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L 'idée de la eonservation n 'est pas nouveHe au
Québee. Deux de nos pares provineiaux, le Pare des
Laurentides et le Pare du Mont Tremblant, furent
eréés des 1895, ce qui les classe parmi les plus aneiens
du Canada. Selon la liste des Nations unies, préparée
par la Commission internationale des pares nationaux
de l 'Union internationale pour la eonservation de la
nature et de ses ressourees (Harroy, 1967), Québee
possédait, en 1967, trois autres pares: le Pare de la
Vérendrye, le Pare de la Gaspésie et le Pare du Mont
Orford soit, au total, einq pares au sens de eette eom
mission, eouvrant pres de 10,000 mines earrés de su-

• Cornmunication présentée au 38' congl'es de I'ACFAS.
• Annales de I'ACFAS : 37, 1970.

perfieie. Dans ce sens aussi, (~uébee se pla<;<lit deuxie
me parmi les provinees eanadiennes. Ajoutons que,
depuis 1967, la situation s 'est meme améliorée grace
surtout a la eréation des stations de reeherehe et de
nouveaux pares nationaux.

Cependant, malgré le hit que les pares du (~ué

bee soient tres aneiens, assez nombreux et étendus,
la situation est loin d 'etre satisfaisante. En effet,
dans tous ces pares les exploitations forestiere et
miniere sont permises, la réeolte des plantes, la pe
che, le tourisme, voire meme en ce qui eoneerne les
pares de la Vérendrye et des Laurentides, la ehasse
eontrólée au ehevreuil et a l'orignal, autorisés. En
fait, la seule restrietion véritable eoneerne l'établisse
ment des páturages et autres terres eultivées de meme

Flg. 1 - Les réserves principales devralenl comprendre la majorilé des écosyslémes d'une réglon éeolo-
gique donnée el eorrespondre, si possible, a un bassin hydrographique. lei, le bassin hydrographique d'une
riviére siluée dans la région de la sapiniére a bouleau blane. (Pholo J. Horvalh) ~ El
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Fig. 2 - Les réserves eomplémentalres peuvent étre eomposées d'un seul éeosysteme qul, tout en
étant eommun dans une région donnée, n'est pas présent dans la réserve prineipale. lei, une érablie
re 11 tilleul du eomté de Lévis. (Photo de J. Horvalh, extraite du volume La végétation forestiére du Qué
bec méridional, publié en 1966 par les Presses de I'Université Laval, Québee).

que 1'installatiol1 des l1abitations humaines pour fin
d 'agriculture. Bref, nous sornmes bien loin de la
véritable notion de protection de la nature et de
celle des réserves écologiques intégrales quí, a toute
fin pratique, n 'existent pas au Québec.
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Mais au fonel, pourquoi avoir de teUes résPJ'ves '1
Au Québec, cornrne sur le reste de notre planete,

l'hornme est devenu le principal facteur et utilisateur
ele 1'environnement. Sa dépendance vis-a-vis de ce
dernier est telle qu 'ad venant la destruction de ce der-



Flg. 3 - Les réserves spéciales ont pour but de conserver une portion du territoire a cause de son intéret
exceptionnel, comme cel endroit de nidificalion des Fous de Bassan sur l'lle de Bonaventure. (Photo de
L.-P. Coileux, exlraite de la revue Le Jeune Scienlifique, 1966, vol. 5, n° 3).

nier, 1'hoHlnle risque de se détruire lui-mellle. 11 lui
deviellt, par eonséquent, de plus en plus impérieux
d 'acquérir une connaissance suffisante du milieu dans
lequel il évolue pour pouvoir assurer son propre dé
veloppement et celui de ses descendants. D 'ou la.
nécessité de la reeherche sur les milieux naturels et
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eeHe de la diffusion, par 1'édueation, des eonnaissan
ces ainsi acquises aux générations futures. 01' la
recherche et 1'éducation concernant 1'environnement
ne penvent pas avoir lieu dans les laboratoires. Elles
doivent, au contraire, procéder des faits observés
dans la nature meme et etre basées sur des études



el 'exemples vivants. Voila donc la raison principale
de 1'établissement et de la protection des réserves
écologiques. Elles seules peuvent réunir, durant un
temps suffisamment long, des exemples adéquats pour
1'étude de la nature. Une autre raison, non moins
importante, est celIe de la disparition possible des
especes et, avec elles, de la disparition totale de cer
tains genes. Le probleme est d 'une extreme urgence.
L'emprise de 1'homme sur son habitat devient telle
que si un effort dans ce sens n 'est pas fourni tout de
suite, une importante partie des écosystemes risque
d'etre détruite et disparaitre a jamais au détriment
de toute 1'humanité.

Conscients de ce danger imminent, les responsa
bles du Programme biologique international (PB!)
ont inclus dans ce dernier, sous le vocable de Conser
vatioll des écosystemes terrestres (CT), (1) l 'inven
taire des réserves écologiques existantes, (2) la pro
motion de l 'établissement de telles réserves a travers
le monde et (3) 1'étude des moyens législatifs en vue
de leur protection. Le sous-comité québécois du PBl
CT s 'identifie avec ces trois objectifs généraux tout
en mettan t l 'accent sur 1'établissement et la protection
de nouvelles réserves. Ces dernieres sont, dans son
esprit, de trois types:

1. Les réserves principales quí devraient com
prendre des exemples suffisamment grands de la ma·
jorité, sinon de tous les écosystemes d 'une région
écologique ou d 'un domaine climacique donnés. Ce
type de réserves est caractérisé par 1'uniformité du
e1imat régional et la diversité des formes de relief
et des soIs. Il devrait réunir 1'ensemble des commu
Ilautés végétales et animales reliées a cette diversité
physiographique incluant tous les stades évolutifs et
toutes les classes de produetivité. Chaque fois que la
ehose sera possible, la réserve principale devrait COl'·

respondre a un bassin ou une partie d 'un bassin
hydrographique (fig. 1).

