lynx avait, peu après 
1960, récupéré la plus 
grande partie de son ancien 
domaine et a semblé se ré- 
tabllr vers 1970. 

LeLynxduCanadaest 
une espèce vulnérable au 
piégeage et ses populations 
sont réputées pour I’impor- 
tan& de leurs fluctuations 
périodiques réglées sur le 
cycle démographique de 
leur principale proie, le 
Lièvre d’Amérique (Lepus 
americanus). La valeur 
élevée de sa fourrure au COUTS des années 1980 a 
provoqué une reprise de fa pression de piépeage 
qui aurait accentué la baitie cyclique naturelle 
des populations. Au Québec, les modifications 
d’habitat et le piégeage seraient donc les facteurs 
limitatifs, particulièrement dans les périodes de 
bas de cycle du lynx. ~Ce félin semble moins 
abondant depuis plusieurs gnnées dans certaines 
régions du Québec, malgré qu’il se maintienne 
danSles secteurs à meilleur potentiel. 
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Lynx rufm 
(&Wés) 
Lynx roux 
Bobcat 

Phca uitdim2 mhnae (Pbocidés) 
Phoque commun (population des 

lacs des Loups Marins) 
Harbourhl 

Le Lynx roux s’accommode d’habitats plus 
I 

La population de Phoque commun habitaot 
variés qk son cousin do nord, le Lynx du 
Canada II fréquente la bordure des marais, les 
taillis, les flancs de collines rocailleuses, les 
zones agricoles et les abords des villes.‘Au 
Québec, où il est à la limite nord de sa distribo- 
tien, ce lynx est peu abondant et occupe la partie 
sud, de 1’0utaouais jusqu’à la Gaspésie. I+ doo- 
nées de récolte récentes indiquent cependant que 
la population actuelle est principalement con- 
finée dans les régions de la Beauce, de l’Estrie 
ainsi que dam le Bas-Saint-Laurent. la localisa- 
tion des capturcs en Beauce et en F.strie laisse 

supposer que les popula- 
tions peuvent profiter de 
l’émigration d’individus 
provenant des États-Unis. Ia 
présence sporadique du 
lynx roux a été confirmée à 
l’ouest de Montréal, ~sor la 
rive nord du Saint-Laurent, 
en Gaspésie et au Lac Saiot- 
Jean. 

Les informations dis- 
.ponibles sur le Lyox roux 
témoignent d’une baisse 
importante des effectifs au 

cours des dernières années. h l’instar de la 
majorité des états et des provinces do nord-est 
américain, la récolte québécoise a diminué 
depuis le début des années 1980: de 243 prises 
en 1980-1981 à seulement 60 en 1989-1990. 
Lkxploitation importaote depuis la ôn des années 
1960, la perte d’habitat9 ainsi que la compétition 
ikrspkcjfique poteotielle avec le Coyote (titi 
Latmns) expliqueraient sa i-aré~ctioo. 

la @pion des lacs des Loups Marios au Nouveao- 
Québec constitue possiblement l’unique popula- 
tion de ce genre à s’être adaptée de façon exclu- 
sive au miüeu d’eau douce et à demeurer proba- 
blement isolée du milieu marin. ds’agit d’une 
sous-espèce distincte, désignée sous le nom 
de Pbtm vitdina mdmae (DOW 1942). Cette 
colonie serait originaire d’une population de la 
varlété marioe emprisonnée ?i I’iotétieur des ter- 
reslorsdelademièreglaciaoon,ilya3000à8 
000 ans. Ce phoque fréquente le secteur des 
Petit et Grand lacs des Loups Marios jusqu’au lac 
à l’Eau Claire. ll se nourrit 
d’omble de fontaine (Ww- 
Iinnsfontinalis), de toola- 
di (WIinns mmqw.sb) 
et de corégone (Coregonnus 
SP). 

