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On trouve au Canada 397 millions d’hectares de forêts et d’autres terrains boisés qui 
représentent 10 p. 100 du couvert forestier de la planète. Nos forêts constituent un trésor 
naturel de classe mondiale qui procure des avantages écologiques, économiques, sociaux 
et culturels à tous les Canadiens, qu’ils habitent une petite collectivité septentrionale 
ou un grand centre urbain. Le Canada s’est engagé à pratiquer l’aménagement forestier 
durable (AFD) afin de conserver et d’améliorer à long terme la santé des écosystèmes 
forestiers tout en procurant des possibilités sur les plans social, écologique, économique et 
culturel aux générations actuelles et futures.

Les changements climatiques et leurs incertitudes inhérentes sont au nombre des 
facteurs qui à la fois offrent des possibilités et présentent des défis pour atteindre de 
façon efficiente et efficace nos buts en matière d’AFD. Le Conseil canadien des ministres 
des forêts (CCMF) a relevé que les changements climatiques étaient un des deux enjeux 
prioritaires du secteur forestier du Canada. Dans son rapport Une vision pour les forêts 
du Canada : 2008 et au-delà, le CCMF stipulait qu’« il est clair que la prise en compte 
des changements climatiques et de la variabilité future du climat est requise dans tous 
les aspects de l’aménagement durable des forêts ». En outre, afin de réduire le plus 
possible les risques posés par les changements climatiques et profiter pleinement 
des avantages qu’ils présentent, les premiers ministres des provinces et des territoires 
canadiens ont demandé à leurs ministres responsables de l’aménagement forestier de 
collaborer avec le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les 
changements climatiques du CCMF, afin de faire progresser le secteur forestier dans la 
voie de l’adaptation. La phase 1 de ce travail, qui a été terminée en 2010, comprenait une 
évaluation exhaustive de la vulnérabilité des diverses espèces d’arbres et le recensement 
des mesures d’aménagement visant l’adaptation. La phase 2 allait au delà de l’étude 
des arbres et portait sur l’examen de l’adaptation aux changements climatiques dans 
les écosystèmes forestiers et l’ensemble du secteur forestier. La phase 2 avait pour but 
de procurer aux intervenants du secteur forestier une gamme d’outils et d’information 
de pointe qui leur permettraient de prendre de meilleures décisions sur les besoins en 
matière d’adaptation et les types de mesures pouvant être les plus avantageuses.

Au cours d’une période de deux ans, près d’une centaine de personnes provenant de 
diverses organisations ont contribué à l’atteinte de cet objectif. Les fruits de leur travail 
ont été présentés dans la série de documents du CCMF sur l’adaptation aux changements 
climatiques, qui comprend plusieurs rapports techniques et articles de synthèse. Le 
présent guide utilise de l’information tirée de tous les documents et les rapports de la 
série publiés antérieurement. Il s’agit d’un guide fort pratique et convivial qui permettra 
aux intervenants du domaine forestier de mener des évaluations de la vulnérabilité aux 
changements climatiques et des mesures d’adaptation éventuelles d’une façon exhaustive 
et structurée afin de favoriser la prise de décisions éclairées à l’égard des investissements 
et de l’aménagement. 

AVANT-PROPOS



Nous espérons sincèrement que ces documents, qui seront utilisés dans le cadre d’ateliers, 
de séminaires et d’exposés, seront utiles aux intervenants du secteur forestier de tout 
le Canada dans leur recherche de façons novatrices pour adapter les politiques et les 
pratiques d’AFD dans le contexte d’un climat changeant. 

Dave Peterson Kelvin Hirsch 
Coprésident, Coprésident, 
Groupe de travail sur les  Groupe de travail sur les 
changements climatiques du changements climatiques du CCMF 
CCMF Ministère des Forêts,  Ressources naturelles Canada 
des Terres et des Opérations des  Service canadien des forêts 
ressources naturelles de la  Edmonton (Alberta) 
Colombie-Britannique  
Victoria (Colombie-Britannique)
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0.1  Adaptation aux changements climatiques : 
Besoin et défi

Selon la région, les changements climatiques pourraient avoir une incidence sur la 
productivité, la capacité d’adaptation des arbres et la composition de la couverture 
forestière et des espèces forestières, en plus d’accroître la fréquence et l’intensité 
des perturbations biotiques et abiotiques et d’avoir une série d’autres répercussions 
biophysiques. Dans certains cas, ils amélioreront la productivité forestière; toutefois, dans 
l’ensemble, leur incidence nette prévue sur les forêts canadiennes sera négative, surtout 
en l’absence de la mise en œuvre rapide de mesures d’adaptation (Johnston et collab., 
2009). 

Les effets éventuels des changements climatiques sur les forêts auront probablement 
d’importantes répercussions sur la capacité du Canada à atteindre les objectifs et les 
buts actuels d’aménagement forestier durable (AFD). Par conséquent, les changements 
climatiques ont été relevés comme étant un des deux enjeux stratégiques d’importance 
nationale pour l’aménagement des forêts canadiennes, et le Conseil canadien des 
ministres des forêts (CCMF) recommande de tenir compte à la fois des changements 
climatiques et de la variabilité du climat dans l’avenir dans tous les aspects de l’AFD(CCMF, 
2008).  

Le CCMF a relevé six critères déterminants à respecter pour aménager de façon durable 
les forêts canadiennes (voir l’encadré Qu’est-ce que l’aménagement forestier durable?). 
L’AFD est un objectif mobile que se fixent bon nombre de gestionnaires mais qui pose 
souvent de défis en raison des conditions environnementales, économiques, culturelles et 
sociales en évolution. Par conséquent, l’AFD demande une surveillance, une amélioration 
et un ajustement en continu. En raison des pressions et du stress supplémentaires 
causés par les changements climatiques, il est désormais généralement reconnu que 
les aménagistes forestiers pourraient faire face à des défis sans précédent pour atteindre 
l’objectif commun du développement durable.

À l’heure actuelle, les politiques et les pratiques en matière d’AFD reposent souvent 
sur le principe que les conditions et les processus environnementaux qui auront une 
incidence sur les forêts de l’avenir seront dans la plage de variabilité d’aujourd’hui. 
Toutefois, en raison des changements climatiques, cette supposition pourrait ne plus être 
valide. On doit reconnaître que le climat de l’avenir (et par conséquent les conditions 
de croissance, la fréquence et la gravité des perturbations naturelles, les conditions de 
récolte forestière, etc.) sera différent du climat du passé récent et qu’il faut dès maintenant 
repenser complètement les approches et les hypothèses courantes dans le domaine de 
l’aménagement forestier. Le défaut de reconnaître cette nouvelle réalité des changements 
climatiques pourrait avoir des répercussions à grande échelle, dont bon nombre 
pourraient être réduites ou évitées si des mesures d’adaptation appropriées étaient 
répertoriées, planifiées et mises en œuvre dès aujourd’hui. Afin d’établir la meilleure façon 
d’intégrer les facteurs liés aux changements climatiques dans l’AFD ainsi que dans les 
normes, les pratiques et les politiques utilisées pour mettre en œuvre et surveiller l’AFD, il 
faut obtenir de l’information sur la vulnérabilité des régimes d’aménagement forestier. 

INTRODUCTION
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Qu’est-ce que l’aménagement forestier durable?

L’adaptation permettra aux intervenants du monde forestier de répondre aux demandes 
du secteur forestier dans le contexte de systèmes socioécologiques complexes et d’un 
climat changeant rapidement. L’adaptation consiste à assurer en dépit des climats futurs 
le maintien de la vaste gamme d’écoservices qu’offrent les forêts et sur lesquels repose 
la compétitivité du secteur forestier du Canada. Autrement dit, l’adaptation a pour but 
de déterminer et de mettre en œuvre les mesures qui réduiront la vulnérabilité aux 
changements climatiques, ce qui permettra d’atteindre plus facilement les objectifs d’AFD. 
Par conséquent, les buts fondamentaux de l’adaptation et de l’AFD sont les mêmes.

L’adaptation se fait souvent à l’échelle locale ou régionale, et elle peut être favorisée par 
des établissements et des politiques appuyant les mesures d’adaptation. La nécessité 
de l’adaptation varie selon les écosystèmes et la vulnérabilité des systèmes d’AFD en ce 
qui a trait à la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD dans le contexte des changements 
climatiques. Des données et des outils sont requis pour permettre aux spécialistes des 
ressources forestières œuvrant à différents niveaux de comprendre les changements 

Les forêts procurent aux Canadiens d’importants 

avantages environnementaux, économiques, 

sociaux et culturels. Toutefois, la pression de plus 

en plus forte exercée sur les ressources forestières 

par le développement a fait naître le besoin de 

conceptualiser un aménagement forestier qui 

assure la conservation de forêts saines pour 

les générations futures tout en procurant des 

avantages environnementaux, économiques, 

sociaux et culturels aux générations actuelles 

suivant un processus équilibré, équitable et 

efficient. Le concept d’aménagement forestier 

durable (AFD) est né de ce besoin. L’AFD a été 

adopté par des aménagistes forestiers de partout 

au Canada. De plus, faire la preuve du respect 

des principes d’AFD est devenu une exigence 

internationale, tant par l’intermédiaire d’ententes 

internationales, comme le Processus de Montréal 

(voir http://www.montrealprocess.org), ou par 

divers processus d’aménagement forestier, comme 

la certification. 