:¿. Lc!> réservcs cumplémentaire!>, elles, devraient
etre eomposées d 'un ou de plusieurs éeosystemes qui,
tout en étant eommuns dans une région écologique
donnée, ne sont pas présents dans la réserve prinei
paje (fig. 2). Le nombre de telles réserves peut et.re
variable et leur dimension généralement un peu plus
grande que la superficie correspondan te des écosyste
mes compris dans la réserve principale. Ceci, afin de
pouvoir éliminer les effets de bordure.

3. Lcs réserves spéciales, enfin, ont pour but de
conserver une portion du territoire a cause de son
intéret exeeptionnel du point de vue écologique,
taxonomique ou purement physique. Les aires occu
pées par des especes rares, reliques ou en voie de
disparition, des associations exceptionnelles, des en·
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droits de nidification (fig. 3), d 'hivernation, de migra
tion ou de reproduction de certaines populations, des
gisements fossiliferes, des formations géologiques et
des soIs particuliers, entre autres, feront partie de
cette catégoriE'.

Au Québec, les réserves écologiques principales et
complémentaires devraient comprendre tous les éco
systemes des domaines climaciques suivants: (1) do
maine de 1'érabliere a caryer, situé dans la plaine
argileuse du sud·ouest de la Province; (2) domaine
de 1'érabliere a tilleul qui succede au précédent sur
les premiers contreforts des Appalaches et des Lau
rentides; (3) domaine de l 'érabliere a bouleau jaune,
plus nordique que le précédent et situé plus haut en
altitude; (4) domaine de la sapiniere a bouleau jau
ne, qui constitue la transition entre la foret décidue
et la foret coniférienne; (5) domaine de la sapiniere
a bouleau blanc a caractere sub-boréal; (6) domaine
de la sapiniere a épinette blanche, plus maritime que
la précédente; (7) domaines de la pessiere a mousses
et de la pessiere a éricacées représen tan t la foret
boréale au sens strict; (8) domaines de la toundra
foresti?~re subalpine et subarctique, riches en lichens
et, finalement (9) domaines de la toundra arctique et
alpine qui occupent les sommets des plus hautes mon
tagnes et 1'extreme nord québécois.

A cette liste, tres générale, il faudrait ajouter les
réserves spéciales telles les falaises de 1'Ile Bonaven
ture occupées par la célebre colonie de Fous de Bas
san, 1'estuaire d 'une riviere gaspésienne, le gisement
fossilifere de 1'Escouminae, une partie du paysage
dunaire OU, tout simplement, une partie de la cote
de gypse des Íles de la Madeleine, etc.

Évidemment, ces réserves deviendront véritable
ment utiles seulement lorsqu 'une législation appro
priée les protégera efficacement. 01', jusqu 'a présent,
ríen ne garantit une proteetion permanente des ré
serves au Québec. Un pare est établi par un arreté
ministériel et non par une loi votée par l 'Assemblée
législative qui seule pourrait garantir sa permanence.

Conseient de eette situation, le sous-comité québé
eois du PBI-CT a, par conséquent, inclus dans son
programme non seulement le choix, la localisation, la
deseription et 1'établissement des réserves écologiques
mais encore l 'étude d 'une législation appropriée qui
les protégerait efficacement et en permanence pour le
plus grand bénéfice aetuel et futur de tous les québé
eois.
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DISCUSSION

Nous nous exeusons aupres du DI' Yvon Pageau, du Département des
sciences de la terre a I 'Université du Québec a Montréal, dont 1'intervention n 'a
pu etre enregistrée Acause de difficultés techniques.

Monsieur Pineau se dit d 'aeeord avpe le Dr Moísan pour alerter 1'opinion
publique, mais il est un peu en désaccord avec I 'interprétation qu 'il en fait par
la suite. D 'apres le Dr Pineau] il faut travailler avec I 'opinion publique, il faut
1'alerter pour qu 'elle prenne position favorablement.

Si on observe ce qui se passe dans les divers niveaux de 1'enseignement, on
s 'apergoit que les gens du primaire et du secondaire sont plus alertés que nous
aux problemes de la pollution entre autres. Il se peut, dit-il, que cette inquiétude
ne repose pas toujours sur des bases scientifiques mais elle est tres consciente
des problemes. Il nous faut travailler avec eux en les intégrant dans nos préoe
eupations et surtout en utilisant leur force de pression.

Le Dr Maldague répond qu 'A son avis, il n 'y a ríen d 'incompatible dans eet
énoncé avec les politiques du PBIjct-Québee j il reprend les paroles du DI'
Grandtner qui rappelait que le cas échéant des réserves dites «naturellfs»
pouvaient etre visitées par le public moyennant certaines modalités précises.
Un autre aspect doit cependant etre approfondi ici. Il est bon d 'utiliser le
public eomme groupe de pression mais c 'est lA une opération qui prend du
temps: nous sommes actuellement en la70 et le PBI se termine en 1972. D 'au
tre part, nous ne sommes pas strictement en présence de problemes de pollution
mais de problemes de protection j 01' la protectioIl n 'a jamais eu beaucoup la
faveur du public. Ce que cherche ce dernier e 'est de tirer des profits directs
des milieux naturels. De ce fait, il s 'intéressera a la peche, a la chasse eontrólée
ou non, mais peu de gens feront pression pour aménager des secteurs oil prati
quement personne ne pOUITa rien faire.

Il se demande si c 'est le but du PBI de sauver pour quelques botanistes de
petites plantes rares'/ Il demande flUX membres du panel pourquoi on veut
protéger ces petites surfaees plutót que de se pencher sur les problemes de
pollution, de surfaces vertes dans les villes ou a proximité des vi11es ou des forets
exploitées de fagon tout a fait irrationnelle, et en somme des problemes pour
lesquels nous aurions plus facilement 1'appui du public.

