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Anticosti, laboratoire à ciel ouvert  
pour l’étude des grands enjeux planétaires  

de conservation de la nature
Frédéric Venne et Louis Bélanger

Résumé
Suivant le dépôt de la proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le moment est opportun pour faire le point sur la contribution 
future de l’île d’Anticosti au monde de la recherche. Cet article a comme objectif d’amorcer une réflexion sur les avenues 
de recherche dans le contexte particulier de l’aire protégée d’utilisation durable (APUD) d’Anticosti. Nous avançons 
que l’île présente le potentiel de devenir un laboratoire à ciel ouvert pour l’étude des grands enjeux planétaires de 
conservation de la nature. Nous suggérons d’inscrire la recherche en contexte d’APUD sur Anticosti dans 3 des grandes 
priorités internationales : i) la conservation à l’échelle écorégionale par le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming 
à Montréal ; ii) la restauration écologique des écosystèmes par la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes ; iii) la transition écologique vers une économie verte découlant du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement. Finalement, la modernisation de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel nous porte à croire que 
le Québec entre dans un grand chantier de conservation de la nature et qu’Anticosti pourrait en être la bougie d’allumage.

Mots-clés : aire protégée, biodiversité, conservation de la nature, restauration écologique, transition écologique

Abstract
Following the submission of the World Heritage Nomination of Anticosti Island (Québec, Canada) as a United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Site, it is appropriate to think about the future contribution 
of the island to research. This article aims to initiate reflection on some of the possible research opportunities in the 
context of a protected area with sustainable use on Anticosti. We propose that Anticosti has the potential to become an 
open-air laboratory for studying major global environmental conservation issues. We suggest that studies in connection 
with the protected area with sustainable use on Anticosti should inform 3 major international priorities: i) conservation 
at the ecoregional scale through the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework; ii) ecological restoration of 
ecosystems through the United Nations Decade on Ecosystem Restoration; iii) ecological transition to a green economy 
through the United Nations Environment Program’s. Finally, the modernization of the Natural Heritage Conservation Act 
suggests that Québec is entering a major phase of environmental conservation and that Anticosti could spark this process.

Keywords: biodiversity, ecological restoration, ecological transition, nature conservation, protected area
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Introduction
Suivant le dépôt de la proposition d’inscription sur la 

Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le 
moment est opportun pour faire le point sur la contribution 
future de l’île d’Anticosti au monde de la recherche. Cet 
article a comme objectif d’amorcer une réflexion sur les 
avenues de recherche dans le contexte particulier de l’aire 
protégée d’utilisation durable (APUD) de l’île d’Anticosti 
(figure 1). Ce nouveau statut d’aire protégée présente plusieurs 
opportunités de recherche en vue d’intégrer les grandes 
priorités internationales dans les pratiques de conservation 
de la nature au Québec et ainsi de développer de nouvelles 
formules d’aires protégées adaptées à la dynamique de certains 
systèmes socioécologiques complexes tels que sur Anticosti. 

C O N S E R V A T I O N

Un laboratoire à ciel ouvert de renommée 
internationale

L’île d’Anticosti est reconnue internationalement comme 
un laboratoire à ciel ouvert dans plusieurs domaines d’étude. 
Entre autres, elle est mondialement reconnue pour ses fossiles 
datant de la période se situant entre l’Ordovicien supérieur et 

mailto:frederic.venne@environnement.gouv.qc.ca
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le Silurien inférieur, il y a de 435 à 447 millions d’années. Cette 
période représente la première extinction massive de la vie 
animale à l’échelle mondiale, un jalon important dans l’histoire 
de la Terre (Bartlett et collab., 2018). Les fossiles d’Anticosti 
n’ont aucun équivalent ailleurs sur la planète (Hints et collab., 
2016) et font l’objet du bien à valeur universelle exceptionnelle 
présenté pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

L’île d’Anticosti est également reconnue internationale
ment comme un lieu d’étude privilégié de l’effet d’une densité 
élevée de cervidés sur les écosystèmes (Beguin et collab., 2006 ; 
Côté et collab., 2014). La dynamique des écosystèmes de l’île 
d’Anticosti diffère de celle du continent, en raison du caractère 
insulaire de cette dernière et de la présence abondante du cerf de 
Virginie (Odocoileus virginianus). À la suite de son introduction 
par l’humain et compte tenu de l’absence de prédateurs, la 
population de cervidés est devenue abondante au point d’altérer 
la dynamique naturelle de régénération forestière et l’écologie 
de l’île (Barrette et collab., 2014 ; Beaupré et collab., 2005). 
Considérant les appréhensions de la communauté scientifique 
quant à l’altération profonde des écosystèmes ainsi que la 
menace aux activités des pourvoiries, un plan de restauration 
des sapinières à bouleau blanc, connu sous le nom de Plan 
général d’aménagement intégré des ressources du milieu forestier 

de l’île d’Anticosti (PGAIR), a été mis en place en 2004 (Beaupré 
et collab., 2004 ; Beguin et collab., 2006 ; Potvin et collab., 2003 ; 
Tremblay et collab., 2005 ; 2007).

