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L’observation des oiseaux n’en finit plus de nous réserver des surprises. Le site Les oiseaux
du Québec permet de s’en faire une bonne idée. Sous la rubrique « ajouts récents »

(https://www.oiseauxqc.org/listeannotee.jsp) figure un tableau fort instructif. Il présente, par
année, les espèces observées pour la toute première fois au Québec. Cette petite liste permet
de remonter jusqu’en 1995.

D'emblée, on constate qu’il s’est fait un ajout ou plus presque chaque année. Il n’y a qu’en
2015, 2011 et 2010 que rien de neuf n’a été rapporté. La meilleure année est 1995 avec cinq nou-
velles espèces. En deuxième place on trouve 2018 et 2023, avec quatre espèces chacune. Ex
æquo en troisième place (avec trois espèces) : 1996, 2006, 2009, 2013, 2019 et 2021. L’année en
cours comptait trois ajouts quand j’ai commencé à rédiger ce texte. Avec un trimestre encore
à faire, nous rendrons-nous à cinq ? À six ?

À l’instar d’à peu près tous ceux qui courent les raretés au Québec, j’ai pu cocher cet été la
fameuse Spatule rosée. Et deux fois plutôt qu’une ! Les multiples mentions de 2023 (Québec,
Côte-de-Beaupré, Bas-Saint-Laurent, Beauce, Centre-du-Québec) s’ajoutent à l’unique mention
précédente (Beauce, 2018).

Au moment d’écrire ces lignes, les quatre espèces qui n’avaient encore jamais été obser-
vées au Québec avant 2023 sont le Pic de Lewis, le Pluvier de Mongolie, le Pluvier fauve et le
Vacher luisant – rien que ça !

Malheureusement, aucune de ces mégararetés n’a « collé », ou ne se trouvait dans un sec-
teur facile d’accès. Idem pour les deux espèces qui n’en étaient cette année qu’à leur deuxième
visite chez nous : le Fou brun (découvert en 2014) et le Colibri thalassin (découvert en 2008).

Mais heureusement quand même, les observateurs ont pu se rabattre sur la spatule, la
Corneille de rivage (découverte en 2012 et annuelle depuis 2020) et l’Ibis blanc (première men-
tion en 1934, mais seulement 6e et 7e mention en 2023).

Et que ça continue !
Hugues Brunoni

Rédacteur en chef

Bombe de carbone
à retardement

Les oiseaux
de Mérida

Les nouvelles
des spores

Les conférences-atelier
de  l’automne

Le Mini-Bio

Service aux membres de la SBM

Par courriel : sbm.nature@gmail.com

Par téléphone : Joanne Masse (514-252-0219)

Bio-Nouvelles
Le Bio-Nouvelles est l’organe d’information des mem-
bres de la Société de biologie de Montréal et est publié
quatre fois par année. 

Rédacteur en chef
Hugues Brunoni

Collaborateurs à ce numéro
Dépôt légal – 4e trimestre 2023

Bibliothèque et Archives du Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISSN 0319-3446

Première année de publication : 1972
>> Prochaine date de tombée <<

7 décembre 2023

Elizabeth Albert
Gabriel Davidson-Roy
Danièle Dumontet
Mariano Godoy-Dion
Mathieu Lapalme
Johane Lefebvre

Daniel Lemieux
Pierre Pontbriand
Daniel Rivest
Sylvain Sylvestre
Gaspard Tanguay-Labrosse
Caroline Tétrault

Prochaine date de tombée : 7 décembre 2023

Articles, photos, publicité
hugues.brunoni@gmail.com

Tarifs d’abonnement à la SBM
Individu 30 $
Famille 45 $
Étudiant 15 $

Adhésion annuelle, taxes comprises. 
Chèque à l’ordre de la Société de biologie
de Montréal ou adhésion en ligne :
https://membres.sbmnature.org/prod/adhesion_SBM-V2.htm

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 
DE MONTRÉAL
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1X 2B2

Fondée en 1922, la Société de biologie de Montréal est
un organisme sans but lucratif qui regroupe les person-
nes intéressées à la biologie et aux sciences naturelles.
Elle a pour mission de faire découvrir, comprendre et
aimer la nature au grand public par la vulgarisation des
sciences naturelles et l’immersion dans la nature.

Présidente
Caroline Tétrault

Vice-président
Daniel Rivest

Trésorier 
Daniel Mercier

Secrétaire
Suzie Goyer

Conseillers et conseillères
Danièle Dumontet
Johane Lefebvre
Liliane Tessier
Michel Chénier
Luc Roseberry
Daniel Lemieux
Gaspard Tanguay-Labrosse

COBSM

Gaspard Tanguay-Labrosse

Affiliations
• QuébecOiseaux
• Société Provancher
• UQROP



3

O
ie

 ri
eu

se
O

ie
 d

es
 n

ei
ge

s
O

ie
 d

e 
R

os
s

H
yb

.O
.d

e 
R

os
s 

x 
de

s 
ne

ig
es

B
er

na
ch

e 
cr

av
an

t
B

er
na

ch
e 

de
 H

ut
ch

in
s

B
er

na
ch

e 
du

 C
an

ad
a

B
er

na
ch

e 
no

nn
et

te
C

yg
ne

 tu
be

rc
ul

é
C

yg
ne

 tr
om

pe
tte

C
yg

ne
 s

iff
le

ur
C

an
ar

d 
br

an
ch

u
C

an
ar

d 
ch

ip
ea

u 
C

an
ar

d 
si

ffl
eu

r
C

an
ar

d 
d’