Il accepte de répondre au DI' Cardinal paree qu 'il a défini partiellement,
lors de son exposé, le pourquoi des réserves éeologiques. Il s'applique par la
suite a faire la distinction tres nette qu 'il y a entre la protection de quelques
plantes rares et les réserves naturelles telles que définies dans son exposé. Il
se dit d 'avis que les plantes rares doivent etre protégées, mais ces petites por
tions de territoires ne sauraient en aueun cas remplacer les réserves principales
et complémentaires qu 'il a placées en tete de liste. Ces dernieres doivent repré
senter non pas un acre, mais plusieurs milles carrés afin de pouvoir englober
aussi les populations animales représentant ainsi I 'ensemble des etres vivants
et des faeteurs physiques d 'une région donnée. C 'est eet ensemble relative
ment grand qui doit constituer une réserve naturelle.

Passant par la suite au probleme de la pollution tel qu 'ji est traité de nos
jours, il se dit d 'accord mais émet quelques réserves. Se référant a eertains
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films qui se bornent a montrer des boites de conserve nageant dans une eau
boueuse, il souligne que ce n 'est que I 'aspect négatif du probleme.

A son avis, pour résoudre les problemes de pollution, il faut savoir vers
quoi nous voulons aller pour 1'enrayer et comment se présentent des milieux
non pollués Il rappelle qu 'il y a des régions ou les gens ont oublié comment
se présente la véritable nature. A son avis, I 'existence de réserves naturelles
non polluées et non perturbées lui parait étre une premiere étape pour asseoir
tout programme, y compris celui de la pollution.

Il précise que dans le cadre du PBIjct, 12 réserves potentielles sont desti
nées a protéger des especes, dont 5 pour des especes animales et 7 pour des
especes végétales, soit 12 réserves sur 72 réserves potentielles.

A son avis, un des motifs, peut-étre pas le principal, qui justifie I 'établisse
ment de réserves par le PBI est Ipur usage scipntifique ultérieur. Avpc I 'évolu
tion des techniques et des idées en écologie, il se pourrait que, disons dans 50
ans, des questions fondamentales se posent dont nous n 'avons aucune idée au
jourd 'hui. Si nous n 'avons pas préservé de territoires vierges pour vérifier ces
théories, il sera trop tard pour le faire.

Rappelant qu 'il a été fait mention de la formation du Conseil qnébécois
de I 'environnement dans la revue « De Toute Urgence », il demande au D" Mal
dague ou en sont les travaux visant a la création de ce conseil et demande s 'il
s'agira d 'un conseil strictement consultatif visant surtout i\. 1'élaboration de
politiques d 'aménagement de 1'environnement ou si ce conseil aura des pouvoirs
plus étendus par I 'intermédiaire d 'un budget et s 'il sera attaché a un ministere
ou á un autre organisme nanti de pouvoirs.

Il se dit heureux que ]a questioll soit soulevée puisqu 'elle est bien d 'actua
lité.

Revenant en arriere, il rappelle á I 'assemb1ée que s 'est tenu, il y u á peu
pres un an, a Montréal á ] 'hotel Sheraton Mont Royal un Symposium sur la
(:onservation. Ce dernier avait pour but de sensibiliser la plus vaste opinion
possible sur les problemes de 1'environnement y eompris ceux de 1'édueation
qui s 'y rattachent.. A cette occasion, cinq ministeres québecois ant prété leur
concours.

A ]a suite de ee symposium, a été mis sur pied un comité provisoire dont
la. principale fonetion est de fondpr cette année le ConseiJ québécois de 1'envi
ronnement.

Le 7 novembre prochain aura lieu uu .Jardin botanique de Montréal, le
congres de fondation du Conseil québécois de I 'environnement.

Le Consei] québéeois de ] 'environnement s 'est inspiré dans une certa.ine
mesure, pour son organisation, de ] 'Un ion internationale pour la conservation
de la nature et de sps ressources (UICN). La principale ca¡'uctéristiqne de
I 'UICN est d 'eíre composée de 7 eomlllissions pel'lnanentes poursuivant des buts
spécifiques.

Quant au CQE, il sera composé de 4 commissions dont I 'une s 'occupera no
tamment des ressources naturelles. Ces commissions seront composées d 'experts
qualifiés.

Quelle sera la fonction de ees eommissions scientifiques '? Comme il est
inutile de demander au public de faire pression si ce dernier ne sait pas 00
pxercer cette pression et n 'en connait pas toujours les motifs, la tache d 'orienter
I 'opinion publique revient a ceux qui sont professionnellement impliqués dans
les différents problemes.
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Les commissions devront faire connaítre leur avis au Conseil de direction
et a 1'Assemblée générale des membres: mise au courant, elle sera des lors en
mesure d 'appuyer les décisions. Il ne semble pas judicieux, a 1'heure actuelle,
de lancer un mouvement qui ne soit pas dirigé par des experts. La pression
publique est utile mais doit etre orientée dans 1'une ou 1'autre direction.

Reprenant un texte du DI' M. Grandtner dans les résumés du symposium,
il cite 1'importance de la récréation en plus de la recherche et de 1'éducation.

Il croit que 1'appui des pouvoirs publics dans le sens d 'un apport financier
pour réaliser ces réserves sera d 'autant plus possible qu 'il apparaítra évident
que 1'éducation sera considérée au meme titre que la recherche fondamentale.

Il souligne toutefois certaines incompatibilités: une réserve intégrale don
née, ne sera pas nécessairement indiquée pour y amener des classes vertes, mais
elle serait peut-etre appropriée pour y amener des professeurs qui, a leur tour,
pourraient amenel' leurs éleves dans d 'autres milieux qui pourraient tolérer
des visites massives.