Maintenant, afin d’alimenter la réflexion portant sur les 
différentes avenues de recherche en contexte d’inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, nous proposons 
que l’île d’Anticosti devienne un laboratoire à ciel ouvert pour 
l’étude des grands enjeux planétaires de conservation de la 
nature. Ainsi, nous suggérons d’inscrire la recherche dans le 
contexte particulier de l’APUD d’Anticosti dans 3 des grandes 
priorités internationales de conservation de la nature de la 
présente décennie : i) la conservation à l’échelle écorégionale par 
le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal ; 
ii) la restauration écologique des écosystèmes par la Décennie des 
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 20212030 ; 
iii) la transition écologique vers une économie verte découlant 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

La conservation à l’échelle écorégionale
Parmi les 3 grandes priorités internationales de 

conservation de la nature, la conservation à l’échelle 
écorégionale présente des opportunités de recherche en contexte 
d’APUD sur Anticosti. Suivant la fin de la décennie 2020, la 
communauté internationale a élaboré le Cadre mondial de 

Figure 1. Système de protection et de gestion de l’île d’Anticosti élaboré dans le contexte de son inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
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la biodiversité de Kunming à Montréal (ONU, 2022) de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) qui a été négocié 
lors de la quinzième réunion de la Conférence des Parties 
(CdP15) à Montréal. Déjà, le Québec a annoncé son intention 
de suivre les objectifs qui y ont étés fixés : « Le gouvernement du 
Québec réitère son engagement à atteindre la prochaine cible 
mondiale de conservation de 30 % de son territoire d’ici 2030. » 
(MELCCFP, 2022). Suivant le Cadre mondial de la biodiversité 
de Kunming à Montréal, la cible 3 vise  à : 

 faire en sorte et permettre que, d’ici à 2030, au moins 30 % 
des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières 
et marines […] soient effectivement conservées et gérées par 
le biais de systèmes d’aires protégées […] tout en veillant à ce 
que toute utilisation durable, le cas échéant dans ces zones, soit 
pleinement compatible avec les résultats de la conservation. 
(ONU, 2022) 

La conservation à l’échelle écorégionale est un besoin 
reconnu, mais demeure un défi à appliquer, notamment au sud 
de la limite territoriale de forêts attribuables ainsi qu’en milieu 
habité au Québec (Bélanger et collab., 2013 ; Woodley et collab., 
2012). En réponse à ce défi qui a cours à l’échelle mondiale, un 
nouveau paradigme des aires protégées circule dans le monde 
de la conservation (Phillips, 2003). Il se veut un modèle plus 
inclusif qui élargit l’éventail des conditions socioécologiques 
ciblées par les aires protégées (Bridgewater et Rotherham, 2019 ; 
Palomo et collab., 2014). De plus, l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) reconnaît qu’un réseau 
d’aires protégées devrait être intégré dans une approche plus 
large de conservation et d’utilisation des milieux, laquelle 
s’apparente à des approches à l’échelle écorégionale. L’UICN 
souligne aussi l’importance d’adapter les différentes catégories 
d’aires protégées aux diverses réalités locales (Dudley, 2008 ; 
Ervin et collab., 2010 ; Goriup, 1999 ; Woodley et collab., 2012).