A
m

ér
iq

ue
C

an
ar

d 
no

ir
C

an
ar

d 
co

lv
er

t
S

ar
ce

lle
 à

 a
ile

s 
bl

eu
es

C
an

ar
d 

so
uc

he
t

C
an

ar
d 

pi
le

t
S

ar
ce

lle
 d

’h
iv

er
Fu

lig
ul

e 
à 

do
s 

bl
an

c
Fu

lig
ul

e 
à 

tê
te

 ro
ug

e
Fu

lig
ul

e 
à 

co
llie

r
Fu

lig
ul

e 
m

ilo
ui

na
n

P
et

it 
Fu

lig
ul

e 
E

id
er

 à
 tê

te
 g

ris
e

E
id

er
 à

 d
uv

et
A

rl
e

q
u

in
 p

lo
n

g
e

u
r

M
ac

re
us

e 
à 

fro
nt

 b
la

nc
M

ac
re

us
e 

à 
ai

le
s 

bl
an

ch
es

M
ac

re
us

e 
à 

be
c 

ja
un

e
H

ar
el

de
 k

ak
aw

i
P

et
it 

G
ar

ro
t

G
ar

ro
t à

 œ
il 

d’
or

G
a

rr
o

t 
d

’I
s
la

n
d

e
H

ar
le

 c
ou

ro
nn

é
G

ra
nd

 H
ar

le
 

H
ar

le
 h

up
pé

É
ris

m
at

ur
e 

ro
us

se

P
er

dr
ix

 g
ris

e
G

él
in

ot
te

 h
up

pé
e

Té
tra

s 
du

 C
an

ad
a

La
go

pè
de

 d
es

 s
au

le
s

Té
tra

s 
à 

qu
eu

e 
fin

e
D

in
do

n 
sa

uv
ag

e

P
lo

ng
eo

n 
ca

tm
ar

in
P

lo
ng

eo
n 

hu
ar

d

G
rè

be
 à

 b
ec

 b
ig

ar
ré

G
rè

b
e

 e
s
c

la
v
o

n
G

rè
be

 jo
ug

ris

Fu
lm

ar
 b

or
éa

l
P

uf
fin

 m
aj

eu
r

P
uf

fin
 fu

lig
in

eu
x

P
uf

fin
 d

es
 A

ng
la

is

O
cé

an
ite

 d
e 

W
ils

on
O

cé
an

ite
 c

ul
-b

la
nc

p p hp
e

pe hp
e

pe hp
e

hp
e

pe pe pe pe p pe hp h p hp hp h hp
e

hp
e

hp pe hp
e

hp
e

pe p

hp
e

e pe hp
e

pe pe hp
e

pe pe hp
e

pe hp hp
e

pe pe hp
e

pe pe e pe pe pe p pe p p

pe p e p hp
e

hp
e

hp h hp e pe hp
e

hp
e

e hp
e

hp h h

hp pe pe pe hp
e

p hp
e

hp
e

hp
e

hp
e

pe hp
e

hp
e

e pe pe e pe pe pe pe pe p e p pe e pe hp
e

hp
e

hp
e

p pe pe pe pe pe pe

hp
ee

h hp hp hp
e

hp
e

pe pe pe h p pe p pe pe p pe hp
e

pe hp pe hp hp
e

pe pe
e

pe pe pe p pe pe pe p

pe pe p pe pe p p p pe pe pe p p hp hp
e

pe p p hp
e

p pe hp
e

p hp pe hp
e

pe pe e pe e p pe pe pe hp pe hp
e

p p hp hp
e

hp
e

Fo
u 

de
 B

as
sa

n 
 

C
or

m
or

an
 à

 a
ig

re
tte

s
G

ra
nd

 C
or

m
or

an

B
ut

or
 d

’A
m

ér
iq

ue
P

e
ti

t 
B

lo
n

g
io

s
G

ra
nd

 H
ér

on
 

G
ra

nd
e 

A
ig

re
tte

A
ig

re
tte

 n
ei

ge
us

e
A

ig
re

tte
 g

ar
ze

tte
A

ig
re

tte
 b

le
ue

H
ér

on
 g

ar
de

-b
œ

uf
s

H
ér

on
 v

er
t

B
ih

or
ea

u 
gr

is
Ib

is
 à

 fa
ce

 b
la

nc
he

Ib
is

 fa
lc

in
el

le
P

él
ic

an
 d

’A
m

ér
iq

ue
U

ru
bu

 à
 tê

te
 ro

ug
e

B
al

bu
za

rd
 p

êc
he

ur
P

y
g

a
rg

u
e

 à
 t

ê
te

 b
la

n
c

h
e

B
us

ar
d 

de
s 

m
ar

ai
s

É
pe

rv
ie

r b
ru

n
É

pe
rv

ie
r d

e 
C

oo
pe

r
A

ut
ou

r d
es

 p
al

om
be

s
B

us
e 

à 
ép

au
le

tte
s

P
et

ite
 B

us
e

B
us

e 
à 

qu
eu

e 
ro

us
se

B
us

e 
pa

ttu
e 

A
ig

le
 r

o
y
a

l 

R
â

le
 ja

u
n

e
R

âl
e 

de
 V

irg
in

ie
M

ar
ou

et
te

 d
e 

C
ar

ol
in

e
G

al
lin

ul
e 

d’
A

m
ér

iq
ue

Fo
ul

qu
e 

d’
A

m
ér

iq
ue

G
ru

e 
du

 C
an

ad
a

P
lu

vi
er

 a
rg

en
té

P
lu

vi
er

 b
ro

nz
é

P
lu

vi
er

 s
em

ip
al

m
é

P
lu

v
ie

r 
s
if

fl
e

u
r

P
lu

vi
er

 k
ild

ir

C
he

va
lie

r g
riv

el
é 

C
he

va
lie

r s
ol

ita
ire

G
ra

nd
 C

he
va

lie
r

C
he

va
lie

r s
em

ip
al

m
é

P
et

it 
C

he
va

lie
r

M
au

bè
ch

e 
de

s 
ch

am
ps

C
ou

rli
s 

co
rli

eu
B

ar
ge

 h
ud

so
nn

ie
nn

e
B

ar
ge

 m
ar

br
ée

To
ur

ne
pi

er
re

 à
 c

ol
lie

r
B

éc
as

se
au

 m
au

bè
ch

e
B

éc
as

se
au

 s
an

de
rli

ng
B

éc
as

se
au

 s
em

ip
al

m
é

B
éc

as
se

au
 d

’A
la

sk
a

B
éc

as
se

au
 m

in
us

cu
le

B
éc

as
se

au
 à

 c
ro

up
io

n 
bl

an
c

B
éc

as
se

au
 d

e 
B

ai
rd

B
éc

as
se

au
 à

 p
oi

tri
ne

 c
en

dr
ée

B
éc

as
se

au
 v

io
le

t 
B

éc
as

se
au

 v
ar

ia
bl

e
B

éc
as

se
au

 à
 é

ch
as

se
s

B
éc

as
se

au
 ro

us
sâ

tre
C

om
ba

tta
nt

 v
ar

ié
B

éc
as

si
n 

ro
ux

B
éc

as
si

n 
à 

lo
ng

 b
ec

B
éc

as
si

ne
 d

e 
W

ils
on

B
éc

as
se

 d
’A

m
ér

iq
ue

P
ha

la
ro

pe
 d

e 
W

ils
on

P
ha

la
ro

pe
 à

 b
ec

 é
tro

it
P

ha
la

ro
pe

 à
 b

ec
 la

rg
e

M
ou

et
te

 tr
id

ac
ty

le
M

ou
et

te
 d

e 
S

ab
in

e
M

ou
et

te
 d

e 
B

on
ap

ar
te

M
ou

et
te

 ri
eu

se
M

ou
et

te
 p

yg
m

ée
M

ou
et

te
 a

tri
ci

lle
M

ou
et

te
 d

e 
Fr

an
kl

in
G

oé
la

nd
 à

 b
ec

 c
er

cl
é

G
oé

la
nd

 a
rg

en
té

G
oé

la
nd

 a
rc

tiq
ue

G
oé

la
nd

 b
ru

n
G

oé
la

nd
 b

ou
rg

m
es

tre
G

oé
la

nd
 m

ar
in

S
te

rn
e

 c
a

s
p

ie
n

n
e

 
G

ui
fe

tte
 n

oi
re

S
te

rn
e

 d
e

 D
o

u
g

a
ll

S
te

rn
e 

pi
er

re
ga

rin
S

te
rn

e 
ar

ct
iq

ue

La
bb

e 
po

m
ar

in
La

bb
e 

pa
ra

si
te

La
bb

e 
à 

lo
ng

ue
 q

ue
ue

M
er

gu
le

 n
ai

n
G

ui
lle

m
ot

 m
ar

m
et

te
G

ui
lle

m
ot

 d
e 

B
rü

nn
ic

h
P

et
it 

P
in

go
ui

n
G

ui
lle

m
ot

 à
 m

iro
ir

M
ac

ar
eu

x 
m

oi
ne

P
ig

eo
n 

bi
se

t
To

ur
te

re
lle

 tr
is

te

C
ou

lic
ou

 à
 b

ec
 n

oi
r

C
ou

lic
ou

 à
 b

ec
 ja

un
e

P
et

it-
du

c 
m

ac
ul

é
G

ra
nd

-d
uc

 d
’A

m
ér

iq
ue

H
ar

fa
ng

 d
es

 n
ei

ge
s

C
ho

ue
tte

 é
pe

rv
iè

re
C

ho
ue

tte
 ra

yé
e

C
ho

ue
tte

 la
po

ne
H

ib
ou

 m
oy

en
-d

uc
 

H
ib

o
u

 d
e

s
 m

a
ra

is

N
yc

ta
le

 d
e 

Te
ng

m
al

m
P

et
ite

 N
yc

ta
le

E
ng

ou
le

ve
nt

 d
’A

m
ér

iq
ue

E
ng

ou
le

ve
nt

 b
oi

s-
po

ur
ri

M
ar

tin
et

 r
am

on
eu

r

C
ol

ib
ri 

à 
go

rg
e 

ru
bi

s

M
ar

tin
-p

êc
he

ur
 d

’A
m

ér
iq

ue

P
ic

 à
 t

ê
te

 r
o

u
g

e
P

ic
 à

 v
en

tre
 ro

ux
P

ic
 m

ac
ul

é
P

ic
 m

in
eu

r
P

ic
 c

he
ve

lu
P

ic
 à

 d
os

 ra
yé

P
ic

 à
 d

os
 n

oi
r

P
ic

 fl
am

bo
ya

nt
G

ra
nd

 P
ic

C
ré

ce
re

lle
 d

’A
m

ér
iq

ue
Fa

uc
on

 é
m

er
illo

n
Fa

uc
on

 g
er

fa
ut

F
a

u
c

o
n

 p
è

le
ri

n

M
ou

ch
er

ol
le

 à
 c

ot
és

 o
liv

e
P

io
ui

 d
e 

l’E
st

M
ou

ch
er

ol
le

 à
 v

en
tre

 ja
un

e
M

ou
ch

er
ol

le
 d

es
 a

ul
ne

s
M

ou
ch

er
ol

le
 d

es
 s

au
le