Se référant aux jeunes scientifiques, a la formation d 'animateurs pour des
groupes de jeunes scientifiques, la formation d 'éducateurs au niveau des sciences
naturelles et de 1'environnement, soit dans les facultés des Sciences ou d 'Édu
cation, il croit que la publicité aurait avantage a utiliser cet aspect pour rallier
1'opinion publique et ainsi entrer, dans les politiques de 1'État, a court terme.

Il lui apparaít également possible de relier la question des réserves non
seulement a la pollution, mais aussi a la dégradation rapide de 1'environnement,
par le biais de la publicité afin que les hommes nouveaux soient plus respec
tueux de 1'environnement. A son avis, ce type de publicité passerait tres bien
et serait efficace.

Actuellement, au niveau de la maternelle et du primaire on fait des
sketches sur des themes de pollution. On fait dans les parcs, la comptabilité de
capsules de bouteilles, de canettes de biere, etc ... pour faire prendre conscience
aux enfants. A son avis, 1'opinion publique est assez disponible.

Il expose un dilemme important dans le cas des réserves naturelles qui
n 'est pas facile a résoudre et qui s 'est vérifié a. plusieurs reprises aux États
Unis. Des que vous annoncez par 1'intermédiaire de la publicité qu 'un endroit
donné est érigé en réserve naturelle, la population s 'y rend en grand nombre
pour constater de visu ce a quoi ressemble une réserve naturelle et la réserve
n 'en n 'est plus une. Il y a done un juste milieu a atteindre ou ces oppositions
peuvent se concilier mais il reste a. le trouver.

Il abonde dans le meme sens que le DI' Moisan. Il se dit d 'accord avec la
publicité mais une publicité qu 'il qualifie de «raisonnable ». En d 'autres
termes, on peut éveiller 1'opinion publique sans ouvrir notre jeu, pour éviter
que les spéculateurs viennent détruire le fruit de notre travail avant qu 'il soit
rendu a maturité.

Citant a titre d 'exemple le nouveau parc national de Forillon, ou des que
]a chose s 'est sue, on y est alIé non pas pour protéger ou pour apprendre, mais
pour couper les derniers sapins restant sur le territoire ou amener tout ce qui
pouvait 1'etre avant que ce soit protégé par 1'État.

Il croit que nous devrions tous faire preuve d 'une sorte de mesure et de
l'éfiexion avant de lancer 1'idée dans le public pour que rien ne retombe contre
1'objectif que nous poursuivons.

Repl'enant les paroles de M. Bonin, a propos de la récréation, il tient a
dénier publiquement avoir parlé de l'écréation sans 1'avoir qualifiée.

Il admet a la rigueur qu 'une réserve puisse servir a une récréation éduca
tive dans une partie et encore périphérique. Il nous faudra garder, en plus
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des réserves, nos pares, qui ont été COIH';US pour réeréer les touristes, et si nous
réussissons dans nos eampagnes d 'éducation a les rendre plus beaux, moins
pollués, moins saccagés, les gens y pourraient, au meme titre que dans une
réserve intégrale, apprendre ce qu 'est un éeosysteme naturel relativement peu
perturbé.

Il se dit d 'aecord avec 1'aspect édueatif du probleme. Il faut non seule
lIlent protéger une réserve pour un petit groupe de seientifiques, mais pour le
bénéfiee de toute la eommunauté. Toutefois, ceci ne veut pas dire que les six
millions de Québéeois doivent aIler dans la réserve nO 1 pour en retirer un
bénéfice. Il y a done un intermédiaire dans le sens que les renseignements
doivent sortir de la réserve sans que eeIle-ei en souffre.

En résumé, il faut qu 'on fasse de la recherehe, mais encore d 'un eertain
type et la transmission des résultats de recherche sous forme d 'éducation, beau
eoup plus que la démonstration in situ.

Rappelant le phénomEme nouveau au Québec qu 'est I 'apparition des parcs
Ilationaux, il s'adresse a M. DesMeules, du Service des Parcs nationaux, pour
lui demander ou se plaeent les réserves naturel1es et les réserves intégrales
dans la poli tique des pares nationaux et si on en a prévu dans eeux du Québee
en partieulier et si la législation aetuelle permet d 'assumpr une proteetion
adéquate.

M. DesMeules preCIse qu 'on conna]t mal dans le public, le but principal
des pares nationaux. Le but premier est de préserver des exemples des « paysa
ges» du Canada pour les générations présentes et futures. Il pense done que
les réserves intégrales ou naturelles eadrent bien avec le but premier des pares
nationaux. La récréation du public est un but seeondaire; on doit satisfaire a
la réeréation en dehors des réserves intégrales dans certaines zones périphéri
queso Les pares nationaux du Canada ont réeemment adopté un systeme de
zonage et dans ehaeun des pares, nous avons aetuel1ement des territoires de
zone 1 qui sont protégés intégralement. Cette proteetion intégrale n'élimine
pas les visiteurs, mais on évite tout aménagement pour en faeiliter 1'acces ou
pour y loger les visiteurs; a titre d 'exemple, il mentionne la possibilité de
visiter une réserve intégrale par voie d 'eau, en canol.

Il demande a M. DesMeules s 'il y a certaines zones 1 de prévues dans
1'aménagement des parcs de Forillon et de la Maurieie.

Il préeise qu 'on en n 'est pas encore a cette phase, paree qu 'on est a faire
1'inventaire des ressourees natureHes de ces pares. C'est seulement apres cet
inventaire qu 'on pourra établir les différentes zones. Citant le cas du pare de
Forillon, il précise que le DI" Grandtner a déja identifié plusieurs seeteurs ou
la végétation est d 'un earaetere unique et qui bénéfieieront d 'une proteetion
spéciale.