Afin de mettre en œuvre l’AFD et d’assurer l’atteinte 

de ses objectifs, il faut établir clairement le concept 

et avoir en place un mécanisme ou un outil de 

suivi et de mesure des progrès. Dans le but de 

répondre à ces deux besoins, le Conseil canadien 

des ministres des forêts (CCMF) a préparé un cadre 
national de critères et d’indicateurs (CCMF, 2006) 
qui prévoit six critères pour atteindre les objectifs 
d’AFD : 

Critère 1. Diversité biologique 
Critère 2.  État des écosystèmes et de leur 

productivité
Critère 3. Sol et eau 
Critère 4.  Rôle dans les cycles écologiques 

mondiaux
Critère 5. Avantages économiques et sociaux 
Critère 6. Responsabilité de la société 

L’aménagement des forêts en fonction de ces six 
critères est loin de l’approche d’aménagement 
du passé qui était principalement axée sur le 
bois d’œuvre. L’AFD cherche plutôt à relever et à 
concilier une large gamme d’aspects écologiques, 
économiques, sociaux et culturels de façon à 
répondre aux besoins et aux attentes de tous 
les utilisateurs de la forêt d’aujourd’hui et de 
demain. Cette approche globale ne se limite pas 
à tenir compte des défis immédiats, elle consiste 
également à prévoir les tendances à long terme 
de sorte que les Canadiens puissent prévoir la 
meilleure façon de maintenir la santé et le bien-être 
des forêts et de l’économie forestière du pays.
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climatiques et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation efficaces et efficientes aux 
répercussions éventuelles. Le CCMF a en partie répondu à ce besoin dans le cadre de sa 
série de rapports intitulés Adapter l’aménagement forestier durable aux changements 
climatiques (voir Edwards et Hirsch, 2012), lesquels présentent une vaste approche pour 
comprendre et adapter l’AFD aux changements climatiques. Le présent guide s’inscrit dans 
cette série et procure un outil pratico-pratique d’application du cadre d’adaptation du 
CCMF décrit par Williamson et collab. (2012).

 0.2  Aperçu du cadre du CCMF d’évaluation de la 
Vulnérabilité et d’intégration des changements 
climatiques dans L’AFD

Le CCMF a élaboré une approche d’adaptation de l’AFD que les spécialistes des ressources 
forestières du Canada peuvent utiliser pour déterminer la meilleure façon d’intégrer les 
aspects liés aux changements climatiques dans leurs politiques, plans et pratiques d’AFD. Au 
cœur de cette approche d’adaptation est un cadre permettant de répertorier les sources de 
vulnérabilité aux changements climatiques qui ont une importance pour le développement 
durable et l’élaboration de mesures d’adaptation en vue de réduire ces vulnérabilités. Ce 
cadre fait l’objet du présent guide.

Le cadre, qui procure une approche décisionnelle structurée pour l’adaptation de l’AFD aux 
changements climatiques, est expliqué en détail dans le rapport du CCMF intitulé Adapter 
l’aménagement forestier durable aux changements climatiques : cadre d’évaluation de 
la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel 
(Williamson et collab., 2012). Il renferme les quatre étapes suivantes, lesquelles sont 
composées de six éléments (ou sous-étapes) (voir la figure 0.1) : 

  Étape 1 – État de préparation organisationnelle : L’étape 1 consiste à explorer la 
mesure dans laquelle une organisation est prête à entreprendre une évaluation de la 
vulnérabilité de l’AFD et de son adaptation (Gray, 2012). On présume dans le présent guide 
que cette étape est terminée et que l’organisation est prête à effectuer une évaluation et 
possiblement à modifier, au besoin, les politiques et les pratiques connexes.

  Étape 2 – Préanalyse de la vulnérabilité : L’étape 2 vise à établir le contexte de 
l’évaluation, décrire le climat et les liens actuels entre le climat et les forêts, et élaborer des 
scénarios sur le climat dans l’avenir et ses répercussions sur les forêts. 

  Étape 3 – Analyse détaillée de la vulnérabilité : L’étape 3 a pour but de recenser les 
éléments de l’AFD qui sont vulnérables aux changements climatiques (et, par conséquent, 
où une adaptation est requise) ainsi que les possibilités ou les répercussions positives (qui 
pourraient être améliorées par l’adaptation). 

  Étape 4 – Description, mise en œuvre et suivi des mesures d’adaptation : L’étape 4 
vise à évaluer, mettre en œuvre, effectuer un suivi et intégrer les mesures d’adaptation 
dans le processus décisionnel visant l’AFD.

Le cadre d’adaptation est de nature assez générale et non normative en termes des étapes 
concrètes requises pour l’adaptation de l’AFD. Le présent guide propose une approche pour 
passer de la théorie générale à la pratique. 



Étudier l’etat de
préparation organisationnelle

Phase 1
Définir l’état de
préparation
organisationnelle

Phase 2
Préanalyse de
la vulnérabilité

Phase 3
Analyse détaillée
de la vulnérabilité

Phase 4
Déterminer, emttre
en œuvre et suivre les
mesures d’adaptation

1
Établir le contexte

2
Décrire les conditions

actuelles du climat
et des forêts

4
Évaluer la

vulnérabilite

5
Déterminer et évaluer

les mesures d’adaptation

6
Mettre en œuvre

et intégrer les mesures
d’adaptation

3
Scénarios des conditions

futures du climat
et des forêts

Figure 0.1.  Les quatre étapes et les six éléments (dans les boîtes vertes) de l’adaptation aux changements climatiques 
dans le contexte de l’AFD (adaptation du rapport de Williamson et collab., 2012). 

Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada : 
4  Introduction Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel 



Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada :  
Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel  À propos du guide  5

0.3 À propos du guide

But et objectifs

Le présent guide a pour but de procurer des conseils pratiques aux spécialistes des 
ressources forestières (intervenants et décideurs) qui ont recours à l’approche du CCMF 
pour évaluer la vulnérabilité de l’AFD et planifier des mesures d’adaptation, notamment : 

 •  il s’adresse principalement aux intervenants (des domaines de l’exploitation et de 
la planification forestières) mais reconnaît également l’importance d’appuyer les 
décideurs qui intègrent l’adaptation aux changements climatiques (voir l’encadré 
Définitions);

 •  il explique comment évaluer la vulnérabilité des objectifs d’AFD aux changements 
climatiques et trouver des solutions pour intégrer l’adaptation dans les processus 
décisionnels; 

 •  il est pertinent pour la pratique et les politiques sans toutefois être normatif; 

 •  il reconnaît qu’il n’existe pas une seule façon de mettre en œuvre le cadre qui 
conviendra à toutes les situations, compte tenu du fait que la capacité, les ressources 
disponibles, la gestion et les répercussions des changements climatiques varient 
grandement d’une région canadienne à l’autre;  

 •  il partage des leçons et des résultats clés tirés des premières évaluations de la 
vulnérabilité effectuées dans le domaine forestier du Canada (études de cas);

 •  il procure un processus décisionnel structuré pour acquérir des connaissances sur les 
répercussions du climat afin d’orienter les décisions et les mesures d’adaptation de 
l’AFD;  

 •  il procure un cadre pour tenir un dossier des décisions prises, incitant les utilisateurs 
à documenter les raisons motivant les changements apportés aux politiques et aux 
pratiques d’aménagement. 

Aperçu

Chaque chapitre du guide correspond à un des composants du cadre du CCMF 
d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration de l’adaptation, comme le décrivent 
Williamson et collab. (2012) (voir le cadre dans la figure 0.1 ). Le cadre est une approche 
générale que les spécialistes des ressources forestières du Canada peuvent utiliser pour 
établir la meilleure façon d’intégrer les aspects liés aux changements climatique dans les 
politiques et les plans d’AFD. Chaque chapitre est structuré autour d’une série de fiches 
de travail (présentées au chapitre 7) visant à aider les utilisateurs à recourir aux méthodes 
présentées dans le guide et à documenter les résultats et les discussions de chaque étape 
de l’évaluation. Un glossaire est inclus pour assurer que les lecteurs comprennent bien les 
termes utilisés dans le présent guide (voir l’annexe 1).

Définitions

Intervenants forestiers : 
Personnes responsables 
d’activités opérationnelles 
et de l’élaboration de plans 
d’aménagement forestier 
pour atteindre les objectifs 
stratégiques fixés.

Décideurs : Personnes 
responsables des plans 
stratégiques ou de haut 
niveau pour élaborer des 
politiques et des programmes 
qui facilitent et orientent le 
travail des intervenants.



Chaque chapitre renferme les éléments suivants : 

 • but et résultats attendus; 

 • fiche de travail :  
  -  théorie – contexte, reposant sur la documentation et l’expérience des intervenants, 

et théorie pour les conseils fournis;  

  -  pratique – conseils pratiques sur la façon de remplir les fiches de travail et autres 
méthodes (approche de base et approche plus exhaustive) pour adapter les 
conseils aux circonstances uniques de chaque projet;

 •  des études de cas montrant comment certains des concepts d’évaluation de la 
vulnérabilité ont été utilisés au Canada;

 •  des facteurs stratégiques et opérationnels, tirés de la documentation et de 
l’expérience des intervenants, à prendre en compte pour mettre en œuvre les 
méthodes décrites dans le guide.

Le but de chaque chapitre et des fiches de travail connexes est décrit dans le tableau  0.1. 

Même si une approche séquentielle est suggérée, elle n’est pas essentielle, et un processus 
itératif pourrait être requis au cours de l’évaluation. Par ailleurs, les fiches de travail ne sont 
pas toutes utiles pour tous les projets, et les équipes d’évaluation devront choisir les fiches 
qui leur seront le plus utiles pour leur projet et relever la meilleure façon de les remplir, en 
fonction des ressources disponibles.  