s
M

ou
ch

er
ol

le
 tc

hé
be

c
M

ou
ch

er
ol

le
 p

hé
bi

Ty
ra

n 
hu

pp
é

Ty
ra

n 
tri

tri

P
ie

-g
ri

è
c

h
e

 m
ig

ra
tr

ic
e

P
ie

-g
riè

ch
e 

bo
ré

al
e

V
iré

o 
à 

go
rg

e 
ja

un
e

V
iré

o 
à 

tê
te

 b
le

ue
V

iré
o 

m
él

od
ie

ux
V

iré
o 

de
 P

hi
la

de
lp

hi
e

V
iré

o 
au

x 
ye

ux
 ro

ug
es

M
és

an
ge

ai
 d

u 
C

an
ad

a
G

ea
i b

le
u

C
or

ne
ille

 d
’A

m
ér

iq
ue

G
ra

nd
 C

or
be

au

A
lo

ue
tte

 h
au

ss
e-

co
l

H
iro

nd
el

le
 n

oi
re

H
iro

nd
el

le
 b

ic
ol

or
e

H
iro

nd
el

le
 à

 a
ile

s 
hé

ris
sé

es
H

iro
nd

el
le

 d
e 

riv
ag

e
H

iro
nd

el
le

 à
 fr

on
t b

la
nc

H
iro

nd
el

le
 ru

st
iq

ue

M
és

an
ge

 à
 tê

te
 n

oi
re

 
M

és
an

ge
 à

 tê
te

 b
ru

ne
M

és
an

ge
 b

ic
ol

or
e

S
itt

el
le

 à
 p

oi
tri

ne
 ro

us
se

S
itt

el
le

 à
 p

oi
tri

ne
 b

la
nc

he

G
rim

pe
re

au
 b

ru
n

Tr
og

lo
dy

te
 fa

m
ilie

r
Tr

og
lo

dy
te

 d
es

 fo
rê

ts
T

ro
g

lo
d

y
te

 à
 b

e
c

 c
o

u
rt

Tr
og

lo
dy

te
 d

es
 m

ar
ai

s
Tr

og
lo

dy
te

 d
e 

C
ar

ol
in

e

G
ob

em
ou

ch
er

on
 g

ris
-b

le
u

R
oi

te
le

t à
 c

ou
ro

nn
e 

do
ré

e
R

oi
te

le
t à

 c
ou

ro
nn

e 
ru

bi
s

Tr
aq

ue
t m

ot
te

ux
M

er
le

bl
eu

 d
e 

l’E
st

G
riv

e 
fa

uv
e

G
riv

e 
à 

jo
ue

s 
gr

is
es

G
riv

e 
de

 B
ic

kn
el

l
G

riv
e 

à 
do

s 
ol

iv
e

G
riv

e 
so

lita
ire

G
riv

e 
de

s 
bo

is
M

er
le

 d
’A

m
ér

iq
ue

M
oq

ue
ur

 c
ha

t
M

oq
ue

ur
 p

ol
yg

lo
tte

M
oq

ue
ur

 ro
ux

É
to

ur
ne

au
 s

an
so

nn
et

P
ip

it 
d’

A
m

ér
iq

ue

Ja
se

ur
 b

or
éa

l
Ja

se
ur

 d
’A

m
ér

iq
ue

P
le

ct
ro

ph
an

e 
la

po
n

P
le

ct
ro

ph
an

e 
de

s 
ne

ig
es

P
ar

ul
in

e 
co

ur
on

né
e

P
ar

ul
in

e 
ho

ch
eq

ue
ue

P
ar

ul
in

e 
de

s 
ru

is
se

au
x

P
ar

ul
in

e 
à 

ai
le

s 
do

ré
es

P
ar

ul
in

e 
à 

ai
le

s 
bl

eu
es

P
ar

ul
in

e 
de

 B
re

w
st

er
 [h

yb
rid

e]
P

ar
ul

in
e 

no
ir 

et
 b

la
nc

P
ar

ul
in

e 
ob

sc
ur

e
P

ar
ul

in
e 

ve
rd

ât
re

P
ar

ul
in

e 
à 

jo
ue

s 
gr

is
es

P
ar

ul
in

e 
à 

go
rg

e 
gr

is
e

P
ar

ul
in

e 
tri

st
e

P
ar

ul
in

e 
m

as
qu

ée
P

ar
ul

in
e 

fla
m

bo
ya

nt
e

P
ar

ul
in

e 
tig

ré
e

P
a

ru
lin

e
 a

zu
ré

e
P

ar
ul

in
e 

à 
co

llie
r

P
ar

ul
in

e 
à 

tê
te

 c
en

dr
ée

P
ar

ul
in

e 
à 

po
itr

in
e 

ba
ie

P
ar

ul
in

e 
à 

go
rg

e 
or

an
gé

e
P

ar
ul

in
e 

ja
un

e
P

ar
ul

in
e 

à 
fla

nc
s 

m
ar

ro
n

P
ar

ul
in

e 
ra

yé
e

P
ar

ul
in

e 
bl

eu
e

P
ar

ul
in

e 
à 

co
ur

on
ne

 ro
us

se
P

ar
ul

in
e 

de
s 

pi
ns

P
ar

ul
in

e 
à 

cr
ou

pi
on

 ja
un

e
P

ar
ul

in
e 

à 
go

rg
e 

no
ire

P
ar

ul
in

e 
du

 C
an

ad
a

P
ar

ul
in

e 
à 

ca
lo

tte
 n

oi
re

To
hi

 à
 fl

an
cs

 ro
ux

B
ru

an
t h

ud
so

ni
en

B
ru

an
t f

am
ilie

r
B

ru
an

t d
es

 p
la

in
es

B
ru

an
t d

es
 c

ha
m

ps
 

B
ru

an
t v

es
pé

ra
l

B
ru

an
t d

es
 p

ré
s

B
ru

a
n

t 
s
a

u
te

re
lle

B
ru

an
t d

e 
H

en
sl

ow
B

ru
an

t d
e 

Le
 C

on
te

B
ru

an
t d

e 
N

el
so

n
B

ru
an

t f
au

ve
B

ru
an

t c
ha

nt
eu

r
B

ru
an

t d
e 

Li
nc

ol
n

B
ru

an
t d

es
 m

ar
ai

s
B

ru
an

t à
 g

or
ge

 b
la

nc
he

B
ru

an
t à

 c
ou

ro
nn

e 
bl

an
ch

e
Ju

nc
o 

ar
do

is
é

P
ira

ng
a 

éc
ar

la
te

C
ar

di
na

l r
ou

ge
C

ar
di

na
l à

 p
oi

tri
ne

 ro
se

P
as

se
rin

 in
di

go
D

ic
kc

is
se

l d
’A

m
ér

iq
ue

G
og

lu
 d

es
 p

ré
s

C
ar

ou
ge

 à
 é

pa
ul

et
te

s
S

tu
rn

el
le

 d
 es

 p
ré

s
C

ar
ou

ge
 à

 tê
te

 ja
un

e
Q

ui
sc

al
e 

ro
ui

lle
ux

Q
ui

sc
al

e 
br

on
zé

Va
ch

er
 à

 tê
te

 b
ru

ne
O

rio
le

 d
e 

B
al

tim
or

e
O

rio
le

 d
es

 v
er

ge
rs

D
ur

be
c 

de
s 

sa
pi

ns
R

os
el

in
 p

ou
rp

ré
R

os
el

in
 fa

m
ilie

r
B

ec
-c

ro
is

é 
de

s 
sa

pi
ns

B
ec

-c
ro

is
é 

bi
fa

sc
ié

S
iz

er
in

 fl
am

m
é

S
iz

er
in

 b
la

nc
hâ

tre
Ta

rin
 d

es
 p

in
s

C
ha

rd
on

ne
re

t j
au

ne
G

ro
s-

be
c 

er
ra

nt

M
oi

ne
au

 d
om

es
tiq

ue

E
S

P
È

C
E

S
 O

B
S

E
R

V
É

E
S

 E
N

 2
0

2
2

 -
 2

0
2

3
E

S
P

È
C

E
S

 O
B

S
E

R
V

É
E

S
 E

N
 2

0
2

2
 -

 2
0

2
3

h
=

h
iv

e
r 

(d
é

ce
m

b
re

, 
ja

n
vi

e
r,

 f
é

vr
ie

r)
; 

p
=

p
ri

n
te

m
p

s 
(m

a
rs

 à
 m

a
i)

; 
e

=
é

té
 (

ju
in

, 
ju

ill
e

t)
; 

a
=

a
u

to
m

n
e

 (
a

o
û

t 
à

 n
o

ve
m

b
re

)

1
8
5

e
s
p
è
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
é
e
s
 
– 

C
o
m

p
il

a
t
io

n
: 
J
o
h
a
n
e
 L

e
f
e
b
v
r
e

Bio-Nouvelles | automne 2023



4

Bonjour,
J’espère que vous avez passé un bel été en dépit des nom-

breuses fluctuations de la météo. Comme chacun sait mainte-
nant, ce que l’humanité a fait vivre à notre planète n’est pas sans
conséquences négatives sur le climat et le réveil est brutal pour
certains. Pour les autres, il nous faut continuer à fournir les
efforts nécessaires afin de minimiser les impacts de nos gestes
quotidiens. Ne jetons pas l’éponge et gardons l’espoir d’en arri-
ver à un monde meilleur.

Le long délai entre la tenue de notre assemblée générale
annuelle et la date de tombée de cette parution fait en sorte qu’il
m’est impossible de vous annoncer qui sera à la barre de notre
prochain conseil d’administration, outre les personnes qui en
sont à la deuxième année de leur mandat. Aussi, le CA vous
sera-t-il présenté en entier dans la prochaine édition du Bio-
Nouvelles, en janvier 2024. Il en va de même pour les différents
comptes rendus et bilans de nos comités. Vous en trouverez
quelques-uns dans ces pages, mais les autres seront vraisem-
blablement versés sur notre page web au cours des semaines à
venir. Merci de votre compréhension à cet égard puisque le
devancement de deux mois de l’assemblée générale annuelle
provoque cette situation.