Une des grandes diffieultés réside dans la eompréhension de la nécessité
el 'un réseau de réserves alors qu 'on dispose au Canada d 'horizons «illimités ».
Beaueoup de personnes croient que le Canada est vaste et que ehaeun y a beau
eoup d 'espaee. De fait, si 00 aborde eette question avee des seientifiques autres
que des biologistes, la majorité ne voit pas I 'utilité de la eonservation. Aussi
serait-il utile d 'avoir des eours de conservation de la nature non seulement au
primaire mais également au niveau des CEGEP et du premier eycle univer
sitaire.

Beaueoup de scientifiques qui sortent des universités n 'entendent parler
de la eonservation que par les journaux ou d 'autres organismes. lJ se dit d 'avis
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qu 'il ('xiste d('s g('ns lucides tels que les participants it c(' symposium qui
perl;oivent bien c('s problemes. Mais, lorsqu 'on a affaire it bien d 'autres pro
fessionnels, on se rend compte que beaucoup ne voient pas 1'utilité de la
conservation.

Pour s 'en rendre compte on n'a qu 'a lire 1'ouvrage de Pierre Hanckle,
«Biological Conservation:t, qui vient d 'etre publié; on se rend compte que
dans les programmes de conservation, seuls les biologistes étaient au courant
des programmes, et ce n 'est que 25 ans plus tard qu 'on s 'est rendu compte des
erreurs commises. Il nous faudrait donc penser it nos autres confreres scienti
fiques qui n 'ont pas 1'opportunité de voir le probleme comme nous.

Apres avoir souligné 1'intéret de 1'intervention de M. Rousseau, le DI" Mal
dague rappelle a 1'assistance que le but essentiel du PBI/ct-Québec n 'est pas
de promouvoir 1'éducation dans ce domaine. Son but est avant tout d 'établir
un réseau de réserves écologiques. Il est évident que nous devons, et nous
1'avons fait implicitement, élargir nos vues.

Ayant eu 1'occasion d 'assister, en septembre dernier, a une réunion pléniere
de la Commission d 'éducation de 1'UICN qui s 'est tenue a Sofia en Bulgarie,
M. Maldague souligne que le probleme soulevé par M. Rousseau fait 1'objet
des préoccupations de cette commission depuis plusieurs années. N 'ayant pas
le temps en ce moment, il compte faire part des discussions de Sofia dans un
prochain numéro de «De Toute Urgence ».

Sur le plan canadien, le Dr Maldague signale qu 'il existe un projet en vue
de créer un groupe de travail de 1'UICN en ce qui concerne 1'éducation et la
conservation de la nature. H est évident que ceci est compliqué au niveau du
Canada, puisque la juridiction de 1'éducation est provinciale, mais il doit y
avoir moyen de fonctionner efficacement comme le fait le Conseil canadien des
ministres d('s Ressources dans d 'autres domaines. Il faudra laisser achaque
province le soin d 'organiser 1'éducation et la conservation de la nature comme
eolle 1'entend, mais en stimulant et en suggérant des actions comme le fait
1'UICN au niveau international. Nous ne pourrons avoir 1'appui Ju public que
si ce dernier est bien informé, ce qui n 'est pas le cas actuellement. Cette étape
est extremement longue, et ne constitue pas le but en soi du PBIjct-Québec.

Se référant a 1'intervention de M. Rousseau, il situe le probleme non :pas
au niveau de 1'éducation, c 'est-a-dire 1'enseignement de 1'écologie et de la
pollution, mais bien au niveau de 1'enseignement primaire et du secondaire de
la biologie générale et plus particulierement de la botanique. Reprenant le
theme de la botanique, il estime que 1'enseignement de la botanique est com
pletement négligé et devra etre repensé. Il existe actuellement d 'immenses
lacunes, non seulement aux niveaux primaire et secondaire mais au niveau des
universités meme.

Il s 'excuse tout d 'abord de n 'avoir pu assister aux exposés des membres du
panel, étant lui-meme appelé a parler dans un autre symposium.

Rappelant son role de président du Conseil d 'administration du Domaine
Gault au Mont Saint-Hilaire, il en décrit la valeur. Précisant son opinion, il dit
que le mont est une «niche:t écologique tres valable et un laboratoire de plein
air pour les sciences naturelles, ou 1'université McGiU essaie d 'installer une
réserve écologique et un centre d 'éducation pour les jeunes et le public en
général.

Par la suite, s'adressant aux membres du panel, il leur demande s'il est
réaliste d 'établir des réserves naturellespres d 'une agglomération de 2 millions
d 'habitants qui augmentera tres rapidement a 3, 4 ou 5 millions d 'ici quelques
années. Ne serait-il pas plus sage d 'établir des réserves naturelles dans des
régions moins populeuses f
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Avant de passer la parole au DI' Grandtner, il souligne deux exemples qui
lui viennent immédiatement a 1'esprit. Il cite tout d 'abord 1'exemple de la
foret de Soignes, située aux portes de Bruxelles, et qui est 1'une des plus beJles
hetraies d 'Europe; malgré sa proximité d 'un grand eentre urbain, eette foret .
se trouve parfaitement protégée. Aueune exploitation ne s 'y fait, ni aueune
eonstruetion; e 'est un monument naturel qui est a proximité d 'une population
de 4 ou 5 millions d 'habitants qui en tire beaueoup de satisfaetion.

Le deuxil~me exemple est le pare national de Vitoeha situé en Bulgarie, a
proximité de Sofia, ville qui eompte pres d 'un million d 'habitants. Ce pare
national eontient des endroits qui sont de véritables réserves intégrales.