Le guide présente plusieurs approches méthodiques, depuis des approches de base 
jusqu’à des approches plus exhaustives, pour aider l’utilisateur à comprendre comment 
procéder avec les étapes du cadre et les fiches de travail. L’approche choisie sera souvent 
fonction des ressources disponibles pour l’évaluation ainsi que de la portée et l’étendue de 
l’évaluation. 

Les utilisateurs du guide doivent chercher à comprendre et 
examiner les  avantages et les inconvénients de choisir une 
approche plutôt qu’une autre.

Par exemple, une approche de base constitue une façon plus facile et rapide de passer à 
la prochaine étape du processus d’évaluation de la vulnérabilité; toutefois, certains aspects 
importants du système d’AFD ne seront pas pris en compte. Par contre, une approche plus 
exhaustive permet d’examiner un plus grand nombre de renseignements et d’aspects du 
système d’AFD; toutefois, davantage de ressources et de temps pourraient être requis pour 
recueillir les données, l’information et les connaissances requises pour terminer l’étape de 
l’évaluation. 

Les étapes du cadre d’adaptation du CCMF et les conseils présentés dans le guide 
reposent sur les principes d’un processus décisionnel structuré (établissement des 
objectifs, description des problèmes, recherche et évaluation des solutions pour 
atteindre les objectifs – voir l’encadré Processus décisionnel structuré), les principes 
de l’aménagement adaptatif (planification, prise de mesures, surveillance, évaluation et 
modification) et la prise de décisions dans l’incertitude (p. ex., recours à des scénarios pour 
explorer des avenirs possibles). 
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Processus décisionnel structuré

Un processus de planification de l’adaptation aux 
changements climatiques pourrait bénéficier de 
l’application de concepts élaborés pour l’analyse 
décisionnelle. Un processus décisionnel structuré 
constitue une façon utile d’orienter l’élaboration, 
l’évaluation, la mise en œuvre, la surveillance 
et l’intégration des recommandations et des 
stratégies en matière d’adaptation. Il procure un 
cadre utile pour évaluer où et quand une mesure 
d’adaptation particulière pourrait convenir. En 
ce qui a trait à l’adaptation aux changements 
climatiques, le processus décisionnel structuré 
consiste à établir des objectifs d’aménagement 
des forêts de l’avenir, à évaluer la vulnérabilité des 
écosystèmes forestiers, des collectivités forestières, 
des économies locales et des populations 
humaines; à élaborer d’autres mesures en matière 
d’adaptation; à évaluer d’autres solutions en 
fonction des objectifs d’aménagement; à mettre en 
œuvre les politiques et les pratiques d’adaptation 
souhaitées; à surveiller l’efficacité des efforts 
d’adaptation aux changements climatiques en 
vue d’atteindre les objectifs d’aménagement; et 
à modifier les pratiques d’aménagement lorsque 
les efforts d’adaptation ne permettent pas 
d’atteindre les objectifs visés (p. ex., aménagement 
adaptatif ). L’établissement d’objectifs particuliers 
pourrait permettre de mieux tenir compte dans 
les processus de planification des préoccupations 
à long terme lors de prises de décisions à court 
terme. Cette approche rejoint l’approche adoptée 
dans le rapport du CCMF intitulé Adapter 
l’aménagement forestier durable aux changements 

climatiques : cadre d’évaluation de la vulnérabilité 
et d’intégration des mesures d’adaptation dans le 
processus décisionnel (Williamson et collab., 2012).

Le processus décisionnel structuré est fort similaire 
au cadre des politiques d’adaptation proposé 
par le Programme des Nations Unies pour le 
développement. Les deux misent sur l’évaluation 
de la vulnérabilité actuelle, la formulation de 
stratégies d’adaptation ainsi que la mise en 
œuvre d’initiatives,  leur suivi et leur amélioration.  
Le processus décisionnel structuré accorde 
plus d’importance à l’élaboration d’objectifs 
d’aménagement et à l’évaluation d’autres options 
de solutions et de stratégies pour atteindre ces 
objectifs. Pour sa part, le processus du cadre 
stratégique d’adaptation met davantage l’accent 
sur les intervenants participant à l’évaluation (forte 
mobilisation des intervenants), l’établissement 
minutieux de la portée d’un projet pour assurer sa 
bonne intégration dans un processus d’élaboration 
de politiques et de planification (afin de favoriser 
la mise en œuvre des résultats) et l’amélioration 
de la capacité d’adaptation. Ces deux approches, 
qui ne nécessitent ni l’une ni l’autre des données 
de haute qualité ni un grand savoir-faire dans la 
modélisation, favorisent une évaluation exhaustive 
et un processus structuré.

Les sources suivantes procurent des 
renseignements utiles sur le processus décisionnel 
structuré : Lim et Spanger Siegfried (2005); Ogden 
et Innes (2007); Ohlson et collab. (2005); Williamson 
et collab. (2012). 

On encourage les utilisateurs à traiter chaque étape du guide 
comme un processus continu et itératif et à tenir compte du 
fait que chacune des étapes peut être modifiée à la lumière des 
nouveaux renseignements obtenus. 

En outre, même si les fiches de travail procurées dans le guide proposent une façon 
d’utiliser le cadre, les utilisateurs peuvent les adapter au besoin. Toutefois, ils doivent, dans 
la mesure du possible, respecter les concepts présentés dans le cadre. 



Chapitre Description Fiches de travail

1.  Établissement 
du contexte de 
l’évaluation de la 
vulnérabilité

Ce chapitre donne des 
conseils sur la façon 
d’entreprendre une évaluation 
de la vulnérabilité aux 
changements climatiques 
et d’intégrer des mesures 
d’adaptation dans l’AFDb. Le 
but est de faire comprendre 
la nécessité de tenir compte 
des changements climatiques, 
d’entreprendre une évaluation 
de la vulnérabilité de l’AFD et 
d’établir clairement les buts de 
l’évaluation.

Fiche de travail  1.1.   Description du problème ou du défi

Fiche de travail  1.2.   Description du système d’AFD 
et établissement de la portée de 
l’évaluation de la vulnérabilité

Fiche de travail  1.3.   Confirmation de la portée de 
l’évaluation

2.  État actuel du climat 
et des forêts 

Ce chapitre procure des 
conseils sur la façon de 
décrire et de documenter 
l’incidence du climat sur 
l’état actuel des forêts et les 
pratiques d’AFD. Il donne 
également une orientation 
sur la façon de documenter 
toutes les mesures 
actuelles d’adaptation aux 
changements climatiques que 
les utilisateurs pourraient déjà 
avoir mis en œuvre. 

Fiche de travail  2.1.   Description des conditions climatiques 
et des tendances

Fiche de travail  2.2.   Description du lien entre le climat, 
l’état des forêts et les pratiques 
d’aménagement forestier 

Fiche de travail  2.3.   Description de la façon dont 
les tendances climatiques ou 
les changements récents dans 
l’état des forêts ont mené à des 
modifications des pratiques actuelles 
d’aménagement  

Fiche de travail  2.4.   Recensement des incertitudes et des 
lacunes en matière de connaissances

3.  Scénarios sur 
le climat et les 
répercussions sur les 
forêts dans l’avenir 

Ce chapitre donne des 
conseils sur l’élaboration et la 
description de scénarios sur le 
climat et les répercussions sur 
les forêts dans l’avenir. 

Fiche de travail  3.1.   Élaboration et description de scénarios 
sur le climat de l’avenir  

Fiche de travail  3.2.   Élaboration et description de scénarios 
sur les répercussions sur les forêts

4.  Évaluation de la 
vulnérabilité

Ce chapitre donne une 
orientation sur l’évaluation 
et la documentation de la 
vulnérabilité de l’AFD au 
climat actuel et des divers 
scénarios pour faire face aux 
changements climatiques 
dans l’avenir. 

Fiche de travail  4.1.   Évaluation des répercussions actuelles 
et futures sur l’AFD

Fiche de travail  4.2.   Évaluation de la capacité d’adaptation 
du système d’AFD

Fiche de travail  4.3.   Évaluation de la vulnérabilité actuelle 
et dans l’avenir

Fiche de travail  4.4.   Évaluation de la vulnérabilité générale 
du système d’AFD

Fiche de travail  4.5.   Point de décision : L’adaptation est-elle 
nécessaire?

Tableau 0.1. Sommaire de chaque chapitre du guide et des fiches de travail connexesa 
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Tableau 0.1. Fin

a  Chaque chapitre correspond à l’un des six éléments du cadre d’adaptation aux changements climatiques, comme Williamson et collab. le présentent dans la 
figure 2 de leur rapport (2012). 

b AFD = aménagement forestier durable.

0.4  Apprendre des autres : La communauté de 
pratique en adaptation forestière

L’adaptation de politiques et de pratiques d’aménagement forestier dans un système 
complexe, comme l’AFD, peut poser des défis. Heureusement, bon nombre d’intervenants 
ayant pris immédiatement des mesures ont effectué des évaluations de la vulnérabilité 
dans le domaine forestier (p. ex., rapport sommaire d’études de cas du CCMF préparé par 
Johnston et Edwards, 2013), et les leçons tirées et les pratiques exemplaires sont offertes 
en ligne par le truchement d’une communauté de pratique (https://www.ccadaptation.
ca/fr/facop). Organisée par l’Ontario Centre for Climate Impacts and Adaptation Resources, 
la Communauté de pratique en adaptation forestière (CdPAF) est un sous-groupe œuvrant 
au sein d’une plus vaste communauté de pratique de l’adaptation aux changements 
climatiques (https://www.ccadaptation.ca/fr/landing). N’importe quel organisme peut 
s’y joindre, et on invite les utilisateurs du présent guide à utiliser cette tribune pour 
partager les leçons apprises et les méthodes utilisées pour évaluer la vulnérabilité de leurs 
politiques, plans et pratiques d’AFD. 