Après un printemps fulgurant en matière de sorties, confé-
rences et autres activités, l’été a été plutôt tranquille. Malgré un
aspect plus routinier à nos sorties, il est souvent étonnant de
réaliser combien de surprises nous attendent au détour.
Continuez donc de participer en grand nombre à nos activités et
vous en serez ravis. Un aperçu des conférences à venir vous est
d’ailleurs présenté plus loin dans ces pages et notre calendrier est
toujours synchronisé sur le site web. De plus, nous répondons
favorablement à plusieurs demandes dont celle en provenance
du Centre des aînés de Saint-Léonard qui désire offrir à ses
membres une initiation à l’ornithologie et une introduction à la
vie des oiseaux. Il nous tient à cœur de donner accès à une cer-
taine vulgarisation de nos préoccupations scientifiques. Nous
développons présentement des ateliers ayant pour thème l’iden-
tification des oiseaux et l’initiation à leurs différentes mœurs
auprès d’une clientèle qui ne fréquente pas encore notre associa-
tion. Nous sommes également à préparer des cours plus avancés
en rapport avec notre passion. Sachez également que nous

accueillerons à tout moment vos suggestions et vos propositions
avec enthousiasme.

Je ne répéterai jamais assez que nous avons besoin de votre
implication. Surveillez avec attention l’invitation qui vous sera
lancée cet automne afin de déterminer de quoi sera fait l’avenir de
la SBM, une occasion unique de faire valoir votre point de vue.

Encore une fois, je tiens à vous remercier de m’avoir sou-
tenue pendant ces deux dernières années à la présidence. Ce fut
une expérience très enrichissante à plusieurs égards.

Longue vie à la SBM !

Caroline Tétrault

Comme responsable du calendrier, moniteur en ornithologie et
responsable du compte eBird de la SBM, je me fais toujours un
plaisir de consulter les statistiques du club et de les comparer
d’une année à l’autre. Cela me permet de partager le bonheur des
membres et des guides qui viennent de revoir une espèce après
plusieurs années et de réfléchir aux espèces que la SBM  devrait
essayer de voir dans les mois ou même les années à venir ! Je
vous présente donc ici quelques statistiques et un bilan de la pre-
mière moitié de l’année, jusqu’au 30 juin inclusivement. 

Après une année 2022 marquée par le centenaire, il était à
prévoir que le nombre de sorties, et donc d’espèces observées,
descende légèrement – rappelons par exemple que nous avons
fait deux sorties dans l’estuaire l’an dernier. Eh bien la prédic-
tion s’est vérifiée, le club ayant observé 10 espèces de moins en
2023 qu’en 2022 à pareille date, pour un total de 177 espèces au
30 juin de cette année. L’année 2023 se tient toutefois en bonne
compagnie avec d’autres excellentes années comme 2019 (171
espècces) ou 2017 (176). 

Là où la SBM a connu une demi-année particulièrement faste,
c’est sur l’île de Montréal, où le club est en excellente posture
pour une année record. Avec 162 espèces au 30 juin, la SBM n’a
plus besoin que d’une seule coche pour égaler le record déjà fra-
cassé l’année dernière, avec encore six mois pour y arriver. Nul
besoin de voyager loin pour se monter une liste impressionnante
d’oiseaux, et Montréal n’a rien à envier aux autres régions en ter-
mes de diversité ! Notons toutefois que pas moins de 16 espèces
ont été ajoutées pendant le Grand Défi du club, mené afin d’a-
masser des fonds pour les nichoirs à installer au Jardin botanique. 

Mot
de la 
présidente
sortante

Nouveaux MeMBres de La sBM :
Lucie Bellefeuille • Kristina Chuprina • Julie daigle, Luc Lessard, suzie Lessard et Néo Lessard • Marie-rose daigle

Michèle delisle • Marie Éthier • sandy Feldheim • Lyne Laliberté • suzanne Leduc • Micheline Léger et Pierre Millette

Yolande Lemire • Bonnie Mceachern • Manon Perrault • Isabelle Picard • Lise Pineau • Manon Portet • Brian Proulx-Paradis

Josée routhier, John Pradier, Louis Pradier, alicia Pradier et Liam Pradier
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de mi-année
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Si la première moitié de 2023 n’a pas amené de nouvelles
espèces pour la SBM, plusieurs d’entre elles ont fait un retour
après avoir été ratées en 2022 : Grèbe jougris, Petite Nyctale,
Pie-grièche boréale, Érismature rousse, Sturnelle des prés. La
dernière observation pour le club d’une Paruline triste remontait
à des temps plus simples, en mai 2019 au Jardin botanique, et
c’est cette fois au parc Jean-Drapeau que Béatrice l’a trouvée
quatre ans plus tard. La Bernache cravant et le Viréo à gorge
jaune avaient été vus en 2022, mais l’observation de 2023 n’est
que la troisième depuis 2014. 

À Montréal, par contre, la récolte de nouveautés a été beau-
coup plus fructueuse. Une même sortie à l’île des Sœurs en jan-
vier a permis d’ajouter le Garrot d’Islande et le Pic à ventre roux
au total de la SBM pour Montréal. Cet exploit a ensuite été sur-
passé par une sortie au début de mai dans le secteur des marais
du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, qui a permis d’obser-
ver le Canard souchet, le Grèbe jougris et le Grand Chevalier
pour la première fois à Montréal depuis l’ère eBird (depuis
2014). Finalement, le grand groupe de Bernaches cravants
observé par l’équipe du Grand Défi a permis d’ajouter au total
six espèces à vie à Montréal pour le club, pour un total qui est
maintenant de 196 espèces (l’été nous a toutefois déjà réservé
une surprise de plus !) 

Contrairement à ce à quoi je m’attendais, il semblerait que le
parc Jean-Drapeau n’ait toujours pas réussi à coiffer le Jardin
botanique comme le plus « performant» de nos sites de suivi. En
date du 30 juin, il talonnait sérieusement le site chouchou de la
SBM, avec 102 espèces en 2023 contre 104 pour le musée à ciel
ouvert. Notons toutefois qu’au total global pour toutes les
années, le parc Jean-Drapeau se rapproche de plus en plus du
Jardin botanique, avec 141 espèces contre 148. Le rythme
auquel les îles dans le fleuve accueillent de nouvelles espèces est

d’ailleurs encore plus rapide. Le Jardin botanique a ajouté uni-
quement le Petit Blongios à sa liste d’espèces dans cette pre-
mière moitié d’année (je m’en voudrais toutefois de minimiser la
stupéfaction qu’a causé cette mention !), alors que le parc Jean-
Drapeau a ajouté quatre espèces d’oiseaux entre le 1er janvier et
le 30 juin : le Busard des marais, le Gobemoucheron gris-bleu, la
Paruline des ruisseaux et la Paruline triste. 

Parmi les espèces à surveiller pour la deuxième moitié de l’an-
née et qui manquent encore à l’appel en 2023, mentionnons le
Gros-bec errant, la Gélinotte huppée, le Plectrophane des neiges,
le Pluvier semipalmé, le Goéland arctique, le Bécasseau semi-
palmé, le Jaseur boréal, le Viréo de Philadelphie, les macreuses,
la Grue du Canada, la Buse pattue, la Sterne caspienne, le
Moucherolle à côtés olive et de nombreux autres limicoles… 

Avis aux guides ou à ceux qui sentent venir la vocation de
guide en eux : il en reste encore pas mal à trouver ! 

[NDLr : Le Viréo de Philadelphie ainsi que le Moucherolle à
côtés olive ont compris le message de Gaspard et se sont pré-
sentés en date du 15 août au Jardin botanique !]

Gaspard Tanguay-Labrosse

Durant l’hiver 2023 nous avons eu le plaisir de présenter deux
conférences portant sur le comportement animal et plus particu-
lièrement sous l’angle de la personnalité et de l’évolution. En
effet, deux spécialistes de l’écologie comportementale, Pierre-
Olivier Montiglio et Gabrielle Dubuc-Messier, sont venus nous
parler de la façon la plus conviviale qui soit de leurs travaux por-
tant respectivement sur les Tamias rayés et sur une espèce de
mésange vivant en Corse.  

Cet automne, l’offre de conférences portera sur des organismes
très anciens, les lichens et les mousses. Méconnus et souvent
confondus, ces deux organismes ont la caractéristique d’être des
espèces pionnières qui permettent aux végétaux de coloniser les
milieux perturbés. Ils remplissent des fonctions écosystémiques
importantes et insoupçonnées. En octobre, Jacques Kirouac de
Science pour tous nous invite à la découverte des lichens lors
d’une conférence qui sera suivie d’une série d’observations des
spécimens de sa collection au laboratoire. Cette présentation est
une belle suite à la série d’articles parus l’an dernier dans le Bio-
Nouvelles sur le fabuleux monde des lichens. En novembre,
Séléna Bergeron et ses complices de la Société de bryologie
du Québec feront de même avec une soirée consacrée aux
mousses que l’on nomme aussi bryophytes ; un retour au
laboratoire après la très populaire conférence sur la vie dans
les sols de l’automne dernier. 

Daniel Rivest

Bilan
des conférences
de la SBM
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Un beau voyage, un grand défi et de la poésie. De quoi faire un mots-croisés divertissant.

1. Petite branche d’arbre.

3. Le soleil s’y lève.

9. Son plumage est rouge.

12. Science qui a pour objet de décrire et

d’expliquer les phénomènes phy-

siques, biologiques et humains du

point de vue de leur répartition sur le

globe terrestre.

