


Le cadre écologique 
de référence du Québec 

Perspectives historiques, concepts et applications 

Jean-Pierre Ducruc 

Frédéric Poisson 

Vincent Gerardin 

Gérald Domon 

Julie Ruiz 

Juan Edgardo Medina Mena 



Équipe de réalisation : 

Auteur principal : Jean-Pierre Ducruc 

Collaborateurs : Frédéric Poisson 
Vincent Gerardin 
Gérald Domon 
Julie Ruiz 
Juan Edgardo Medina Mena 

Coordination : Marie-Jasée Côté 

Ëdition : Tingxian Li 

Révision linguistique : Chrystiane Harnois 

Mise en page et couverture :Yves Lachance 

Géomatique : Jean Bissonnette et Sophie Benoit 

Source des photos et des figures : ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, sauf indication contraire 

Renseignements : 

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le centre d'information 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Téléphone : 418 521-3830 
1 800 561-1616 (sans frais) 

Internet : www.environnement.gouv.qc.ca 

Pour consulter ou télécharger ce document, visitez notre site Web : 
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm 

Référence à citer : 

Ducruc, J.-P., F. Poisson, V. Gerardin, G. Domon, J. Ruiz et J. E. Medina Mena, 2019. 
Le cadre écologique de référence du Québec : perspectives historiques, concepts 
et applications. Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, 179 p. 

Dépôt légal - 2019 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
ISBN : 978-2-550-84951-3 (imprimé) 
ISBN : 978-2-550-84952-0 (PDF) 

Tous droits réservés pour tous les pays. 

© Gouvernement du Québec - 2019 

0 Ce papier contient 1 00 % de fibres recyclées après consommation 



QV{h Chf- OVvVrttB� 5-0-iA- � 
0-- LtL- �� d.h fv1 � J VvYd.a.ANi

� � CL-� fvop-- +ô+! 



Michel Jurdant 

1933-1984 

Ingénieur agronome à l'Université de Louvain, né en Belgique, Michel Jurdant immigre au Québec au 
tournant des années 60. En 1968, il obtient un doctorat (Ph. D.) de l'Université de Cornell (Ë.-U.) en 
déposant sa thèse sur une méthodologie de classification écologique des terres forestières basée sur 
une intégration géomorphologie-sols-végétation. Cette thèse l'a mené à élaborer, comme chercheur 
au Service canadien des forêts à Québec, le premier cadre écologique de référence du Québec. D'abord 
baptisé « inventaire du capital-nature » lors de la cartographie du territoire de la baie James, en 1977, 

celui-ci deviendra le « cadre écologique de référence » du présent livre. 

En 1979, Michel Jurdant quitte la fonction publique fédérale pour enseigner au Département 
de géographie de l'Université Laval. Durant les années 70, il réalise aussi des travaux d'inventaires 
écologiques, notamment en Grèce, dont on peut dire qu'ils lui révéleront son amour des liens profonds 
observés entre les gens, la terre et la vie. 

Ceci est le parcours initial, pour ne pas dire initiatique, de Michel Jurdant écologue; il en eut un autre, 
qui se superposa au premier : celui d'écologiste militant. Deux livres, publiés chez Boréal Express, 
témoignent de son militantisme au Québec : Les insolences d'un écologiste, qu'il écrit en 1972, puis Le 

défi écologique, qui constitue en quelque sorte son testament involontaire, ayant paru quelques jours 
après son décès en 1984. Michel Jurdant a aussi été des premières heures des Amis de la Terre, section 
de Québec, qu'il cofonde en 1978. 

En 1985, le prix Michei-Jurdant est créé en son honneur par l'Association francophone pour le savoir 
(ACFAS). 

Photo : gracieuseté de la famille Jurdant 



AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

L'essentiel du manuscrit de cet ouvrage était colligé en 2014-2015. Le décalage avec la date de sa 
publication ne change en rien l'essence même du cadre écologique de référence et de ses applications, 
même si ces dernières vont aujourd'hui plus loin (voir le chapitre 3). Ëvidemment, les références 
pertinentes publiées après cette date ne sont pas citées, hormis dans la conclusion de rédaction plus 
récente. 
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AVANT-PROPOS 