Chapitre Description Fiches de travail

5.  Mesures d’adaptation Ce chapitre procure des 
conseils sur l’élaboration de 
diverses mesures d’adaptation 
de l’AFD aux changements 
climatiques.

Fiche de travail  5.1.   Élaboration de mesures d’adaptation 
éventuelles pour atteindre les objectifs 
d’AFD 

Fiche de travail  5.2.   Élaboration de mesures d’adaptation 
éventuelles pour l’ensemble du 
système d’AFD d’intérêt 

6.  Mise en œuvre 
et intégration de 
mesures d’adaptation 

Ce chapitre présente des 
conseils sur la mise en œuvre 
et l’intégration de mesures 
d’adaptation pour l’AFD. 

Fiche de travail  6.1.   Priorisation des mesures d’adaptation

Fiche de travail  6.2.   Recommandation des mesures 
d’adaptation prioritaires à mettre en 
œuvre 

Fiche de travail  6.3.   Mise en œuvre (intégration) des 
mesures d’adaptation recommandées 

Fiche de travail  6.4.   Évaluation du rendement des mesures 
d’adaptation



0.5  Outils et Ressources D’Évaluation  
de la Vulnérabilité

Un nombre de plus en plus grand d’exemples d’évaluation de la vulnérabilité et d’outils 
d’adaptation aux changements climatiques sont documentés et publiés. Bon nombre 
de ces exemples ont trait à l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers et à 
l’élaboration de mesures d’adaptation pour y remédier.  

Le présent guide vient compléter cette trousse d’outils en allant 
au-delà de l’évaluation des écosystèmes forestiers pour évaluer 
la vulnérabilité des buts et des objectifs d’AFD.  

Exemples d’évaluation de la vulnérabilité dans le domaine forestier

 •  Le rapport renfermant des études de cas sur la vulnérabilité du CCMF (Johnston et 
Edwards, 2013) présente 10 évaluations dans le domaine forestier du Canada : http://
www.ccfm.org/pdf/CaseStudy_FRN_prf9.pdf.

 •  Bon nombre de projets entrepris par le Future Forest Ecosystem Scientific Council of 
British Columbia visent à mener des évaluations de la vulnérabilité des écosystèmes :  
http://www.for.gov.bc.ca/hfp/future_forests/council/index.htm.  

 •  Le Service des forêts du département américain de l’Agriculture a publié de 
l’information sur l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes dans le nord du 
Wisconsin (Swanston et collab., 2011) : http://www.fs.fed.us/nrs/pubs/gtr/gtr_nrs82.pdf.

 •  Le Service des forêts du département américain de l’Agriculture a également publié 
de l’information sur l’évaluation de la vulnérabilité dans la Forêt nationale olympique 
(Halofsky et collab., 2011b) : http://www.fs.fed.us/pnw/pubs/pnw_gtr844.pdf.  

Conseils Pour Évaluer la Vulnerabilité

 •  Le Programme de recherches sur les incidences des changements climatiques et la 
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement a récemment publié des conseils détaillés sur la façon 
de mener une évaluation de la vulnérabilité (Hinkel et collab., 2013). Cette excellente 
ressource, qui est fortement recommandée, présente des méthodes, des approches 
et des arbres décisionnels appropriés pour diverses étapes du processus d’évaluation : 
http://www.unep.org/provia/RESOURCES/Publications/PROVIAGuidancereport/
tabid/130752/Default.aspx.

 •  La publication A Practitioner’s Guide to Climate Change Adaptation in Ontario’s 
Ecosystems (Gleeson et collab., 2011) procure des conseils sur l’évaluation de la 
vulnérabilité et des risques à l’intention des gestionnaires des ressources naturelles 
de l’Ontario. Cette publication du gouvernement ontarien repose sur une version 
provisoire du présent guide :< https://www.ontario.ca/environment-and-energy/
practitioners-guide-climate-change-adaptation-ontarios-ecosystems-ver-1-2011 >

 •  Le Service des forêts du département américain de l’Agriculture a récemment publié 
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deux documents d’orientation sur l’adaptation à l’intention des aménagistes forestiers 
des États-Unis : Forest Adaptation Resources: Climate Change Tools and Approaches 
for Land Managers (Swanston et Janowiak, 2012) : http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/
gtr_nrs87.pdf, et Responding to Climate Change in National Forests: A Guidebook 
for Developing Adaptation Options (Peterson et collab., 2011) : http://www.fs.fed.us/
pnw/pubs/pnw_gtr855.pdf.

 •  Le document Scanning the Conservation Horizon: A Guide to Climate Change 
Vulnerability Assessment (Glick et collab., 2011) donne des renseignements généraux 
sur la méthode d’évaluation de la vulnérabilité à l’intention des spécialistes de la 
conservation des ressources : http://www.nwf.org/vulnerabilityguide.

 •  Les ateliers constituent une approche fort prisée pour évaluer les répercussions, la 
vulnérabilité et l’adaptation. Halofsky et collab. (2011a) ont documenté une approche 
axée sur les ateliers pour élaborer des stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques et de prise de mesures pour les gestionnaires des ressources naturelles : 
http://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/39144. Une approche axée sur les ateliers est aussi 
présentée par Janowiak et collab. (2011) : http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs81.
pdf. 
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Étudier l’etat de
préparation organisationnelle

Phase 1
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Phase 2
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Phase 3
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de la vulnérabilité

Phase 4
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1
Établir le contexte

2
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et des forêts

4
Évaluer la

vulnérabilite

5
Déterminer et évaluer

les mesures d’adaptation

6
Mettre en œuvre

et intégrer les mesures
d’adaptation

3
Scénarios des conditions
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et des forêts

    Description du problème ou du défi

     Description du système d’AFD et établissement de la 
portée de l’évaluation de la vulnérabilité

     Confirmation de la portée de l’évaluation

CHAPITRE 1     ÉSTABLISSEMENT DU CONTEXTE DE 
L’ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

Avant de commencer :
Il est recommandé de lire les 
documents intitulés Adapter 

l’aménagement forestier durable 

aux changements climatiques : 

une approche systématique 

d’exploration de l’état de 

préparation organisationnelle 

de Gray (2012) et Adapter 

l’aménagement forestier durable 

aux changements climatiques : 

cadre d’évaluation de la 

vulnérabilité et d’intégration 

des mesures d’adaptation dans 

le processus décisionnel de 
Williamson et collab. (2012). On 
suppose également que votre 
organisation et vous êtes prêts 
à entreprendre une évaluation 
de la vulnérabilité de l’AFD (voir 
Gray, 2012). 



1.1 Aperçu

Le présent chapitre donne des conseils sur la façon d’entreprendre une évaluation de la 
vulnérabilité aux changements climatiques et d’intégrer les mesures d’adaptation dans l’AFD. 
Le but est de faire comprendre la nécessité de tenir compte des changements climatiques et 
donc d’évaluer la vulnérabilité de l’AFD et d’établir clairement les buts de l’évaluation. 

Ce chapitre aide également les utilisateurs du guide à définir le système d’AFD d’intérêt en 
décrivant la portée et l’étendue spatiale de l’évaluation, en répertoriant les intervenants et les 
décideurs, en comprenant le contexte décisionnel (p. ex., gouvernance) et politique, et en 
déterminant si les ressources requises sont disponibles pour mener l’évaluation de la façon 
établie. Il importe de prendre le temps nécessaire au début de l’évaluation pour clairement 
définir le système d’intérêt en vue d’obtenir les résultats escomptés. 

Ce chapitre est structuré autour de trois fiches de travail visant à faciliter l’évaluation de la 
vulnérabilité de l’AFD : 

Fiche de travail  1.1.  Définition du problème ou du défi

Fiche de travail  1.2.   Description du système d’AFD et établissement de la portée de 
l’évaluation de la vulnérabilité

Fiche de travail  1.3.  Confirmation de la portée de l’évaluation

Du cadre d’évaluation…

« Trois raisons justifient la 

description du contexte. D’abord, 

cette étape permet d’assurer 

que les objectifs et la méthode 

d’évaluation sont cohérents avec 

le système d’aménagement et le 

contexte dans lequel l’évaluation 

sera menée. Ensuite, elle permet 

d’établir un lien clair et direct 

entre les volets de l’évaluation 

touchant la vulnérabilité et 

l’adaptation. Enfin, elle confirme 

que l’organisme possède la 

capacité nécessaire pour mener 

l’évaluation. » 

—Williamson et collab. (2012)

But de « l’établissement  
du contexte » 

Résultats

Entreprendre l’évaluation de la 
vulnérabilité de l’AFD en définissant le 
système d’AFD d’intérêt et la portée de 
l’évaluation