En accord avec le~ paroles du Dr Maldague, il ajoute qu'aussi paradoxal
que cela puisse paraitre, dans beaucoup de cas, une réserve natureJle a plus de
chance d 'etre completement protégée, une fois la législation en place, parce que
bien accessible, que de se trouver en pIein milieu de la toundra oil i·[ est impos
sible de la protéger; ear, si des visiteurs s 'y rendent, ils font leur propre loi et
peuvent la détruire a leur guise.

n ne eroit pas que 1'on doive abdiquer en face de la poussée démographique.
Au contraire, il nous faudra eonserver, dans la mesure du possible, des exem
pIes meme dans les zones peuplées du Québee, mais du meme eoup, il faut
s 'assurer de la proteetion et de la législation et que finalement la population
eJle-meme soit sensibilisée a la proteetion.

Si on ne ehange pas 1'opinion publique au sujet des réserves éeologiques,
nous pourrons reeuler aussi loin qu 'a la terre de Baffin et lorsque la population
dense y sera rendue, ee sera a nouveau trop preso

Se référant a la foret de Soignes en Belgique et ceJle du pare llational de
Vitoeha en Bulgarie, il demande au DI' Maldague si elles sont aeeessibles a un
certain pubEe, ou aménagées pour recevoir des visiteurs?

Ces territoires sont aménagés pour reeevoir le publie mais uniquement le
long des routes dont le publie ne peut s 'éearter. Dans le eas de la forih de
Soignes, il y a meme des pistes d 'équitation. Comme le réseau routier est bien
aménagé, le publie ne s 'éearte pas des routes; eependant, il existe en outre une
proteetion par des gardes forestiers.

Reprenant la parole, il s 'adresse a M. Pierre DesMeules du Service des
Pares nationaux, il rappeJle son intervention dans laquelle il spéeifie que les
Pares nationaux veulent faire des réserves natureJles sans aménagement. Le
DI' Pineau dit que dans ce eoneept, il peut y avoir une eertaine artieulation. En
efi'et si on veut faire des réserves intégraIes dans un territoire, il faut faire
un aménagement tres intensif pour que la réserve demeure intégrale vis-a-vis
1'homme. Pourquoi fait-on des réserves, si ee n 'est pour 1'homme? Si 1'homme
ne peut y aeeéder, pourquoi en eonstituer. Enfin on dit que ces réserves sont
pour 1'homme aetueI et 1'homme du futur, done, aménageons-les pour que
1'homme puisse y avoir aeees sans détruire le milieu.

Lorsqu 'il est possible de donner acees aux territoires aménagés en réserves
intégrales, on le fera. Toutefois, iI faut se rappeler que 1'objeetif f)'remieJ,"
est de protéger 1'intégrité de ces territoires. Comme e 'est les visiteurs qui
menacent, et e 'est le eas en partieulier aux États-Unis, ceei suscite un probleme
tres complexe, et il n 'y a aucun doute que s 'il est possible de faire des amélla
gements sans pour autant détruire ces territoires, ces aménagements seront
faits.
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Revenant a 1'exemple de la foret de Soignes, il rappel1e que cette foret est
non seulement a la limite de Bruxel1es, mais que la ville se prolonge meme
au-dela de la foret, ce qui en fait en réalité une foret a 1'intérieur de la ville.

Cette foret n 'est pas une réserve intégrale, il n 'y a que certaines parcelles
qui sont érigées en réserves a acces controlé, ou meme c16turées, alors que la
plus grande partie de la foret est accessible au publico Il s 'y fait également
de la sylviculture et un peu d 'exploitation forestiere, au sens économique du
terme, sous la direction des services de recherches instal!és dans cette foret. Il
croit que c 'est 1'ensemble de ces activités qui rend cette foret si extraordinaire
et d 'une si grande valeur éducative.

Il précise que cette foret tombe sous le controle de la loi des monuments
naturels classés.

Compléwnt les informations au sujet de la foret dp Soignps, il souligne
que les étudiants en biologie, zoologie et bob-mique de l'Université de Bruxelles
ont entierement acces a toutes les parties de la foret de Soignes. Les excur
sions, dirigées par les professeurs de zoologie et de botanique, se font dans des
zones qui sont entierement protégées mais qui ne sont pas visibles par le public.
Des étudiants gradués peuvent également y travailler, faire des récoltes, dans
une certaine mesure, et y poursuivre des observations écologiques.

S 'adressant a M. Pierre Dorion, il lui demande son opinion sur les propos
tenus par le Dr Moisan au sujet de la législation, et quels conseils il pourrait
nous donner a nous, membres du PBljct, pour entrer en contact avec les hauts
fonctionnaires de 1'État en vue d 'arriver a un dialogue fructueux et efficace
sur les réserves naturel1es.

Apres les premiers contacts établis avec le SOUS-mInIstre des Terres et
Forets et la Direction générale de la conservation, tels qu 'ils semblent avoir
été faits par le PBljct-Québec, il s 'agirait peut-etre maintenant, selon M. Do
rion, de convoquer une réunion au niveau des directeurs généraux ou de cer
tains directeurs de services. Cette réunion devrait porter sur la notion de
réserves intégrales afin de connaitre 1'opinion de ces fonctionnaires.

Il se dit d 'avis que du coté des forestiers, il y aura une certaine opposition
a la notion meme de réserve intégrale. Certains diront qu'ils ont vu des réserves
« artistiques» en France et que c 'est un désastre parce qUA les arbres meurent
debout, pourrissent, sont attaqués par des maladies ou des insectes, etc ...

Apres discussion, il faudrait voir s 'il ne faudrait pas proposer plutot des
réserves naturel1es ou on ne touchera pas a la foret ou encore si on ne tentera
pas, par certains traitements, de maintenir la foret dans un état d 'équilibre le
plus parfait possible, ce qui serait alors des réserves naturel1es dirigées.

Donc, il serait bon de connaltre 1'avis de ces fonctionnaires pour présenter
quelque chose de concret et de bien défini au niveau des sous-ministres et par
la suite au niveau des ministres.