13. Grands cactus présents en Arizona.

15. Elle cédera son poste cet automne...

snif, snif.

16. Théâtre japonais. 

17. La sturnelle aime cet habitat.

19. Choix.

20. Celui des cactus est l’emblème avi-

aire de l’Arizona.

23. Déterminant.

24. Archipel. 

28. On le nomme Grand et il court très

vite (au pluriel).

29. Pays où l'on fabrique une boisson à

base d'agave.

30. Enleva.

32. Deuxième personne du pluriel du

verbe «venir » à l’indicatif présent.

33. Grande élévation de terrain.

34. Son prénom est John James (ou

Jean-Jacques).

37. Organismes en développement.

39. Bel endroit pour un martinet.

41. Gallinacés mâles.

42. Les cactus en sont couverts.

44. Chambre partagée à plusieurs.

45. Il fait bon s’y retrouver en plein

désert.

1. Petit filet d’eau.

2. Petite étendue d’eau.

4. Les oiseaux y trouvent refuge en hiver.

5. Pays juste au sud du Canada.

6. Sa culture demande beaucoup d'eau.

Famille des Juglandacées.

7. Parfois à blanc.

8. Aussi appelés passériformes. Les moi-

neaux en font partie.

10. Polaris nous indique cette direction. 

11. Les adeptes de eBird en font une après

leur sortie.

14. Jeu chinois.

17. Grand imitateur des chants des autres

oiseaux.

18. On la traverse parfois. 

21. Un petit, un moyen et un grand.

22. Prénom du grand-père d’Antoine.

25. Science des plantes.

26. L’________ verdin.

27. Sa capitale est Phoenix. 

29. Oiseau d’Amérique ayant une grande

aptitude à imiter le chant des autres

oiseaux.

31. Ils ne restent pas longtemps au soleil en été.

32. Contraire de pleins.

35. Ils ne sont pas toujours maniaques.

36. Notre équipe l’a relevé avec brio.

38. If du Canada.

40. Présent entre le Mexique et les États-

Unis.

43. Organisateur d’un grand défi.

VerticalEMENT

Horizontalement

La nature

en mots
par Daniel Lemieux

Bio-Nouvelles | automne 2023
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Un beau voyage, un grand défi et de la poésie. De quoi faire un mots-croisés divertissant.
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Solutionnaire, été 2023

VerticalEMENT

Horizontalement

3. Contaminant atmosphérique pouvant

interférer avec la bonne croissance

des lichens.

6. William Nylander, disparition, Luxem-

bourg, Paris.

8. À cause du contenu en sucres des

lichens, les moines de Sibérie en ajou-

taient à leur .... de bière.

11. Quand le pH est bas.

12. Permet aux plantes de créer de

l’énergie.

14. Il rugit.

16. Ezéchiel a contribué à ce livre. 

19. Il porte le numéro 137.

21. Particules chargées.

23. Cet article couvre son dernier.

24. C’est l’accent que René́ Redzepi met

dans sa cuisine.

26. Processus qu’utilisent les organismes

munis de chlorophylle. 

28. Inodore, incolore et insipide.

30. Soie, lin, coton, polyester, etc.

32. Pains plats islandais.

34. Petit cours d’eau.

35. Rouge foncé.

40. Conjonction.

41. En chimie, une substance essentielle-

ment constituée de carbone.

43. É́toffe de laine cardée avec armure

en toile ou sergé, présentant

généralement deux couleurs.

44. Les lichens peuvent être utilisés

comme moniteurs de notre .... envi-

ronnemental.

46. Plante herbacée à fleurs bleues

contenant de l’huile et cultivée sur-

tout pour les fi-bres textiles de sa

tige.

48. Les lichens n'en ont pas pour se

protéger (au singulier).

50. Symbole de l’unité de mesure de

l’exa-litre.

51. Utiles pour observer les lichens.

52. Très peu fréquent.

53. Boucherville en compte plusieurs.

1. Lafontaine, Maisonneuve, Bellerive, etc.

2. Type d’art pratiqué par Chantal Harvey.

4. Couleur brune tirant sur le rouge ou l’orangé́.

5. Régime enregistré d’épargne-actions.

7. Ennemis des tissus en laine.

8. Forme noire.

9. Le tien.

10. Couleur associée au pouvoir dans l’Empire

romain. 

13. Il en faut pour coudre.

15. Oxydant présent dans le smog.

17. Les Israélites l’ont vécu lors de l’Exode.

18. Abréviation connue de tous les ornithologues

du Québec. 

19. Pronom  dé́monstratif.

20. De ces genres de lichens, on tirait l’orseille.

22. Alternative.

25. Sigle du potentiel d’hydrogène.

26. Au xvIIe siècle, elles étaient rarement lavées.

27. À prendre après une excursion d’identification

des lichens. 

29. Un des responsables des allergies causées par

la mousse de chêne.

31. Poudre extraite des glandes d’un mollusque

marin.

33. Symbole de l’unité de mesure du kilogramme.

35. Utilisée comme source d’énergie.

36. La première page d’un journal.

37. Un des solvants utilisés pour préparer l'absolu

de mousse de chêne.

38. Du verbe faire.

39. Métal lourd.

42. Symbole de l’unité de mesure giga-octet. 

45. Passe très vite au Québec.

47. Quand on le perd, ça ne va pas bien.

49. Abréviation de la constellation du Télescope.
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Par Mathieu Lapalme
Elizabeth Albert

et Gabriel Davidson-Roy

elâchement massif de gaz à effet de serre, dégrada-

tion des écosystèmes, dommages aux infrastruc-

tures ou encore libération de virus anciens. Nous

savons déjà que nous approchons d’un point de non-

retour en ce qui concerne les changements clima-

tiques. La planète se réchauffe 2,5 fois plus rapide-

ment à ses pôles que dans l’ensemble des autres

régions du monde ! Les populations du Nord sont

ainsi particulièrement sujettes à ressentir les consé-

quences environnementales et sociales de ces chan-

gements, notamment en raison de la fonte du per-

gélisol. Sommes-nous à l’aube d’une des cata-

strophes les plus importantes de notre ère ?

R

Fonte de pergélisol
au Yukon

Bombe de carbone
à retardement 
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Qu’est-ce que le pergélisol ?
La tribu Yup’ik du village de Newtok en Alaska est prise au
dépourvu par l’effondrement inattendu de l’école du village.
Cette dernière devra être reconstruite sur des pilotis selon la
firme d’architectes qui a pris en charge le dossier. En outre, les
tuyaux d’alimentation en eau courante sont constamment fissu-
rés, et la route principale est inondée chaque année, rendant l’ac-
cessibilité à ce village très difficile. Parfois, les fondations des
bâtiments sont déstabilisées, menaçant les infrastructures au sol.
Le malheur qui s’abat sur Newtok ne semble pas lui être réser-
vé, puisque plusieurs communautés vivant à des latitudes éle-
vées sont aux prises avec ces mêmes problèmes. Les infrastruc-
tures endommagées partagent une caractéristique particulière-
ment importante qui permet d’élucider le phénomène : elles sont
construites dans des régions de pergélisol. Ce type de sol se
caractérise par son contenu en eau qui est glacé de façon pra-
tiquement permanente. Face à la hausse constante de la tem-
pérature, cet état de permanence semble maintenant révolu. Le
pergélisol fond et les conséquences ne font que s’accumuler.
L’intégrité du pergélisol dépend directement de sa tempéra-
ture ; elle doit absolument demeurer sous le point de congéla-
tion. Ce n’est un secret pour personne, le réchauffement des
régions de hautes latitudes a pour conséquence de faire fondre le
pergélisol et ainsi causer des dégâts socio-économiques d’en-
vergure dans les communautés du Nord.

-

Portrait globlal
du pergélisol

A
lex Matveev, professeur à l’Université Concordia et

expert en géographie environnementale, estime que

le pergélisol du Canada s’est constitué il y a plusieurs

dizaines de milliers d’années. Le pergélisol occupe une

superficie considérable à l’échelle mondiale. Il couvre 18

millions de km2, ce qui équivaut à environ deux fois la

superficie du Canada !

De plus, le Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat (le GIEC) rapporte que la température

augmente plus rapidement dans les régions où se trouve le

pergélisol, c’est-à-dire dans les régions les plus au nord

du globe. L’augmentation dans ces régions se produit

2,5 fois plus rapidement que sur l’ensemble de la Terre.

Cependant, l’expert Alex Matveev mentionne que le

réchauffement peut se faire jusqu’à cinq fois plus rapi-

dement dans certaines régions !

Route affectée par la
fonte du pergélisol dans

l’Arctique canadien
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Le bilan carbone
Certains gaz, dont le dioxyde de carbone (CO ) et le méthane
(CH ), sont présents naturellement dans l’atmosphère. Ils retien-
nent de la chaleur à la surface de la Terre par la captation d’une
partie du rayonnement solaire. Ils sont appelés gaz à effet de
serre (GES) et sont nécessaires au maintien du climat. La stabi-
lité de la concentration atmosphérique de ces gaz dépend de l’é-
quilibre entre ceux émis et ceux absorbés par les écosystèmes.
D’un côté, la respiration des êtres vivants émet des GES : on
l’appelle une source ; de l’autre, la photosynthèse par les végé-
taux absorbe les GES : on parle alors d’un puits.