•   Compréhension des raisons motivant 
l’évaluation 

•   Description du système d’AFD qui sera 
évalué 

•   Liste des partenaires éventuels et des 
groupes/particuliers intéressés 

•   Confirmation de la portée de l’évaluation

1.2 Description du problème ou du défi

1.2.1     Théorie

Selon Ohlson et collab. (2005), la formulation et la description précises du problème 
en matière d’aménagement constituent probablement l’étape la plus importante et la 
moins comprise de l’élaboration et l’évaluation des stratégies d’adaptation. Ils préconisent 
d’énoncer directement le problème et le contexte décisionnel afin de résoudre le 
problème avant d’entreprendre une évaluation. Même si les changements climatiques 
ont habituellement des répercussions négatives pouvant être considérées comme des 
problèmes, dans certains cas, ils offrent des possibilités pour les forêts canadiennes, avec les 
défis connexes que doit relever l’AFD pour en tirer parti. 
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Certains facteurs, ou éléments déclencheurs, incitent souvent à entreprendre une évaluation 
de la vulnérabilité de l’AFD et un processus de planification de l’adaptation (voir l’annexe 2), y 
compris les suivants : 

 •  conditions et événements météorologiques exceptionnels antérieurs (p. ex., infestation 
d’insectes, feu, inondation, vent) ayant causé des dommages à l’infrastructure ou aux 
ressources forestières;  

 •  changements prévus dans la variabilité du climat (p. ex., fréquence ou ampleur accrue 
des événements météorologiques exceptionnels, changements aux saisons des 
activités forestières); 

 •  vulnérabilités relevées (p. ex., résultats d’une étude scientifique ou preuve anecdotique); 

 •  volonté d’adopter des « pratiques d’aménagement exemplaires » ou de prendre sans 
tarder des mesures;

 •  possibilités de financement de l’évaluation de la vulnérabilité aux changements 
climatique ou des mesures d’adaptation; 

 •  volonté de bénéficier d’autres avantages (p. ex., création d’emplois, collectivités viables);

 •  pression de groupes d’intérêt ou de la population de tenir compte des changements 
climatiques dans les plans; 

 •  éthique professionnelle;

 •  demandes des investisseurs ou des compagnies d’assurances; 

 •  perception des risques et préoccupations des gestionnaires de l’aménagement forestier 
et de la population. 

La tenue d’une séance de remue-méninges sur l’incidence du climat et des changements 
climatiques sur le système évalué est une bonne façon de mieux comprendre les problèmes 
et les défis à prendre en compte (ICLEI, 2010). L’étape de l’établissement de la portée 
peut être renforcée en examinant bien la question suivante : « quelles pourraient être les 
conséquences de ne pas entreprendre d’évaluation de la vulnérabilité et de ne pas s’adapter 
aux changements climatiques de façon proactive? » (Williamson et collab., 2012). Ce type 
d’information ciblée peut aussi procurer des exemples concrets de la raison pour laquelle 
l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques est requise. Ces exemples 
peuvent être utiles pour obtenir des ressources et un engagement à l’égard de l’évaluation.  

Si des facteurs précis ont incité une évaluation de la vulnérabilité de l’AFD et que certains 
avantages découlant de l’évaluation ont été définis, il pourrait aussi être utile d’établir 
clairement la raison vous incitant à mener l’évaluation et ce que vous souhaitez obtenir. 
L’élaboration dès le début d’énoncés clairs du but et des résultats peut aider à établir la 
portée de l’évaluation et le taux de participation.

La description du problème ou du défi devrait mener à l’élaboration d’un énoncé direct 
précisant le problème à régler, le but de l’évaluation de la vulnérabilité et les résultats prévus. 

1.2.2     Pratique

Bien qu’il soit essentiel de relever le problème ou le défi que posent les changements 
climatiques au début d’une évaluation de la vulnérabilité, cette étape est souvent négligée, 
ce qui pourrait se traduire par une évaluation moins ciblée et l’exclusion du processus de 



décideurs pertinents ou de parties intéressées. Le défaut de définir clairement le problème 
pourrait aussi mener à une évaluation prenant constamment de l’expansion, ce qui pourrait 
épuiser les ressources financières et l’intérêt des participants.  

La fiche de travail 1.1 (Description du problème ou du défi)  aide à préparer les énoncés 
de but et des résultats prévus après avoir relevé les facteurs ayant déclenché l’évaluation et 
l’examen des avantages qui en découlent ou les conséquences éventuelles de ne pas mener 
d’évaluation.

Approche de 
base

Avec vos collègues, tenez une séance de remue-méninges et remplissez la fiche de travail 1.1 
(Description du problème ou du défi). Dans la mesure du possible, obtenez la participation d’un 
décideur clé.

Approche 
exhaustive

Invitez des représentants de tous les services de votre organisation ainsi que d’autres organisations 
œuvrant dans le domaine de l’AFD dans votre région. Ensemble explorez les éléments déclencheurs 
possibles ainsi que les décisions et décideurs concernés, en gardant l’esprit ouvert aux diverses 
opinions. À cette étape, il n’est pas recommandé d’obtenir un consensus, contentez-vous de consigner 
les diverses opinions, ces dernières reflétant la réalité à laquelle vous devrez probablement faire face au 
cours de l’évaluation.  

Facteurs 
opérationnels  

Tenez compte de l’incidence éventuelle des éléments déclencheurs sur les facteurs opérationnels, 
comme la durée de la saison de coupe ou la nécessité d’une coupe de récupération non prévue. 
Déterminez quelles décisions sont en fait prises par le personnel chargé des activités d’exploitation, y 
compris les entrepreneurs et les travailleurs de l’industrie forestière. 

Facteurs 
stratégiques    

À l’échelle stratégique, les défis posés par les changements climatiques peuvent influer sur plusieurs 
décisions. Par exemple, une hausse de la superficie ravagée par des feux de forêt pourrait accroître 
les coupes de récupération, avoir une incidence sur le taux de réussite du reboisement et modifier 
l’approvisionnement en bois d’œuvre et les habitats fauniques, lesquels sont tous des facteurs qui 
pourraient influer sur les décisions stratégiques.

Vulnérabilité

« La mesure dans laquelle 
un système est susceptible 
aux effets néfastes des 
changements climatiques, y 
compris la variabilité climatique 
et les événements climatiques 
extrêmes, et ne peut y faire face. 
La vulnérabilité est fonction 
du caractère, de l’ampleur et 
du taux de la variation et des 
changements climatiques 
auxquels est exposé un système 
ainsi que sa sensitivité et sa 
capacité d’adaptation. « 

—(Parry et collab., 2007) 

1.3 Établissement du système d’AFD d’intérêt

1.3.1     Théorie
Le concept de la vulnérabilité (voir l’encadré Vulnérabilité) adopté dans le cadre 
d’évaluation (Williamson et collab., 2012) porte sur un « système » particulier vulnérable au 
climat. L’AFD est effectué dans le cadre d’un complexe système socioécologique intégré, 
dont les éléments sont plus ou moins vulnérables au climat. 

Afin d’établir le système d’AFD d’intérêt, il faut choisir et décrire une échelle géographique 
appropriée (spatiale) pour évaluer la vulnérabilité, en dressant la liste des intervenants (c.-à-d., 
personnes participant au processus décisionnel et touchées par les décisions) et décrivant 
le plus vaste contexte du processus décisionnel (p. ex., politiques et réglementation) dans 
lequel le système évolue. L’établissement clair d’un système d’AFD d’intérêt dès le début de 
l’évaluation de la vulnérabilité et du processus d’adaptation peut aider à réduire les obstacles 
ultérieurs à l’adaptation (Moser et Ekstrom, 2010).  

Les systèmes canadiens d’AFD ont un territoire défini et incluent deux types d’éléments : 

 •  éléments biophysiques naturels (p. ex., écosystèmes, types de forêts, ruisseaux, faune); 

 •  éléments humains (p. ex., particuliers et organisations, établissements, infrastructure 
bâtie comme les routes). 
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Le système d’AFD inclut également des objectifs d’aménagement, établissant les résultats 
souhaités du système, et des indicateurs mesurant les progrès réalisés à l’égard des objectifs. 
Les changements climatiques seront probablement au nombre des facteurs qui auront 
une incidence sur le système. D’autres facteurs clés de changement, comme les tendances 
locales en matière d’utilisation des terres et d’économie mondiale, devraient être aussi inclus 
dans la description du système d’AFD.  

Une description claire assure une évaluation de tous les aspects du système étant 
vulnérables au climat. Elle tiendra compte des facteurs non climatiques qui pourraient 
influer sur la vulnérabilité au climat. La section suivante procure de l’information générale sur 
la façon de décrire votre système d’AFD.

Établissement de l’échelle spatiale

Les facteurs incitant la mise en œuvre d’un projet d’évaluation de la vulnérabilité et de 
planification de l’adaptation peuvent aider à établir la zone à évaluer, en procurant l’échelle 
spatiale à laquelle l’enjeu sera le mieux examiné. L’échelle spatiale appropriée est souvent 
liée au contexte décisionnel (ou contextes) dans lequel l’enjeu sera le mieux abordé. En 
général, plus l’enjeu est grand, plus l’évaluation est complexe (avec un plus grand nombre 
d’intervenants [parties intéressées], de liens entre les politiques, etc.). Bon nombre d’enjeux 
liés aux changements climatiques impliquent différentes échelles, un aspect qui doit être 
pris en compte dans tout projet d’évaluation de la vulnérabilité et de planification de 
l’adaptation. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le Thème 1 : Contexte spatial 
et temporel dans Gray (2012).