Il se dit convaincu que nous obtiendrons 1'appui des fonctionnaires si le
probleme est bien di.<;cuté avec eux et si taus peuvent en voir toutes les
implications.

Il serait peut-etre bon que 1'on définisse ce qu 'on entend par réserve
intégrale.

A la Direction générale des pares, la réserve intégrale représente une entité
réservée intégralement. Il semble ici qu 'on attribue aux réserves une fonction
d 'utilisation ce qui, dans son aspect, rejoint beaucoup plus la notion de parco
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Il se dit d 'avis que nous sommes en présence de notions qui ne 50nt pas
tres bien définies.

Si 1'on se réfere aux définitions internationales, la réserve naturelle ínté
grale est quelque chose de tres strictement protégé. On ne peut y pénétrer
sauf pour des raisons scientifiques, et apres autorisation écrite des autorités
responsables. Sí on accepte une telle définition, la chose est claire. Ce que
nous discutons actuellement ne correspond pas completement a cette définition.

Si 1'on s 'en tient a la notion de réserves intégrales strictes, sans aucune
circulation, on a peu de chance d 'aboutir a quelque chose.

Il nous faudra, a un moment donné, en arriver, comme 1'ont souligné MM.
Grandtner et Harrod, a prévoir, i\ I 'intérieur d 'un territoire douné, une partie
qui correspondrait a la définition internationale de réserve naturelle intégrale;
cette réserve devrait etre entourée d 'une zone tampon dans laquelle on pourrait
admettre certaines formes dc récréation, comme des randonnées a pied, etc ... ,
mais en proscrivant plusieurs utilisations récréatives courantes.

A propos de 1'intervention de 1\1. Pierre Dorion, il se dit d 'accord avec lui
sur la fac;:on dc procéder. Cette invitation au dialogue s 'impose, il se dit
convaincu que cela répond a I 'attente des membres du PBIjct-Québec; il est
temps que nous commencions des consultations au niveau des hauts fonction
naires des différents ministeres concernés.

Se référant aux interventions du DI' 1\'laldague a propos des réserves natu
relles en zones urbaines en Belgique et en Bulgarie, il se dit d 'avis que la grande
différence entre I 'Europe et le Canada est la présence d 'un arriere-pays tres
vaste et sans population ou a population tres faible.

De ce fait, plusieurs sont d 'avis au Canada qu 'il n 'est pas nécessaire de
protéger des ressources naturelles a proximité des centres urbains.

Il pose par la suite aux membres du panel la question suivante: Avez-vous
une politique de réserves naturel1es différente pour le Canada de celle qui existe
en Europe 1 A son avis, les Européens n 'ont pas de choix possible étant donné .
la densité tres forte de population, alors que I 'alternative canadienne est toute
autre:

A son avis le probleme est fort différent entre I 'Europe et le Canada, il y
a des territoires de dimensions non comparables, e 'est également une question
de densité de population et de volonté de 1'opinion publique ou des dirigeants
de 1'État. En réalité on rejoint sous plusieurs angles le probleme de la pollution.
Doit-on vivre dans une atmosphere surchargée de déchets, préfere-t-on vivre
sur le béton et 1'asphalte, ou préfere-t-on un intermédiaire ou la nature est
présente et la pollution controlée en dec;:a de certaines limites T

La question se pose donc dans des termes analogues, e 'est-a-dire doit-on
limiter les zones urbaines au béton et a 1'asphalte et aller se récréer a I 'exté
rieur et de plus en plus loin ou aura-t-on une zone urbaine humaine et
habitable, qui ne sera pas soumise aux contingences de la production indus
trielle 1 Cette zone doit-elle comporter des éléments qui ont des valeurs a la fois
esthétiques et scientifiques 1 JI s 'agit la d 'un choix social, et il n 'y a pas de
réponse définitive. Toutefois, il exprime des doutes sérieux sur la réaction de
la génération qui vient si 1'on choisit le béton et 1'asphalte dans les zones
urbaines sans se soucier de la nature.

Rappelant les objectifs du PBIjct-Québec, il précise que nous n 'avons pas
pour but de créer des réserves quelles qu 'elles soient. Si tel était le cas, il
serait plus avantageux de constituer des réserves dans I 'Ungava qui seraient
plus a I 'abri des touristes et de toute perturbation.

Cependant, notre objectif en créant des réserves est de garder un exemple
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de tous les écosystemes que nous possédons sur le territoire québécois y compris
ceux qui n 'existent plus que sous forme de lambeaux; dans la région montréalai
se, par exemple. Il nous sera impossible, quoique nous fassions, de conserver
une érablicre a caryer a Chibougamau.

Se référant i\ 1'intervention de M. Pierre Dorion, il precise que le but
premier du PBI/ct est de préserver des écosystemes, non pas nécessairement de
beaux arbres. 11 se dit d 'avis que les maladies et les insectes indigenes font
partie intégrante de ces écosystemes et méritent d 'etre protégés au meme titre
que les arbres eux-memes.

11 demande comment on peut qualifier de «naturelle» une réserve qui
serait aménagée pour demeurer telle que les botanistes veulent qu 'elle soit T

A son avis le type d 'aménagement et de protection est fonction de la masse
meme de la réserve. Si la superficic de la réserve a 10,000 milles carrés, il est
évident qu 'un feu de forel est peu important, mais dans le cas d 'une réserve
de 3 milles carrés, le meme feu est fatal. Le type d 'aménagement sera done
fonction de la situation de la réserve, de ses dimensions, etc.

Reprenant I 'intervention de M. Pierre DesMeules, il precise que si les
insectes font partie de I 'écosysteme, I 'homme en fait également partie. Dans
la vie d 'un écosysteme, il arrive un moment ou I 'homme intervient, donc il faut
aussi I 'intégrer.