Lorsque l’équilibre est perturbé par une libération excessive
de GES, comme dans le cas de la consommation massive de
combustibles fossiles, l’effet de serre est amplifié de façon expo-
nentielle. résultat : la température augmente et cause la fonte
lente du pergélisol. On pourrait supposer qu’en diminuant les
GES que nous émettons, le problème finirait par se résorber. Il
semblerait que la solution ne soit pas si simple. Nous savons
maintenant que le pergélisol est une boîte de Pandore qui, une
fois ouverte, ne se referme pas facilement.

Depuis que le climat sur Terre a permis sa formation, le per-
gélisol agit principalement comme un puits. Il a d’ailleurs joué
un rôle important dans la réduction de la concentration
atmosphérique de CO  à un niveau permettant la vie telle que
nous la connaissons. Maintenant que le pergélisol fond progres-
sivement, son rôle s’inverse : peu à peu, le puits se vide, libérant
les GES qu’il avait emprisonnés longtemps auparavant. Cette
transition amorce un cycle vicieux : augmentation des GES dans
l’atmosphère, hausse de la température, amplification de la fonte
du pergélisol, libération plus importante de GES emprisonnés...

Une fois enclenché, le cycle se nourrit lui-même : c’est une
boucle de rétroaction positive. La fonte du pergélisol, initiale-
ment une conséquence des changements climatiques, en
devient progressivement une cause majeure. La bombe à retar-
dement est amorcée ; le compte à rebours est lancé.
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L
orsque les rayons lumineux du soleil atteignent

la surface terrestre, certains sont absorbés et

d’autres sont réfléchis. La portion de la lumière

réfléchie, appelée albédo, varie selon le type de

sol. Par exemple, un sol enneigé en réfléchit énor-

mément tandis qu’un sol de terre très peu.

Comme mentionné précédemment, la boucle de

rétroaction positive engendre la fonte des neiges

dans les régions de l’Arctique. Conséquences : les

rayons du soleil sont désormais majoritairement

absorbés par un sol à découvert, plutôt que réflé-

chis par la neige. Cette diminution de l’effet de

l’albédo accélère la dégradation du pergélisol. Le

professeur Matveev mentionne une conséquence

supplémentaire de la fonte de la couverture de

neige de l’Arctique : l’eau qui en résulte s’infiltre

dans le sol jusqu’à atteindre le pergélisol et contri-

bue à accélérer sa fonte !

L’effet albédo

Schéma de la boucle
de rétroaction

positive
•

Cycle biogéochimique
du carbone

Comparaison entre un effet d’albedo élevé (à gauche) et faible (à droite)
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Comment les gaz sont-ils formés ?
Pour bien comprendre le rôle du pergélisol dans la capture et l’é-
mission de GES, il faut s’attarder à ses deux composantes les
plus importantes : la glace et la matière organique. La matière
organique, issue d’organismes vivants, est normalement dégra-
dée par des microbes auxquels elle procure le précieux carbone
qu’elle contient, essentiel à leur survie. Une partie de ce carbo-
ne est libérée sous forme gazeuse lors de leur respiration, soit en
dioxyde de carbone (CO2) ou en méthane (CH4), en fonction de
la présence ou non d’oxygène et du type de bactérie. Dans les
régions de pergélisol, la matière organique et son carbone sont
emprisonnés dans la glace, empêchant la dégradation par les
microbes et la production de gaz. Les experts estiment que le
pergélisol contient présentement entre 1100 et 1150 milliards de
tonnes de carbone. C’est équivalent à trois fois la quantité conte-
nue dans toutes les forêts du monde et au double de la concen-
tration atmosphérique actuelle.

Une étude suggère que les milieux humides de l’Arctique
sont la plus grande source naturelle de méthane, responsable
d’environ 25% des émissions mondiales totales ! Dans les lacs
formés par la fonte du pergélisol, on peut observer un phénomè-
ne intriguant où l’eau semble bouillir. Les bulles remontant à la
surface sont en fait très chargées en méthane. En 2015, le cher-
cheur Jens Schneider von Deimling et ses contributeurs ont esti-
mé les taux d’émission de méthane provenant du pergélisol à
environ 50 millions de tonnes par année en 2050, soit 50 fois
plus que leur prévision pour 2015. Les émissions de carbone
provenant du pergélisol ne sont donc pas à prendre à la légère !

Mais quels sont ces lacs
rejetant d’immenses quantités de GES ?
Le professeur Matveev et son équipe racontent une expérience
marquante vécue lors d’un de leurs récents voyages dans le Nord
canadien. En l’espace de deux années seulement, la colline où ils
établissaient leur camp de base s’est transformée en lac !
Comment se fait-il que d’aussi vastes superficies terrestres se
transforment aussi rapidement en espaces aquatiques ? En fait, la

fonte de la glace contenue dans le pergélisol génère un dégon-
flement de la couche qui était précédemment glacée, ce qui
engendre l’érosion du terrain et la formation d’une dépression
dans un processus appelé thermokarst. Le phénomène dépend
directement de la température. C’est pourquoi il est particulière-
ment sensible aux changements climatiques.

Deux scénarios sont possibles pour la formation de ces
mares. D’abord, les collines de tourbe et de glace s’effondrent à
la suite de la fonte de la glace, ce qui donne lieu à une dépres-
sion. Le sol sous ces mares demeure non gelé en permanence, ce
qui permet l’accumulation de précipitations. Au fil des accumu-
lations, des petites étendues d’eau se forment peu à peu. La
deuxième possibilité se produit lorsque des cycles de gel et dégel
s’enchaînent sur la couche de sol au-dessus du pergélisol. Le
processus génère des contractions thermiques lors du gel et des
crevasses qui se remplissent d’eau au dégel. Les fissures s’a-
grandissent de plus en plus, et forment finalement de petits lacs.

Passer d’un écosystème à un autre
Une partie des conséquences du dégel du pergélisol n’est pas
directement liée à la libération de GES et à l’augmentation de la
température. Quand le pergélisol disparaît, les écosystèmes
qui en dépendent sont mis à rude épreuve ! Ces écosystèmes
regroupent des êtres vivants, tels que des animaux, des végé-
taux, des champignons et des bactéries qui interagissent avec
leur environnement, incluant la météo, les nutriments à pro-
ximité, l’humidité du sol, etc.

Des eaux
de plus en plus turbides

La fonte du pergélisol affecte également les cours et étendues
d’eau qui se trouvent en périphérie. Ces lacs et rivières subissent
un brunissement causé par le ruissellement de la matière orga-
nique libérée par le pergélisol. En conséquence, les milieux
aquatiques deviennent plus sombres et la visibilité sous l’eau
diminue sévèrement. Dans les milieux aquatiques affectés, la
concentration en matière organique va même jusqu’à tripler !
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Changements morphologiques
causés par le processus de

thermokarst
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Une étude suggère que les milieux humides de l’Arctique
sont la plus grande source naturelle de méthane, responsable
d’environ 25% des émissions mondiales totales ! Dans les lacs
formés par la fonte du pergélisol, on peut observer un phénomè-
ne intriguant où l’eau semble bouillir. Les bulles remontant à la
surface sont en fait très chargées en méthane. En 2015, le cher-
cheur Jens Schneider von Deimling et ses contributeurs ont esti-
mé les taux d’émission de méthane provenant du pergélisol à
environ 50 millions de tonnes par année en 2050, soit 50 fois
plus que leur prévision pour 2015. Les émissions de carbone
provenant du pergélisol ne sont donc pas à prendre à la légère !

Mais quels sont ces lacs
rejetant d’immenses quantités de GES ?
Le professeur Matveev et son équipe racontent une expérience
marquante vécue lors d’un de leurs récents voyages dans le Nord
canadien. En l’espace de deux années seulement, la colline où ils
établissaient leur camp de base s’est transformée en lac !
Comment se fait-il que d’aussi vastes superficies terrestres se
transforment aussi rapidement en espaces aquatiques ? En fait, la 
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Cette augmentation inattendue de carbone n’est pas sans consé-
quence pour la faune et la flore. Les algues situées au fond de
l’eau (les algues benthiques) ne reçoivent plus assez de lumière
pour effectuer la photosynthèse (production d’oxygène à partir
de CO ) et survivre. La santé des algues et des plantes aqua-
tiques, à la base de la chaîne alimentaire des lacs et rivières, se
fragilise. L’entièreté des espèces aquatiques s’en retrouve affec-
tée. La perturbation de la clarté de l’eau met un autre bâton dans
les roues des animaux aquatiques : la quête de nourriture et de
partenaires sexuels est désormais un plus grand défi.