Pourquoi rédiger cet ouvrage plutôt qu'amorcer une douce retraite sur ma terre d'accueil dans Lotbinière? 
Pourtant, la retraite était mon premier projet! Eh bien, parce que plusieurs de mes compagnons de 
route, plusieurs de mes collègues rapprochés ou éloignés et même mon épouse se sont littéralement 
ligués contre moi! Pendant quelques mois, cette ligue s'est traduite par des impératifs aussi bien sentis 
que «tu dois écrire la méthode du cadre écologique de référence » ou « tu n'as pas le droit de quitter 
sans coucher sur papier l'expérience acquise au fil des ans» ou encore« si tu ne le fais pas pour toi, 
fais-le au moins au nom de la mémoire collective . . .  ». Comme si ces arguments ne suffisaient pas, il y 
avait aussi la phrase plutôt assassine « de toute façon, ça ne sera pas difficile pour toi, car tu as bien 
de la facilité à écrire »! 

Voilà, la décision a été aujourd'hui prise et ma légendaire facilité à écrire m'a valu bien des affres du 
redoutable syndrome de la page blanche. La première épreuve a été de déterminer à qui s'adresserait 
cet ouvrage et quel ton adopter pour sa rédaction. Après nombre hésitations et volte-face, deux lignes 
de conduite se sont imposées à mon esprit et ont guidé mon choix, car j'avais des certitudes. Je ne 
voulais surtout pas écrire un textbook, car je n'ai pas la prétention d'en avoir l'envergure, et je ne 
voulais pas non plus d'une version style« les mémoires d'un écologue . . .  »! 

La première ligne de conduite m'a amené à écrire comme si je m'adressais à des étudiants diplômés 
œuvrant dans le domaine de l'aménagement du territoire, inspiré en cela par mes expériences 
d'enseignement au cours des dix dernières années. Est-ce le bon choix? J'aurai toujours des doutes, 
car, au fond de moi, je crois toujours davantage aux vertus de la vulgarisation! Je me suis donc laissé 
guider par les souvenirs des belles surprises et de ces belles rencontres faites au cours des ans avec ces 
jeunes passionnés de leur métier et surtout de leur avenir. Lors de la conception et de la rédaction de 
cet ouvrage, j'avais toujours présent à l'esprit ces nombreux étudiants diplômés et leurs professeurs 
des établissements universitaires québécois, français et chiliens que j'ai eu le privilège d'accompagner. 

Que leurs préoccupations premières concernent le monde agricole, la foresterie, l'hydrologie ou 
l'aménagement du territoire, que ces préoccupations portent sur la vulnérabilité des eaux, des sols ou 
des habitats, la mise en valeur des paysages, la sauvegarde des milieux humides ou encore la mise en 
place d'aires protégées, leur souci commun était toujours la recherche d'outils et de moyens favorisant 
une planification et des aménagements dans lesquels la dimension écologique aurait toute sa place. 
Dans cette perspective et sans pour autant leur apparaître comme une panacée, le cadre écologique 
de référence était, à leurs yeux, un incontournable! J'espère, par ce document, répondre, en partie du 
moins, à leurs aspirations! 

La deuxième ligne de conduite a été d'établir un fil conducteur avec l'œuvre de Michel Jurdant, trop tôt 
disparu de la scène écologique québécoise et que j'ai eu l'immense privilège de côtoyer durant plus de 
dix ans alors qu'il était à l'apogée de sa carrière. J'aurai toujours en mémoire les paroles de Stan Rowe, 
un autre éminent écologue canadien contemporain de Michel Jurdant, qui se plaisait à dire qu'en 
écologie il en était comme pour les philosophes grecs de l'Antiquité, on ne pouvait se former qu'en 
lien étroit avec un maître. Ce que Michel Jurdant fut pour moi. Il me semblait donc fort important 
d'établir un lien avec L'inventaire du Capital-Nature (Jurdant et coll., 1977), qui est encore aujourd'hui 
le seul livre de référence québécois sur la cartographie écologique. Ëvidemment, les connaissances et la 
technologie ont fait des pas de géants depuis le milieu des années 1970. Elles ont permis à l'écologie 
d'obtenir certaines lettres de noblesse et de devenir une préoccupation majeure dans la plupart des 
activités humaines. Mais les prémisses sur lesquelles reposait L'inventaire du Capital-Nature sont 
encore d'une criante actualité! La philosophie et les concepts au cœur de cette publication aujourd'hui 
trentenaire ont animé toute ma vie professionnelle et ont fortement imprégné le présent ouvrage. 

Jean-Pierre Ducruc 
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