Dans le contexte québécois, le besoin de développer de 
nouveaux outils de conservation est reconnu par de nombreux 
experts depuis plus d’une décennie (Audet et collab., 2004 ; 
Bélanger et collab., 2013 ; Bélanger et Guay, 2010 ; CCAPP, 
2016c ; Domon, 2009 ; Théberge et collab., 2012). Déjà en 2001, 
Gratton et Zinger (2001) reconnaissaient le besoin d’assurer 
le maintien des processus écologiques et la protection de la 
biodiversité en zone périphérique des aires protégées. En 
réponse aux limites de la création de grandes aires protégées 
strictes, certains experts québécois recommandaient la 
mise en place d’aires protégées multicatégories en misant 
sur un gradient de conservation intégré dans une approche 
écorégionale de conservation (Bélanger et collab., 2013 ; 
Théberge et collab., 2012). De ce constat, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a mis en 
marche un processus d’expérimentation interministériel du 
concept d’aire protégée polyvalente (APP) de 2011 à 2015 dans 
les réserves fauniques de Matane et de Mastigouche (CCAPP, 
2016a ; 2016b ; 2016c). Les APP visaient, entre autres, à créer 
des lieux de gestion exemplaire des ressources naturelles 
dans l’objectif de conserver un haut degré de naturalité des 
écosystèmes (CCAPP, 2016c).

En juin 2021, soit quelques années suivant les travaux 
du comité interministériel sur les APP, le gouvernement du 
Québec a lancé 2 projets pilotes d’APUD, dont un sur l’île 
d’Anticosti (MELCC, 2021b). Anticosti devient donc un lieu 
central d’étude de cette nouvelle formule d’aire protégée en vue 
de l’adapter au contexte québécois. Ainsi, la recherche entourant 
la conservation à l’échelle écorégionale sur Anticosti (MFFP, 
2021) a le potentiel de répondre au besoin de développer des 
stratégies de conservation complémentaires au réseau d’aires 
protégées strictes au Québec, et par conséquent de favoriser 
l’atteinte des cibles internationales de protection du territoire.

La restauration écologique des écosystèmes
La seconde grande priorité internationale de conserva

tion de la nature présentant des opportunités de recherche en 
contexte d’APUD sur Anticosti est la restauration écologique des 
écosystèmes. À cet effet, la décennie post2020 marque la Décennie 
des Nations Unies pour la restauration des éco systèmes 20212030, 
qui vise à « intensifier la restauration des écosystèmes dégradés 
et détruits à l’échelle mondiale » (ONU, 2020). D’ailleurs, la 
restauration écologique des écosystèmes par une gestion active 
de la biodiversité au sein des aires protégées est une pratique 
reconnue et structurée par des principes et des lignes directrices 
de l’UICN dans le guide Restauration écologique pour les aires 
protégées (Keenleyside et collab., 2013). Parcs Canada a également 
adopté une définition de la restauration écologique : « un processus 
d’aide au rétablissement d’un écosystème dégradé, endommagé 
ou détruit », et a produit un guide énonçant les Principes et lignes 
directrices pour la restauration écologique des aires naturelles 
protégées du Canada (Parcs Canada et le Conseil canadien des 
parcs, 2008).

Dans le contexte québécois, bien que certaines 
initiatives aillent de l’avant telles que la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques qui encadre 
un programme de restauration, beaucoup reste à faire. Ainsi, 
bien que les aires protégées soient utilisées traditionnellement 
au Québec pour la conservation d’écosystèmes naturels 
dits intacts, le nouveau statut d’APUD procure l’occasion 
de créer une institution qui encadre des programmes de 
restauration écologique des écosystèmes. Cette possibilité 
serait particulièrement intéressante pour l’APUD d’Anticosti, 
en raison de l’importance de la gestion active de la biodiversité 
impliquant une foresterie de restauration écologique qui ne 
pourrait pas être encadrée par les statuts traditionnels d’aires 
protégées du Québec.

Située en forêt boréale dans le domaine bioclimatique 
de la sapinière à bouleau blanc (Grondin et collab., 1996), 
l’île présentait, avant l’introduction du cerf de Virginie, des 
paysages dominés par des peuplements résineux surannés 
majoritairement dominés par le sapin baumier (Abies balsamea) 
(Barrette et collab., 2010 ; Beguin et collab., 2006). Maintenant, 
en condition de libre évolution des écosystèmes, le broutement 
intensif par les cervidés entraîne une conversion des sapinières 
en des peuplements dominés par l’épinette blanche (Picea 
glauca) ou en pessière ouverte à graminée (Calamagrostis sp.) 
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lorsqu’il y a échec de régénération (Barrette et collab., 2017). 
Considérant l’importance des sapinières à bouleau blanc pour 
le cerf de Virginie ainsi que pour les activités des pourvoiries 
d’Anticosti, la mise en place d’exclos (zones clôturées où l’on 
soustrait du broutement la régénération naturelle de l’île) 
comme stratégie sylvicole de restauration écologique représente 
un outil de gestion active de la biodiversité visant la restauration 
des conditions d’intégrité écologique associées à la sapinière à 
bouleau blanc (Bachand et collab., 2014a ; 2014b ; Côté et collab., 
2014) et permettant le maintien des activités des pourvoiries 
de l’île (Beaupré et collab., 2004 ; 2005). Également, le choix de 
la libre évolution des écosystèmes entraîne une diminution du 
couvert forestier et pourrait soulever des questionnements en ce 
qui concerne le bilan carbone (figure 2). 