La faune et la flore
n’y échapperont pas !
Les conséquences s’enchaînent également au niveau terrestre : la
physiologie de la forêt change rapidement à la suite de la fonte
du pergélisol. Des zones forestières autrefois sèches deviennent
humides et se transforment parfois même en tourbières. Les pro-
priétés du sol (humidité, disponibilité en nutriments, acidité…)
changent, modifiant grandement l’habitat, les ressources et les
interactions entre les espèces animales et végétales de la forêt.
De ce fait, la composition en espèces change ; les espèces tolé-
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Transformation
d’une colline en lac

Transformation d’un milieu
forestier de sec à humide par

suite de la fonte du pergélisol
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rantes aux milieux humides survivent aux dépens des autres.
Beaucoup d’espèces disparaissent, dégradant l’écosystème ter-
restre et causant une perte de biodiversité. Pourquoi est-il alors
si important de maintenir la biodiversité ? Il existe deux façons
de répondre à cette question. D’abord, une grande biodiversité
permet à la forêt d’être résiliente, c’est-à-dire de faire face à des
perturbations naturelles ou anthropiques, telles qu’une inonda-
tion, une coupe forestière ou encore une maladie qui s’abat sur
les populations. La fonte du pergélisol est évidemment ici le
bouleversement à considérer. De surcroît, la forte biodiversité
permet à la nature de rendre de nombreux services qui contri-
buent aux bien-être de tous les organismes vivants : on parle
alors de services écosystémiques. Par exemple, l’écosystème
fournit de l’oxygène, de la nourriture, des médicaments, de la
matière première et beaucoup d’autres services. Dans le cas du
pergélisol, sa dégradation constitue une importante entrave au
maintien de la biodiversité !

Disparition d’une banque d’innovations
Outre son rôle dans le maintien de l’environnement, le pergéli-
sol joue aussi un rôle crucial pour l’humain. La chercheuse
Tatiana Vishnivetskaya, spécialiste en microbiologie du pergéli-
sol, le décrit comme une «banque de microbes ». Une banque
qui contient, entre autres, des microorganismes jusqu’à mainte-
nant inconnus, qui pourraient avoir un impact positif sur la vie
de tous. Souvent, on oublie le potentiel incroyable de ces microbes
à améliorer notre quotidien. C’est pourtant ce qui est recherché
dans le domaine de la biotechnologie : appliquer les innovations
du monde vivant à des fins technologiques. C’est de ces recher-

ches que nous viennent de nombreuses innovations utilisées
dans une multitude de domaines, tels que l’alimentation, la
médecine, l’agriculture et même l’entretien ménager. Un produit
aussi commun que le détergent à lessive met à profit des pro-
téines spécialisées qui dégradent efficacement les graisses et qui
sont produites par des bactéries. D’ailleurs, c’est l’étude de bac-
téries adaptées aux milieux froids, produisant une protéine simi-
laire, mais fonctionnant à basse température, qui a permis de
développer du détergent à lessive qui fonctionne… à l’eau froide!
Les microbes du pergélisol, eux-mêmes résistants au froid ou
conservés dans la glace, sont donc potentiellement une source
précieuse d’innovations biotechnologiques qui sont vouées à
disparaître avec le pergélisol.

La menace de virus anciens
Bien que les conséquences de la fonte du pergélisol décrites jus-
qu’à maintenant soient mesurables et déjà observables, d’autres
demeurent hypothétiques. Parmi celles-ci, l’une semble toutefois
sortir tout droit d’une œuvre de science-fiction : la libération de
microbes anciens et dangereux pour l’humanité. Le synopsis est
simple : des randonneurs bravant le froid décident de s’arrêter
pour dîner sur ce qu’ils ignorent être un cimetière ancien. Les
corps enterrés, maintenant décongelés, ont libéré dans le sol le
virus ayant causé leur décès. À leur insu, les randonneurs sont
infectés et répandent inconsciemment un virus inconnu auquel
l’humanité n’est pas préparée. Pourrions-nous être confrontés à
une telle épidémie, causée par la fonte du pergélisol ?

Pour répondre à cette question, il faut s’intéresser à ce qui est
nécessaire pour qu’une telle situation se produise. Tout d’abord,
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Les 
« forê ts

ivres »

L
e dégel du pergélisol

crée des sols bossus et

inégaux qui donnent

naissance à un phénomè-

ne assez loufoque : les

« forêts ivres ». Ces sols

inégaux font pencher les

arbres dans tous les sens,

rendant le déplacement

des animaux difficile ! Il

est à noter que pour les

espèces utilisant les ar-

bres et racines comme

domicile, la formation de

« forêts ivres » est loin

d’être un avantage !
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« Anthrax »

Sibérie, 2016

U
ne vague de chaleur et des précipitations importantes frappent une région de pergélisol. Dans le sol, congelée

depuis plus de 75 ans, une carcasse de renne dégèle. Dans celle-ci, une menace se cache, endormie, attendant

son heure… et avec le dégel, ce moment est arrivé !

Cette menace ? Bacillus anthracis, la bactérie causant la maladie du charbon (en anglais : anthrax). Il a suffi d’une car-

casse pour provoquer une épidémie causant la mort de plus de 2 000 rennes et d’une personne. Face à un tel événement,

il est peu surprenant que plusieurs s’inquiètent des dangers anciens qui peuvent se tapir dans les glaces du pergélisol et

causer des problèmes beaucoup plus importants. Après tout, cette bactérie n’est pas la seule à posséder la capacité de

rester en dormance sous une forme très résistante, appelée spore. Bien que les risques humains à grande échelle soient

peu probables, il demeure tout de même important de prendre en compte les changements de température comme fac-

teur pouvant avoir un impact épidémiologique, en particulier chez les animaux et les végétaux.
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le microbe doit être intact après sa décongélation. Puis, il doit
trouver un hôte approprié, déjouer son système immunitaire et
finalement, résister aux interventions médicales. Malheureu-
sement pour ces hypothétiques microbes dangereux, leur simple
survie lors de leur décongélation représente déjà un défi de taille.
Ceux qui y arriveraient auraient besoin de trouver un hôte le plus
rapidement possible, puisque l’environnement externe est hos-
tile à leur survie. Dès que quelques cas seraient déclarés, seul un
microbe résistant aux médicaments déjà disponibles, comme les
antibiotiques, aurait une chance de causer un événement de plus
grande envergure. Bien que la communauté scientifique n’ait pas
établi un consensus définitif sur le sujet, ce super virus s’appa-
rente plus au scénario d’un film catastrophe qu’à une menace
réelle pour l’humanité… pour le moment !

Conclusion : cause perdue ?
Accélération des changements climatiques, perturbation des éco-
systèmes et dommages aux infrastructures. Ce ne sont que
quelques-unes des conséquences majeures de la fonte du pergé-
lisol. La disparition progressive d’un type de sol, qui peut sem-
bler à première vue insignifiante, aura des répercussions catas-
trophiques sur les régions septentrionales et sur l’ensemble des
habitants de la Terre. Le processus est commencé. Le cycle est
enclenché. L’indifférence n’est plus une option. Le problème
requiert un effort collectif, imminent et décisif, sans quoi nous ne
laisserons, aux générations suivantes, que l’ombre de la planète
que nous connaissons. Disons… une mare d’eau où se tenait
auparavant un magnifique château de glace !
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Mérida, surnommée la ville blanche, compte
un million d’habitants et est considérée

comme la ville la plus sécuritaire du Mexique.
C’est la capitale de l’État du Yucatán, dans la
péninsule éponyme. Sur cette péninsule, on
peut observer près de 600 espèces d’oiseaux,
incluant une dizaine d’espèces endémiques, tel
le Geai du Yucatán (voir photo). Début 2023,
j’ai passé deux mois dans cette région, et même
si ce voyage n’était pas consacré aux oiseaux,
j’y ai observé un bon nombre d’espèces très
exotiques et d’autres aussi familières que la
Paruline flamboyante ou le Balbuzard pêcheur.
J’ai utilisé le guide d’identification Sal a
Pajarear Yucatán, qui se traduirait par «Allez
observer les oiseaux au Yucatán». Le guide est
en espagnol, mais inclut les noms scientifiques,
anglais et mayas. Le livre est illustré de photos.

Même en pleine ville, le ciel de Mérida est animé par quelques
espèces omniprésentes : Quiscale à longue queue, Moqueur des
savanes, Tourterelle à ailes blanches, Merle fauve, Pic à front doré
(voir photo), Gobe-moucheron gris-bleu et Urubu noir. Comme
dans le reste du Yucatán, on y trouve plusieurs espèces d’orioles et
de tyrans. La ville possède peu d’espaces verts et il faut s’éloigner
un peu du centre pour découvrir quelques parcs, offrant parfois un
bon plan d’eau. Citons l’Acuaparque de Mérida, l’Aguada de real
Montejo, le jardin botanique régional, les parcs écologiques del
Poniente et Kai Luum. Certains de ces parcs affichent une liste
eBird de plus de 200 espèces.