Zone locale  – Une plus petite zone donne la possibilité d’explorer la vulnérabilité et 
l’adaptation aux changements climatiques dans un contexte biogéographique et politique 
très particulier (p. ex., forêts ou terrains boisé communautaires). De telles évaluations 
sont habituellement plus opérationnelles en nature et les objectifs d’aménagement 
locaux pourraient être établis plus clairement comparativement aux échelles régionales 
ou nationales (voir « Étude de cas – Zone locale : Ordonnances pour la réduction des 
combustibles et la conservation de la biodiversité dans le parc national Jasper »).  

Leçon tirée d’études de 
cas sur l’évaluation de 
la vulnérabilité dans le 
domaine forestier (Johnston 
et Edwards, 2013) :

L’établissement d’un système 
d’AFD d’intérêt, la portée, 
l’étendue et le taux de 
participation sont les étapes 
les plus importantes de 
l’évaluation de la vulnérabilité. 
Une évaluation correspondant 
bien aux ressources disponibles 
et obtenant un degré adéquat 
d’engagement des parties 
intéressées favorisera davantage 
la bonne  mise en œuvre de 
mesures d’adaptation et la 
réduction des obstacles aux 
nouvelles approches et pratiques.  

Étude de cas – Zone 
locale : Ordonnances 
pour la réduction 
des combustibles et 
la conservation de la 
biodiversité dans le 
parc national Jasper  

Pour les collectivités situées dans des milieux périurbains, les changements climatiques pourraient 
poser de plus grandes préoccupations en raison des changements prévus dans le régime des feux 
forestiers. Le manuel FireSmart (Partners in Protection, 2003), élaboré dans le cadre du programme 
Partners in Protection en vue d’appuyer la réduction des combustibles autour des collectivités, a été 
adopté et mis en œuvre par de nombreuses collectivités canadiennes, y compris le parc national 
Jasper. Conformément aux principes de l’AFD, le parc a été en mesure d’intégrer la gestion d’autres 
valeurs, comme la biodiversité et l’attrait visuel, dans ses ordonnances de sites pour la réduction des 
combustibles. Même si cet exemple ne porte pas directement sur les changements climatiques, il 
montre la nature opérationnelle de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité à l’échelle locale. 

Source : Westhaver (2007)

Zone régionale  – Le degré de complexité des évaluations régionales (p. ex., bassin 
versant, zone d’approvisionnement forestier ou circonscription forestière) est plus élevé 
que celui des études locales. Les évaluations à cette échelle demandent habituellement 
une plus grande intégration entre les différents contextes décisionnels, ont un plus grand 



Étude de cas – 
Zone régionale : 
sud-ouest du 
Yukon

La région du sud-ouest du Yukon est un endroit idéal pour examiner la vulnérabilité et l’adaptation 
aux changements climatiques. Il y a bon nombre d’évidences que les changements climatiques ont 
des répercussions sur le territoire traditionnel des Premières Nations Champagne et Aishihik (PNCA). 
Les hivers plus doux et les étés plus chauds et secs depuis le début des années 1990 ont contribué 
à une sérieuse épidémie de dendroctone de l’épinette dans près de 400 000 ha de forêts d’épinettes 
blanches (sur une superficie d’environ 600 000 ha) dans le territoire traditionnel des PNCA. Il s’agit de 
la plus grande et la plus intense infestation constatée de dendroctones de l’épinette au Canada. Les 
changements climatiques ont joué un rôle important en favorisant une augmentation de la population 
du dendroctone à des niveaux épidémiques, phénomène qui a été accentué par les grandes parcelles 
d’épinettes blanches à maturité dans cette région. Par ailleurs, depuis le milieu des années 1990, les 
efforts de planification et d’aménagement forestier dans la région sont axés sur les infestations de 
dendroctones de l’épinette. En décembre 2004, un plan stratégique d’aménagement forestier (PSAF) 
pour le territoire traditionnel a été communément approuvé par les PNCA et le gouvernement du 
Yukon. Dans le plan, on relève comme priorité la réduction des risques de feu, le reboisement des 
forêts dévastées par le dendroctone, la prestation d’avantages économiques et la préservation des 
habitats forestiers. En avril 2006, les PNCA et le gouvernement du Yukon ont établi d’un commun 
accord un niveau de coupe de récupération pour cette zone de près d’un million de mètres cubes 
de bois d’œuvre dévastée par le dendroctone pendant une période de 10 ans. Les répercussions 
des changements climatiques auront probablement une incidence sur l’atteinte des buts du PSAF 
communautaire, lesquels incluent avoir en place des écosystèmes forestiers sains, offrir des avantages 
aux collectivités et assurer leur viabilité. Bien que la planification était axée sur les infestations favorisées 
par les changements climatiques, l’adaptation à ces changements climatiques n’a pas été clairement 
prise en compte dans le processus de planification. Afin d’examiner plus en profondeur les possibilités 
d’adaptation, 30 intervenants du monde forestier de la région ont participé à un processus de 
recensement des vulnérabilités aux changements climatiques et d’évaluation des solutions en matière 
d’adaptation. Une approche décisionnelle structurée a été utilisée pour cadrer l’évaluation.  Les objectifs 
d’aménagement régionaux qui étaient déjà établis ont grandement facilité l’évaluation de plus de 
80 solutions d’adaptation. Les intervenants ont relevé que la mise en œuvre de 24 de ces solutions 
permettrait d’atteindre les buts et les objectifs régionaux d’AFD dans le contexte des changements 
climatiques. 

Source : Ogden et Innes (2009) ise en œuvre de mesures d’adaptation et la réduction des obstacles aux 
nouvelles approches et pratiques. 

nombre d’intervenants (ou de parties intéressées) et requièrent un examen plus attentif des 
inconvénients et des avantages des mesures d’adaptation. Les évaluations régionales tiennent 
souvent compte à la fois des facteurs stratégiques et opérationnels. Johnston et Edwards 
(2013) présentent des exemples d’évaluations de la vulnérabilité de zones régionales, dont un 
exemple est résumé dans l’étude de cas intitulée Zone régionale : sud-ouest du Yukon. 

Zone nationale ou provinciale/territoriale  – Les enjeux ne se prêtent pas tous à une 
évaluation locale ou régionale, et il est préférable d’examiner à grande échelle certaines 
vulnérabilités aux changements climatiques ainsi que les possibilités. Comme exemple 
de projet à grande échelle, mentionnons l’évaluation des risques de prolifération du 
dendroctone du pin argenté en dehors de la Colombie-Britannique jusqu’aux forêts de 
pins de l’Est. Dans la Stratégie nationale de lutte contre les ravageurs forestiers (SNLRF), on a 
mené cette évaluation et demandé la participation des provinces et des territoires de l’ouest 
et du centre du Canada (voir Étude de cas – Zone nationale : Stratégie nationale de lutte 
contre les ravageurs forestiers »). L’évaluation provinciale, territoriale ou nationale pourrait 
donner lieu à l’établissement de politiques générales procurant une orientation et un 

Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada : 
20  Chapitre 1 Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel 



Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada :  
Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel  Chapitre 1  21

soutien pour la planification de l’adaptation aux échelles régionale et locale. Ces études sont 
habituellement plus stratégiques en nature.

Dans bon nombre de cas, les processus d’adaptation qui donnent des résultats combinent 
l’établissement de politiques et une gestion dynamique des risques. De cette façon, les 
principales priorités en matière d’adaptation sont relevées et examinées à l’échelle appropriée.

Étude de cas – 
Zone nationale : 
Stratégie 
nationale de 
lutte contre 
les ravageurs 
forestiers

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont accepté de collaborer à l’élaboration de la 
Stratégie nationale de lutte contre les ravageurs forestiers (SNLRF), laquelle permettra aux aménagistes 
forestiers du pays de gérer les ravageurs forestiers de façon plus dynamique et intégrée grâce à une 
utilisation plus efficace des connaissances et de la technologie. En 2007, les aménagistes forestiers 
et les scientifiques ont mis à l’essai une approche d’évaluation des risques de la SNLRF à l’aide d’une 
question concrète : l’infestation de dendroctone du pin argenté, lequel s’est déjà propagé à l’extérieur 
de la Colombie-Britannique, présente-t-elle une menace pour les forêts boréales et les forêts de pins de 
l’est du Canada? En combinant les évidences biologiques, les tendances en matière de changements 
climatiques et les simulations informatiques, les chercheurs ont conclu que le dendroctone posait 
un risque réel pour les forêts boréales. Cette évaluation a mené à des mesures visant à ralentir la 
propagation du dendroctone vers l’Est, afin de donner aux industries et aux gouvernements le temps 
d’examiner la vulnérabilité de leurs forêts. 

Sources : 
Groupe de travail sur les ravageurs forestiers du Conseil canadien des ministres des forêts :   
http://www.ccfm.org/francais/coreproducts-forestpests.asp

Stratégie nationale de lutte contre les ravageurs forestiers de Ressources naturelles Canada :  
http://www.rncan.gc.ca/forets/insectes-maladies/13410

Éléments biophysiques de la zone d’AFD 

Les éléments biophysiques naturels de l’AFD ciblés par les évaluations de la vulnérabilité 
sont souvent les écosystèmes forestiers. Une description détaillée des écosystèmes forestiers 
et de leurs moteurs naturels du changement (p. ex., dynamique des feux de forêts et 
des ravageurs forestiers) offre un point de départ utile pour évaluer la vulnérabilité. Les 
écosystèmes non forestiers (p. ex., terres humides, prairies) pourraient également être inclus, 
puisqu’ils seront probablement touchés par les changements climatiques, ce qui aura une 
incidence sur les pratiques d’AFD et les solutions en matière d’adaptation. 