Sur le plan de la recherche, certaines questions 
fondamentales concernant les APUD demeurent. Bien que 
l’idée d’une foresterie de restauration écologique de la sapinière 
à bouleau blanc dans le contexte particulier d’Anticosti circule, 
il sera pertinent dans le cadre des projets pilotes d’aborder la 
question, à savoir : dans le contexte québécois, quelles formes 
d’utilisation durable des ressources seront jugées compatibles 
avec la nouvelle institution que sera l’APUD ? Ainsi, il pourrait 
être pertinent d’amorcer un projet de recherche visant à 
animer le projet pilote d’APUD d’Anticosti et de documenter 
le processus. Il pourrait également être approprié de réviser de 
manière participative le PGAIR en contexte d’APUD en vue 
de développer une formule d’aire protégée qui pourrait être 

qualifiée d’exemplaire, comme le mentionne la définition de 
l’APUD dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. 
Cette révision du PGAIR en contexte d’APUD fournirait 
également l’occasion, entre autres, de définir des objectifs 
de conservation de la biodiversité, de mettre en place des 
mécanismes de consultation et d’harmonisation et de réviser 
certaines pratiques jugées incompatibles avec le système 
socioécologique d’Anticosti, telles que les coupes forestières 
non clôturées qui, dans certains cas, entraînent une conversion 
des écosystèmes en pessière ouverte.

La transition écologique vers une économie 
verte

La troisième grande priorité internationale de 
conservation de la nature présentant des opportunités de 
recherche en contexte d’APUD sur Anticosti est la transition 
écologique vers une économie verte. Depuis maintenant 
plusieurs années, les Nations Unies mettent de l’avant cette 
priorité notamment par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement qui prône une économie verte sobre 
en carbone, économe en ressources naturelles et socialement 
inclusive (PNUE, 2011). De plus, cette priorité internationale 
s’inscrit dans le nouveau paradigme des aires protégées décrit 
par Phillips (2003) et représente une occasion pour le Québec 
de développer de nouvelles stratégies qui favorisent une 
transition écologique vers une économie verte. 

Figure 2. Sur l’île d’Anticosti, l’effet du broutement intensif du cerf de Virginie favorise une conversion de la sapinière à bouleau 
blanc en pessière blanche ouverte à Calamagrostis sp., ce qui entraîne une déforestation partielle, comme le démontrent 
Barrette et collab. (2014).
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Bien que le nouveau paradigme des aires protégées 
ne fasse toujours pas partie de la tradition de conservation 
canadienne (Duinker et collab., 2010), les formules de 
conservation reconnues à titre d’aire protégée, au sens de 
Dudley (2008), lesquelles permettent certaines formes 
d’utilisation durable des ressources, ont plusieurs équivalents 
ailleurs dans le monde. Il est possible de penser, entre autres, à 
certains parcs nationaux britanniques et français. En Écosse, le 
parc national de Cairngorms s’est doté d’une stratégie forestière 
nommée Cairngorms National Park Forest Strategy 2018 
(CNPA, 2018). Dans ses objectifs, cette stratégie forestière vise 
la réalisation d’activités forestières de restauration écologique 
d’écosystèmes forestiers vulnérables ou dégradés ainsi que 
l’implication des communautés dans la gestion forestière 
(CNPA, 2018). En France, dans le Parc national de forêts créé en 
2019, des activités forestières commerciales sont réalisées dans 
une vision de conservation de la nature et de développement 
durable des communautés locales. Selon la Charte du Parc 
national de forêts, en plus d’avoir comme premier objectif de 
créer « […] un espace de référence en matière de connaissance 
pour la conservation des patrimoines », ce parc national vise 
à « renforcer la préservation des patrimoines forestiers par 
une gestion et une exploitation forestières exemplaires » (Parc 
national de forêts, 2019).