À moins d’une demi-heure de Mérida, le
site des ruines mayas de Sihunchen est un ren-
dez-vous bien connu des observateurs de la
région. Il offre un hébergement en pleine forêt
et des sentiers qui permettent de découvrir plu-
sieurs espèces endémiques. Un peu plus loin,
sur la côte, trois sites sont reconnus mondiale-
ment : la réserve de la biosphère de la ría
Celestún, les immenses marais et dunes de
Sisal et la région de Progreso, agrémentée
d’une importante ría [NDLr : vallée fluviale
envahie par la mer] et d’intéressants milieux
aquatiques. La plupart de ces sites totalisent
plus de 250 espèces d’oiseaux.

Il faut souligner que même si l’État du
Yucatán regorge encore de merveilleux écosys-
tèmes, les nombreuses pertes d’habitats affec-
tent de plus en plus cette diversité écologique.

Entre autres, les riches régions côtières sont continuellement
grugées par le développement touristique et résidentiel. Et l’in-
térieur de la péninsule n’est pas épargné : un projet gargan-
tuesque, le Train maya, est en voie de construction, appuyé
d’ailleurs par le président mexicain lui-même. Bien que les mou-
vements écologistes et les populations mayas s’y opposent fer-
mement, on a déjà coupé neuf millions d’arbres pour réaliser ce
projet de 1500 kilomètres à travers la péninsule.

Voilà qui change un peu de nos Moineaux domestiques et de
nos pigeons… malgré que la belle Plaza Grande de Mérida
héberge aussi bon nombre de Pigeons bisets.
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B
ienvenue chers et chères sporophiles à

la nouvelle chronique des spores. 

Commençons en force avec la coupe

Graine. Nous connaissons maintenant les

vainqueurs de cette prestigieuse compéti-

tion venue des temps immémoriaux. On

se doutait bien que cela allait se repro-

duire cette année. Pour le dernier match de

la saison, les Sporanges de Marie-Victorin

affrontaient les Thalles de La Roche. On a

eu droit à une rencontre fertile en émo-

tions. Le facteur éolien était présent, ce qui

a donné lieu à un spectacle plutôt dispersé.

La Gamète « blonde », toujours aussi ra-

pide, a connu une soirée féconde, semant

l’enthousiasme des sporophiles dans l’en-

ceinte de la Capitule du Québec. Il a récolté

huit buts pour les siens.

Son équipe a finalement capitulé face à

un adversaire qui n’a pas cédé une pousse

de son territoire. On sait à quel point les

Thalles peuvent s’agripper. Marque

finale : Thalles 10, Sporanges 9. Les

Thalles de la Roche sont donc les cham-

pions de la Coupe Graine 2023. Toutes nos

félicitations ! Soulignons que les parti-

sans, tous maniaques des spores, se sont

disséminés calmement dans les ramifica-

tions de la ville à la recherche de houblons

pour fêter ou pleurer, c’est selon.

Dans un autre ordre d’idées, l’at-

taquante Corolle LaFleur vient de signer

une prolongation de contrat avec les

Impatiences du Cap. Cette joueuse a pris

de la graine et s’est débarrassée de tous

ses pépins. Selon moi, elle ira loin.

Pour la troisième fois durant les ren-

contres préparatoires du tournoi junior,

les joueurs de l’équipe « Les Monoïques »

de Chênevert ont marqué dans leur pro-

pre but. Espérons que ces déboires

porteront quand même fruit. L’équipe

d’Ambroisia a connu une grosse produc-

tion cette année. Je suis malheureuse-

ment allergique à ce style de jeu que je

considère trop congestionné, j’en ai les

yeux larmoyants.

Finalement, je souhaite à toutes les

équipes une excellente récolte.
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Présentation
de la conférence

Véritable passionné de vulgarisation en sciences naturelles,
Jacques nous parlera des lichens et nous donnera l’occasion

d’admirer les spécimens de sa collection au laboratoire. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Présentation

du conférencier

Directeur général de Science pour tous depuis 2003, Jacques
Kirouac chapeaute l’événement 24 heures de science depuis sa
création en 2006 et aussi, depuis 2017, la Semaine de la culture
scientifique. Administrateur et animateur, il a étudié à l’UQAM en
animation et recherche culturelle au milieu des années 1970. Il a
mis sur pied les Cabarets scientifiques à la maison de la culture
Maisonneuve, et les Virées scientifiques à la maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord depuis 2016. Impliqué dans son
milieu, il est animateur en sciences naturelles pour le Boisé-des-
Douze à Saint-Hyacinthe depuis 2013. Il y anime des sorties men-
suelles sur différents sujets.

conférence-atelier d’octobre

Les Lichens

AveC Jacques Kirouac

Mardi 24 octobre 2023, 18 h

Pour nos conférences

Pavillon des sciences biologiques de l’UQAM
Local SB-1115

Complexe des sciences de l’UQAM, station de métro Place-des-Arts

P
hoto

: D
aniel R

ivest
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fournie par le conférencier
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Présentation
de la conférence

Saviez-vous que la flore du Québec est composée d’environ
850 espèces de mousses et autres bryophytes ? Elles consti-
tuent presque le quart de toutes nos espèces végétales ! Mais
qui sont ces petites plantes présentes à peu près partout, que
nous foulons souvent de nos bottines sans nous y attarder ?
Comment se distinguent-elles des autres plantes ? Comment
se reproduisent-elles ? Quel est leur rôle écologique? Pour
connaître les réponses à ces questions (et plus !) vous êtes
invités à assister à la conférence offerte par Séléna Bergeron.

La présentation sera suivie d’un court atelier d’exploration
pendant lequel vous aurez la chance d’observer quelques spé-
cimens en compagnie de la conférencière et de deux des
auteurs du livre À la découverte des mousses et autres bryo-
phytes du Québec, Carole Beauchesne et Marc Favreau tous
deux membres de la société québécoise de bryologie.

Présentation de la conférencière 

et des animateurs d’atelier
Séléna Bergeron (1) est enseignante de botanique et de physiologie
végétale au Cégep de Saint-Laurent depuis plus de 20 ans. Membre
de la Société québécoise de bryologie depuis une douzaine d’an-
nées, elle participe régulièrement aux activités d’initiation et de vul-
garisation de la société. Marc Favreau (2) est président de la
Société québécoise de bryologie depuis 2017. Il a étudié la bryolo-
gie à l’Université Memorial de Terre-Neuve et a publié une dizaine
d’articles sur les bryophytes. Il est l’un des auteurs du livre À la
découverte des mousses et autres bryophytes du Québec. Carole

Beauchesne (3) est technicienne en sciences naturelles, elle a tra-
vaillé dans différents centres d’interprétation de la nature. Membre
de la Société québécoise de bryologie depuis de nombreuses années,
elle est une des illustratrices du livre À la découverte des mousses
et autres bryophytes du Québec. 

conférence-atelier de novembre

À La découverte de L’univers fascinant des mousses

et autres bryophytes du Québec

AveC séléna Bergeron, CAROLE BEAuChESNE et MARC FAVREAu

Mercredi 22 novembre 2023, 18 h

Pour nos conférences

Pavillon des sciences biologiques de l’UQAM
Local SB-1115

Complexe des sciences de l’UQAM, station de métro Place-des-Arts

P
hoto

: C
arole B

eauchesne / S
éléna B

ergeron
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les oiseaux

par Mariano Godoy-Dion, 6e année

J’adore les oiseaux. Non seule-

ment parce qu’ils sont magni-

fiques et d’une variété excep-

tionnelle, mais aussi car ils sont

maitres de leur propre monde :

le ciel. C’est surtout leur capaci-

té de voler qui me fascine. Ils

utilisent le vol pour de multiples

raisons comme pour se déplacer,

fuir les prédateurs, chercher à

manger, etc. Ils ont aussi plein

de comportements et de cou-

leurs qui définissent avec détails

leur espèce, leur sexe ou leur âge.

Pour finir, les oiseaux sont

beaucoup plus intelligents que

nous le pensons : leurs tech-

niques de chasse et de cachettes

sont très développées selon les

différents environnements. De

plus, plusieurs études prouvent

le fait que nous sous-estimons

l’intelligence des oiseaux.

un télescope pour Louis

par Caroline Tétrault

La SBM est heureuse d’offrir au

jeune Louis Pradier, 8 ans, une lu-

nette d’approche qui a fait l’objet

d’un don de la part d’une de nos

membres, madame Rolande Trudeau

que nous tenons ici à remercier cha-

leureusement. En remettant ce téle-

scope à Louis, nous espérons contri-

buer à son développement scienti-

fique ainsi qu’à la poursuite de sa

passion pour les oiseaux.

Le Mini Bio

Chevêche
des
terriers

P
hoto

: D
aniel R

ivest

Le petit Louis entouré de son
petit frère Liam (caché derrière la
lunette), de sa grande sœur Alicia,
de son père John Pradier, de sa
mère Josée Routhier et de notre
présidente sortante, Caroline.
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Assistez à des conférences parmi la vingtaine proposées
sur les thèmes du loisir ornithologique, de la photographie,
de la recherche et de la conservation des oiseaux.

Visitez les sites incontournables de la région avec le Club
des ornithologues de Québec.

Consultez le site de QuébecOiseaux pour
découvrir l’horaire détaillé des conférences
et des activités :
https://www.quebecoiseaux.org/fr/congres