Éléments humains du système d’AFD 

Les systèmes d’AFD incluent divers éléments humains (p. ex., particuliers, organisations, 
structures de gouvernance, établissements) qui influent sur la façon dont les décisions sont 
prises et mises en œuvre. Il est essentiel de tenir compte de ces facteurs humains dans 
l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD. Par exemple, il pourrait être utile de tenir compte des 
particuliers, des agences, des organisations ou des pouvoirs publics ayant les caractéristiques 
suivantes : 

 •  participent à l’aménagement général des terres ou collaborent à l’aménagement 
dans la zone; 

 •  participent à l’examen ou à l’approbation des plans ou encore au contrôle ou à 
l’observation des règlements; 



 • détiennent des régimes fonciers;

 •  pourraient influer sur les décisions pour la zone;

 •  pourraient être touchés par les décisions pour la zone. 

Les particuliers œuvrant dans le système d’AFD incluent le personnel des organisations, y 
compris les gestionnaires, les spécialistes et les employés chargés de l’exploitation, et les 
personnes non affiliées à un organisme particulier mais qui s’intéressent à d’autres valeurs, 
comme les utilisateurs d’aires récréatives et le grand public.  

Objectifs de gestion de l’AFD

L’établissement des objectifs de gestion est une tâche essentielle du cadre d’évaluation de la 
vulnérabilité de l’AFD, puisque ces objectifs jettent les bases de l’évaluation. 

La question au cœur de l’évaluation est d’établir si les objectifs 
d’AFD peuvent être atteints avec les politiques et les pratiques 
actuellement en place, compte tenu du climat actuel et d’une 
gamme de climats éventuels dans l’avenir. 

La plupart des plans d’aménagement forestiers au Canada incluent des objectifs de gestion 
clairement énoncés qui établissent les conditions forestières futures souhaitées ou les 
résultats économiques ou sociétaux des mesures prises, avec des critères et des indicateurs 
mesurables pour rendre compte des progrès réalisés à l’égard de ces objectifs (voir l’encadré 
Cadre de critères et d’indicateurs du Conseil canadien des ministres des forêts). 
Dans bon nombre de plans d’aménagement forestier attestés par des tiers, ces objectifs et 
indicateurs sont souvent déjà établis.  

Facteurs non climatiques clés de l’AFD 

Les évaluations de la vulnérabilité aux changements climatiques ne devraient pas être 
effectuées en marge des autres facteurs de gestion clés qui ont déjà influé sur l’AFD (ou 
qui pourraient le faire au fil du temps). De nos jours, bon nombre d’exploitations forestières 
au Canada doivent faire face à la concurrence pour les travailleurs, une main-d’œuvre 
vieillissante, de grandes pressions financières et des changements dans l’utilisation des terres 
et les valeurs publiques. Les changements climatiques sont un enjeu de portée générale qui 
doivent être pris en compte avec d’autres facteurs du changement. Les répercussions des 
changements climatiques pourraient réduire ou améliorer les effets de ces autres facteurs, 
lesquels pourraient aussi avoir une incidence sur la bonne mise en œuvre des mesures 
d’adaptation. 

Il est recommandé 
d’élaborer un plan de travail 
et une charte qui précisent 
les engagements et les 
tâches de chaque membre 
de l’équipe. Vous pouvez 
aussi mettre en place un 
plan de communication qui 
établit les participants clés 
et les parties intéressées 
et la façon dont vous 
prévoyez les faire participer 
au processus d’évaluation 
et leur communiquer 
les progrès réalisés et les 
résultats de l’évaluation.

C O N S E I L
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Cadre de critères et d’indicaeurs du conseil Canadien des ministres des forêts

1.3.2     Pratique

En pratique, un nombre d’enjeux pourraient mener à l’adaptation, ce qui a une incidence 
sur les aspects du système d’AFD devant être évalués. L’examen des problèmes ou des défis 
ayant incité l’évaluation et relevés dans la fiche de travail 1.1 vous aidera à établir l’échelle, les 
limites et les éléments du système d’AFD à prendre en compte dans l’évaluation. Décrivez 
le système d’AFD en suffisamment de détails pour permettre à tous les participants à 
l’évaluation de bien comprendre les aspects biophysiques (c.-à-d., écosystèmes forestiers) 
dans l’échelle géographiques établie, les avantages et les valeurs découlant des forêts de la 
zone, ainsi que les contextes décisionnels et les intervenants ou les parties intéressées dans 
la portée établie de l’évaluation.  

La fiche de travail 1.2 (Description du système d’AFD et établissement de la portée de 
l’évaluation de la vulnérabilité) explique comment décrire le système d’AFD d’intérêt et 
établir la portée de l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD. 

Le cadre de critères et d’indicateurs canadiens du CCMF fournit un cadre scientifique pour établir et 
mesurer les progrès réalisés par le Canada dans l’aménagement durable de ses forêts. Les critères 
représentent les valeurs forestières que la population canadienne souhaite rehausser ou maintenir, tandis 
que les indicateurs définissent les facteurs scientifiques pouvant être utilisés pour évaluer l’état des forêts 
et mesurer les progrès au fil du temps (voir l’annexe 3 pour obtenir la liste des critères et des indicateurs 
actuels de l’AFD du CCMF). 

Le cadre a été créé en 1995 et a été récemment mis à jour en 2003 (CCMF, 2003). Un bilan national a été 
préparé en 2005 (CCMF, 2006). 

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les critères et les indicateurs du CCMF à 
l’adresse http://www.ccfm.org/francais/coreproducts-criteria_in.asp.

Approche  
de base 

Une évaluation d’un seul facteur à l’échelle locale est habituellement l’approche la plus simple. Il est 
recommandé de limiter votre évaluation à cette échelle, en particulier si vous disposez de ressources 
limitées ou si vous souhaitez acquérir de l’expérience en évaluation de la vulnérabilité et en planification 
de l’adaptation avant d’entreprendre une évaluation plus complexe et difficile à plus grande échelle. 

Approche 
exhaustive

Une approche plus exhaustive est fonction de votre situation particulière. L’approche idéale consiste 
à établir la portée de la zone d’AFD la plus appropriée pour répondre à vos besoins, compte tenu des 
ressources disponibles. Par ailleurs, peu importe l’échelle de la zone de l’AFD établie, il est essentiel 
d’accorder une attention aux enjeux et aux facteurs de portée générale. 

Facteurs 
opérationnels    

Tenez compte du contexte décisionnel pour établir le système d’AFD visé par l’évaluation. En mettant 
en correspondance votre système d’AFD et les décisions que vous souhaitez partager, vous pourriez 
accroître le taux de participation à l’évaluation de la vulnérabilité et sa pertinence au processus 
décisionnel. 

Facteurs 
stratégiques   

Un seul facteur ou une vulnérabilité particulière est-il à l’origine du processus d’évaluation de la 
vulnérabilité et de planification de l’adaptation? Ou souhaite-t-on effectuer une évaluation exhaustive qui 
examine toutes les vulnérabilités éventuelles? Examinez ces questions pour décider du système d’AFD 
à évaluer. Une notion claire de votre système d’AFD vous aidera à cibler votre évaluation et le processus 
de collecte d’information et à établir plus clairement les parties intéressées, les groupes d’intervenants et 
les partenaires de l’évaluation. Aussi, gardez à l’esprit que les changements climatiques pourraient avoir 
une interaction avec d’autres moteurs du changement, comme des modifications dans les conditions du 
marché, la main-d’œuvre disponible et les nouvelles technologies.



1.4 Confirmation de la portée de l’évaluation 

1.4.1 Théorie

Aux premières étapes, les évaluations de la vulnérabilité peuvent être complexes et 
demander du temps. Elles peuvent aussi être frustrantes et non productives si la portée 
ne correspond pas aux ressources disponibles, menant à un retrait des participants au 
processus d’adaptation aux changements climatiques. Une importante règle empirique 
consiste à commencer avec la représentation du problème la plus simple possible et à 
accroître la complexité seulement au besoin (Ohlson et collab., 2005).

Il est essentiel d’établir dès le début la portée de l’évaluation afin qu’elle corresponde aux 
ressources disponibles. L’examen d’un aspect du problème relevé menant à une adaptation 
dynamique et un apprentissage continu pourrait être préférable à ne pas entreprendre 
du tout un processus d’évaluation et d’adaptation. D’autres aspects des problèmes et des 
défis relevés peuvent être évalués au fil du temps dans le cadre d’une approche de gestion 
adaptative, en tenant compte du fait que le processus d’adaptation est idéalement un 
processus continu et itératif (c.-à-d., il est intégré aux processus décisionnels quotidiens).

Afin de mener avec succès des évaluations de la vulnérabilité, il importe d’obtenir la 
participation et l’appui de toutes les organisations et les parties intéressées touchées par 
le système d’AFD. La mise en place d’un champion solide est un aspect clé de la réussite 
(Johnston et Edwards, 2013).

1.4.2     Pratique

La fiche de travail 1.3 (Confirmation de la portée de l’évaluation) donne des conseils sur 
la façon d’examiner les ressources requises pour entreprendre l’évaluation de la façon établie. 
Si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir toutes les ressources nécessaires, vous pourriez devoir 
établir des priorités et vous concentrer sur des aspects particuliers du problème relevé dans 
la fiche de travail 1.1. Si la portée change, un nouvel énoncé des buts et des résultats 
devrait être préparé. 