Ceci rejoint plusieurs points exposés au préalable. On doit d 'une part
protéger des écosystcmes et cela peut se faire soit en créant une }éserve inté
grale ou une réserve dirigée, soit encore en combinant une zone réservée
strietement avec une zone tampon, ou le public pourrait etre aecueilJi, moyen
nant certaines modalités. IJ n 'y a certainement pas de solution globale pour
toutes les réserves.

Chaque réserve constitue un cas d 'espece par suite de la diversité des condi
tions écologiques du milieu, de la proximité plus ou moins grande des popula
tions, des besoins et des demandes de cette derniere.

L'éventail des vues manifestées a ce symposium montre bien la complexité
du probleme et la nécessité d 'approfondir chaque cas en particulier par des
gens qualifiés et qui ont différents intérets.

Peut-on avoir une idéc de 1'étendue totale des 72 réserves potentielles qui
sont eonsidérées actuellement, et également une idée de I 'étendue de la plus
grande de ces réserves 1

Pour ce qui est des étendues, elles sont tres variables. Prenant le cas de
la réserve nO 21c, Camptosorus rhizophylJus a Frelighsburg dans le comté de
Missisquoi, sa superficie est égale a 1 hectare. D 'nutre part, la réserve nO 29,
Monts d 'Youville a a peu pres 50 km carrés, ceci pour les écosystemes terres
tres. Ces résen'es sont plus grandes lorsqu 'elles englobent des bassins de
rivieres comme la riviere Kécarpoui sur la Cote Nord ou le lae aux Phoques
dans I 'hémiardique, ou les dimensions atteignent plusieurs eentaines de milles
earrés.

Rappeiant les interventiolls du DI' Pineau et de M. DesMeules, il se dit
el 'avis que 1'homme peut inhiber tous les facteurs et il ne faudrait pas le voir
eomme un facteur nettcment nnturel. D 'apres lui le sens «naturel» doit etre
eompris a I'exception de I 'homme qui peut détruire ou construire.
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A la suite de toutes les opíníons quí ont été émíses, íl revíent a son texte.
A son avís, il n 'est pas possíble de définír dans une politique de réserves natu
relles, 1'étendue d 'une réserve naturelle, celle-cí varíera beaucoup.

Quant au role d 'un éventuel Conseíl consultatíf ou exécutíf des résen-es
naturelles, 1'une de ses fonctíons, seraít d 'élaborer un plan d 'aménagement ou
de protectíon pour chacune des réserves en partículier. Chacune des réserves
n 'aura pas nécessairement la meme utilisation et la meme protection. Chaque
réserve serait examinée a la loupe pour qu 'un plan, qui lui soit propre, soit
élaboré.

JI demande si les estimations prélímínaires ont été faites pour connaitre
le cout de telles réserves, a court terme et a long terme en ce quí touche la
su rvcillance.

Ces aspects ne semblent pas avoir été abordés jusqu'a présent. e'est une
questíon a étudier pour chaque réserve en particulier. en tenant comptp np sa
vocation propre.

CONCLUSION

Pour terminer, le DI" Maldague se dit d 'avis qu 'il ne faut pas eonfondre le probleme des pollutions quelles
qu 'elles soient et le probleme des réserves naturelles. 11a pollution est a la fois un probleme A long terme et a
eourt terme. Quelle que soit la gravité d 'une pollution, on pourrait tres rapidement la supprimer en s 'attaquant
a ses causes.

Dans le eas des réserves naturelles et des pares nationaux, on se situe essentiellement dans une perspec
tive a long terme. Une fois qu 'auront disparu les derniers vestiges d 'écosystemes naturels qui subsistent, il n 'y
aura plus jamais moyen de les recréer.

Certains, entre autres les urbanistes et les paysagistes, se demandent parfois pourquoí créer des réserves
alors qu 'on peut eréer des milieux artificiels pleinement satisfaisants pour 1'homme. C 'est un poínt de vue qui
mérite d 'etre retenu, cal' il justífie la nécessité de créer des forets urbaines, suburbaines. des espaces verts, etc ...

Cet aspeet ne vient lIucunement en contradietion avee le but que nous JlOUS sommes fixé. Ce n 'est pas
paree qu 'on doit créer des milieux artificiels satisfaisants qu 'on doit en meme temps détruire certains stocks
génétiques qu 'il ne sera plus jamais possible de reconstituer, ou supprimer des potentialités eneore quelquefois
inconnues.

Dans ce probleme on touche ades questions d 'éthique et de conscienee. 11 y a des choses qu 'on ne peut pas
toujours démontrer mathématiquement; il est difficile d 'affirmer qu 'il y a un intéret positif certain a la conser
vation de telle ou telle réserve.

II rappelle la triste cOJlditíon dans laquelle se trouvent les masses urbaines de grandes villes qui ont
presque oublié que la nature existe, et lorsqu 'ils entrent en contact avee elle, ils n 'en voient plus que des lam
beaux, ou eneore des aspects appauvris, tels les monoeultures, les ehamps eultivés; ce sont la des résultats - eJl
partie justifiés - de la dégradation des éeosysikmes, en ep sens que 1'on assiste a une grande réduction de la
diversité biologique.

11e but des réserves naturelles e1. des pares nationaux est de sauvegarder ees earactéristiques essentielles
de la vie que sont sa diversité e1. son organisation complexe.

Meme si on peut t.res bien "ivre devant un jardin bien aménagé, UII He peut se cuntenter d 'une perspective
si étroite, il faut considérer les problemes dans la perspective de I 'évolution biologique.

Il se di1. eonvaiJleu que vu sous eet angle les réserves naturelles se défendent. II est d 'ailleurs regrettable
d 'eJl etre arrivé au point 011 il n 'y a plus guere que des lambeaux d 'éeosystemes naturels a défendre.

• Ces textes ont été colllgés par G\lles Lemleux, Universlté Lava!.
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