Dans le contexte québécois, le nouveau statut d’APUD 
représente une occasion de diversifier les stratégies de 
conservation qui favorisent une transition écologique vers 
une économie verte. Dans le cas d’Anticosti, en suivant la 
décision de mettre fin à l’exploration et à l’exploitation des 
hydrocarbures (MERN, 2017) ainsi qu’en considérant la volonté 
locale de centrer l’avenir de l’île sur un développement durable 
(MIA, 2018), l’APUD d’Anticosti viserait principalement à 
encadrer les activités forestières. Cela dit, réalisés d’une manière 
exemplaire, les travaux d’aménagement forestier sur Anticosti 
pourraient se qualifier comme participant à une foresterie de 
restauration écologique. D’une part, les coupes réalisées en 
exclos contribuent à la restauration de la biodiversité associée 
à la sapinière à bouleau blanc (figure 3) et d’autre part, elles 
sont utilisées comme outils de mise en valeur répondant à un 
besoin économique et social sous forme de territoires de chasse 
de qualité.

Cette opportunité de développer une formule d’aire 
protégée avec une utilisation durable des ressources qui soit 
socialement inclusive rejoint l’énoncé de vision adopté lors 
du Forum du futur tenu à Anticosti en juin 2018 : « Nous nous 
donnons la mission de rendre la communauté anticostienne, 
dynamique, unie, viable et résiliente, d’y redémarrer une 
croissance en harmonie avec les principes du développement 

Figure 3. Restauration écologique dans un exclos situé sur le territoire des résidents d’Anticosti. Sur cette photo, il est possible 
d’observer à l’intérieur de l’exclos (à gauche), une forte régénération en essences prisées par les cervidés et à l’extérieur de 
l’exclos (à droite), l’effet du cerf de Virginie sur la régénération naturelle en condition de libre évolution des écosystèmes. 
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durable […]. » (MIA, 2018). Ainsi, la recherche en contexte 
d’APUD sur Anticosti pourrait permettre d’explorer certaines 
idées qui circulent entourant la transition écologique, comme 
substituer la centrale au diesel par la mise en place d’une centrale 
de cogénération à la biomasse forestière locale alimentant un 
complexe de serres de production de plants de sapin baumier à 
des fins de restauration écologique, ou réfléchir à la place de la 
communauté locale et des communautés autochtones au sein de 
la gestion et de la gouvernance de cette nouvelle formule d’aire 
protégée pour le Québec.

Le grand chantier de conservation de la 
nature des prochaines décennies au Québec

La décennie 2020 marque un moment charnière dans 
le monde de la conservation de la nature. Selon la commu
nauté internationale, dont la Plateforme intergouverne mentale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) et le Groupe d’experts intergouver
nemental sur l’évolution du climat (GIEC), les écosystèmes et les 
civilisations humaines sont appelés à faire face à de grands défis 
à l’échelle planétaire. Devant ce constat, de nombreux experts et 
chercheurs à l’international et au Québec reconnaissent le besoin 
de développer de nouvelles stratégies afin de répondre aux enjeux 
modernes du monde de la conservation de la nature.

Parallèlement à ces discussions, en février 2021, le 
gouvernement du Québec a modernisé la Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel et y a introduit de nouvelles formules 
de conservation dont : i) le statut d’aire protégée d’utilisation 
durable ; ii) le statut d’aire protégée d’initiative autochtone ; et 
iii) les autres mesures de conservation efficaces (MELCC, 2021a). 
Ainsi, tout nous porte à croire que le Québec entre dans un 
grand chantier dans le domaine de la conservation de la nature. 
Cela dit, en raison de son contexte socioécologique particulier, 
l’APUD d’Anticosti ne sera pas une formule de protection 
exportable de toute pièce sur le territoire québécois. Toutefois, 
elle nous fournit l’occasion de stimuler la recherche dans le 
domaine de la conservation de la nature afin de donner corps à 
cette nouvelle formule d’aire protégée et ainsi de dynamiser la 
réalisation de projets de conservation dans le Québec méridional.

Tout est en place afin qu’Anticosti devienne un lieu 
central pour l’étude des grands enjeux planétaires ainsi que 
la bougie d’allumage en vue d’amorcer le grand chantier de 
conservation de la nature des prochaines décennies au Québec. 
Il s’agit d’y mettre l’énergie.
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Grâce à la générosité de nos donateurs 
et aux contributions des chasseurs, 
pêcheurs et piégeurs, 265 projets  
de conservation de la faune ont  
été soutenus en 2021-2022 !

LA FAUNE,  
notre mission, notre passion !

›  Faites partie du mouvement faunique ! 
Faites un don : www.fondationdelafaune.qc.ca
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