Cette population re- 
groupe apparemment on 
nombre relativement limité 
d’individus. Une chasse 
d’alimentation pratiquée 
par les autochtones et les 
pmjets de developpeoient 
énergétique dans cette 
région pourratent menacer sa survie. Le carac- 
tère sédentaire ou migrateur de cette population 
watt à preciser a611 d’établir les mesures aéces- 
mires à la protection de cette espèce. 
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Rangqër tarandus 
(cenndés) 
Caribou (population de la Caspésie) 
caribou 

Rangifer farandus 
(Cenndé) 

Caribou (population de Val-d’Or) 
Caribou 

La population isolée de Caribou du Parc de 
I 

la population de Caribou située an sud de 
conserva~on de la Gaspé& fréquente les hauts 
sommets des massifs McCerrigle (incluant le 
mont Jacques-Cartier) et des Chic-Chocs (com- 
prenant le mont Albert) ainsi que la forêt 
coniférienne avoisinant le parc et jusqu’à près~de 
Murdochville, à l’est. Depuis 1930, elfe constitue’ 
le dernier vestige des populations qui occupaient 
jadis les Maritimes (Nouveau-Brunswick,. 
Nouvelle-Écosse et ÎJe-du-Prince-Édouard) et la 
Nouvelle-Angleterre. Ailleurs an Québec, le 
Caribou est généralement confttié au nord du 52 
parallèle et ne forme que denx antres petites po- 

pulations isolées plus an 
sud, dans les secteurs de 
Val-d’Or et du Parc des 
Grands-Jardins. 

k Caribou de la Gas- 
pésie, reconnu menacé par 
le CSEMDC depuis 1984, a 
subi un déclin important à 
partir de la fin du siècle 
dernier jusqu’au début des 
années 1970. Sa popula- 
tion, estimée à environ 
1 000 individus en 1956. 
1957, a diminué par la suite 

entre 200 et 250 caribous durant la période 1973 
à 1985. Depuis le milieu des années 1980, la 
harde montre des difficnltés de reproduction et 
de survie des faons. En 1987 et 1988, plus de 
90% des faons nés au ptintemps n’ont pu sur- 
vivre jusqu’à l’automne. la chasse abusive ei la 
modiftcation de l’habitat causée p- l’exploitation 
forestière et minière seraient~ responsables du 
déclin initial de la harde de Caribous de la 
Gaspésie. Actuellement, la prédation des faons 
paf I’Om noir (Un-usameri~us) et le Coyote 
(Cm& htrun.s~ constituent le principal facteur 
lhnitadf actuel. Un plan de rétablissement est en 
vigueur pour la période 1990-1995. 

la ville de Val-d’Or, en Abitibi, constitue l’une des 
trois hardes isolées du Québec vivant an sud du 
4Y parallèle, alors que des hardes peuplent de 
façon plus importante et continue le nord do 52’ 
parallèle. Son aire de répartition est comprise 
dans les secteurs des lacs Villebon et Lemoine, 
zone délimitée par la rivière des Ootaonais au 
sud et la route 117 an nord. Cette aire, située 
dans la zone de transition entre la sapinière à 
bouleau blanc et la bétulaie à sapin, regroupe 
trois principales entités territoriales: les collines 
du sud-ouest, les tourbière+ centrales, et Bnale- 
ment un complexe de coll- 
neS, de tourbières et de 
dépôts glacio-lacustres à 
I’est. 

Cette petite harde qui 
compte environ 40 indi- 
vidus représente une re- 
lique des populations de’ 
caribous qui occupaient 
autrefois les zones méri- 
dionales du Québec. Sa 
population tend à diminuer 
progressivement depuis les 
années 1950. Près de 
80 individus ont été observés en 1955, plus de 
50 en 1983 et 38 individus ont été inventoriés en 
1988. Les modifications d’habita à la suite de 
l’exploitation forestière dans l’aire de répartition 
de cette petite harde constituent l’élément le plus 
conlllctnel à l’égard de sa consewation. Le bra- 
connage, les accidents routiers, les feux de forêt 
et la prédation contribuent également a la 
fmgiliti de cette population. 