Il pourrait être nécessaire d’obtenir davantage de soutien, tant financier que politique, pour 
mener l’évaluation de la vulnérabilité de la façon établie. La création d’un sommaire bref 
et précis du projet pourrait aider à présenter les concepts de l’évaluation aux décideurs et 
autres parties intéressées en vue d’obtenir leur soutien. 

Leçon tirée d’études de 
cas sur l’évaluation de 
la vulnérabilité dans 
le domaine forestier 
(Johnston et Edwards, 
2013)

La mise en place d’un champion 

solide de l’évaluation de la 

vulnérabilité est un aspect clé de 

la réussite.
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Approche de 
base

Si vous procédez à une évaluation rapide ou brève qui ne nécessite que des ressources internes, 
établissez et obtenez ces ressources internes et menez l’évaluation à une petite échelle spatiale.

Approche 
exhaustive

Préparez une liste aussi exhaustive que possible des ressources internes et externes. La portée et la 
complexité d’une évaluation étant souvent fonction des ressources disponibles, il faut donc préparer 
une liste la plus détaillée possible.

Facteurs 
opérationnels

Examinez régulièrement la liste des ressources disponibles. Ces dernières peuvent changer au fil 
du temps, il faut donc les vérifier régulièrement et chercher des possibilités de tirer parti d’autres 
ressources. 

Facteurs 
stratégiques

Si les ressources sont limitées, ne vous inquiétez pas. Même si un grand nombre de ressources 
pourraient accroître la quantité de données pour jeter les bases de l’évaluation, il y aura tout de même 
des incertitudes irréductibles liées aux changements climatiques. Il pourrait être plus avantageux 
d’utiliser les ressources disponibles dans un processus « intelligent » que de consacrer un grand 
nombre de ressources à un processus mal conçu. Les contraintes relatives aux ressources peuvent aider 
à centrer les efforts, prioriser les activités et stimuler l’élaboration de méthodes novatrices pour évaluer 
la vulnérabilité et les mesures d’adaptation.

Chapitre 1 Vérification de fin d’étape

L’équipe d’évaluation a-t-elle :

  compris les raisons motivant l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD?

   élaboré un énoncé clair du but de l’évaluation et des résultats prévus?

  décrit la portée spatiale et la structure forestière du domaine d’intérêt?

   décrit la portée du processus décisionnel et les intervenants du système d’AFD 
d’intérêt?

   évalué si les ressources disponibles correspondent au but et aux résultats prévus? 

  confirmé la portée de l’évaluation?

   pris une décision explicite d’aller de l’avant avec l’évaluation de la vulnérabilité et le 
processus d’adaptation?

L’équipe d’évaluation pourrait également : 

   élaborer une charte et un plan de travail décrivant les responsabilités des membres 
de l’équipe et des organisations participant à l’évaluation, et les calendriers 
d’exécution;

   élaborer un plan de communication pour assurer que les décideurs et autres 
parties intéressées (p. ex., intervenants) sont informés du but de l’évaluation et des 
progrès réalisés.  
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CHAPITRE 2     CLIMAT ET ÉTAT ACTUELS DES FORÊTS 



2.1 Aperçu

Le présent chapitre porte sur la façon de décrire et de documenter l’incidence du climat 
sur l’état actuel des forêts et les pratiques d’aménagement courantes dans votre zone 
d’AFD. Il renferme également des conseils sur la façon de documenter toutes les mesures 
d’adaptation aux changements climatiques que vous sont déjà en place. Le chapitre est 
structuré autour de quatre fiches de travail visant à faciliter la collecte d’information sur 
le climat; à relever les liens entre le climat, l’état des forêts ainsi que les politiques et les 
pratiques actuelles d’aménagement forestier; et à consigner les incertitudes et les lacunes 
en matière de connaissances : 

Fiche de travail 2.1.  Description des conditions et des tendances climatiques 

Fiche de travail 2.2.   Description du lien entre le climat, l’état des forêts et les pratiques 
d’aménagement forestier

Fiche de travail 2.3.   Description de la façon dont les tendances climatiques ou les 
changements récents dans l’état des forêts ont incité la modification 
des pratiques d’aménagement actuelles  

Fiche de travail 2.4.   Recensement des incertitudes et des lacunes en matière de 
connaissances

Du cadre d’évaluation…

« Déterminer et décrire comment 

les forêts sont actuellement 

affectées par le climat et 

comment les aménagistes 

forestiers s’y adaptent 

présentement permet de clarifier 

dès maintenant les liens entre le 

climat, la forêt et sa gestion. »

—Williamson et collab. (2012)

But de la « description du climat et de 
l’état actuels des forêts »

Résultats

•   Documenter et comprendre l’incidence 
du climat sur l’état actuel des forêts et les 
pratiques d’aménagement. 

•   Relever tous les changements récents 
dans les tendances climatiques et la 
variabilité du climat. 

•   Documenter les changements apportés 
aux pratiques actuelles d’aménagement 
forestier en raison des changements 
climatiques. 

•   Description du climat et de l’état actuels 
des forêts 

•   Meilleure compréhension des liens 
entre les changements climatiques, 
l’état des forêts et l’aménagement 
forestier 

•   Recensement de tous les changements 
récents dans le climat qui ont incité à 
modifier les pratiques d’aménagement 
forestier 

•   Liste des incertitudes et des lacunes en 
matière de connaissances 

2.2  Description des normales, des tendances et des 
variations climatiques

2.2.1     Théorie

On observe déjà un changement dans le climat dans toutes les régions du Canada 
(Lemmen et collab., 2008). Toutefois, jusqu’à récemment, l’AFD au Canada reposait 
sur l’hypothèse que le climat dans une région est relativement stable, se situant dans 

Comprendre comment 
le climat actuel, ses 
tendances et ses variations 
récentes ont influencé vos 
pratiques d’aménagement 
forestiers facilitera 
votre évaluation des 
vulnérabilités futures.

C O N S E I L
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une fourchette connue de la variabilité observée par le passé. Par conséquent, les 
changements dans le climat n’ont pas été considérés comme un facteur important ayant 
une incidence sur les décisions à long terme (voir l’encadré Terminologie du climat).  

Les mesures du climat qu’il importe de documenter sont celles qui pourraient avoir une 
incidence sur le système d’AFD. Bien qu’il soit utile de mesurer les conditions climatiques 
annuelles, le climat au Canada varie avec les saisons et, par conséquent, il importe aussi de 
prendre des mesures saisonnières. 

Il est aussi utile de recueillir 
des données climatiques 
sur certains événements 
météorologiques 
exceptionnels (p. ex., pluie 
ou neige abondante, 
sécheresse, tempête 
de vent). Des analyses 
récemment menées à 
l’échelle mondiale par 
Field et collab. (2012) 
procurent des méthodes 
acceptées pour décrire la 
fréquence et la gravité de 
ces événements. 

C O N S E I L

2.2.2     Pratique

Au cours des dernières décennies, on a observé un changement dans le climat dans 
la plupart des régions canadiennes. Une évaluation pancanadienne des répercussions 
des changements climatiques, communiquée par Lemmen et collab. (2008), a permis 
d’obtenir de l’information à l’échelle nationale et régionale sur les changements 
climatiques antérieurs, appelés « tendances » (voir la section sur l’information nationale 
dans l’encadré ci-dessous sur les info-ressources). De l’information régionale ou locale 
plus détaillée pourrait être obtenue pour des régions particulières auprès des centres 
d’information sur le climat régional (voir les sections sur l’est et l’ouest du Canada dans 
l’encadré ci-dessous sur les info-ressources).

Terminologie du climat

Conditions météorologiques – Conditions atmosphériques quotidiennes et 
horaires à un endroit donné.

Événement météorologique exceptionnel – Événement qui est fort différent 
des conditions météorologiques habituelles à un endroit donné. 

Climat – « Conditions météorologiques moyennes » décrites en termes de 
moyenne et de variabilité de facteurs comme la température, les précipitations 
et le vent au cours d’une période variant de quelques mois à des milliers, voire 
des millions d’années. La période habituelle pour décrire le climat au Canada 
est de 30 ans. 

Variabilité climatique – Variations en termes de hauts et de bas dans les 
conditions climatiques au cours d’une longue période.

Changement climatique – Changement statistiquement important dans 
les conditions climatiques moyennes ou la variabilité mesuré au cours d’une 
longue période d’habituellement au moins 30 ans. 

Tendances climatiques – Données donnant une idée du changement 
survenu par le passé, par exemple, au cours d’une période de 50 à 100 ans. 
Les tendances climatiques sont tirées de l’analyse statistique des données 
climatiques antérieures. 



L’information sur le climat recueillie par le Service météorologique du Canada à diverses 
stations du pays a été analysée en vue d’obtenir des « normales climatiques » à ces 
stations. Les normales climatiques décrivent les conditions moyennes pendant une 
période de 30 ans. Des normales sont offertes pour trois périodes de chevauchement de 
30 ans, de 1961-1990 jusqu’à 1981-2010, la période la plus récente (1961-1990, 1971-2000, 
1981-2010). Une comparaison des variables du climat données pour ces trois périodes 
peut aider à comprendre les changements dans le climat. 

Par ailleurs, des données détaillées sur le climat antérieur peuvent être téléchargées et 
analysées pour des stations particulières du Canada. Des graphiques des températures 
et des précipitations moyennes annuelles peuvent montrer la variabilité du climat et les 
tendances à l’échelle locale. L’analyse de ces données devrait être effectuée avec l’aide 
d’un climatologue. 

Les observations de personnes ayant passé beaucoup de temps (p. ex., plusieurs 
décennies) dans votre zone d’AFD contribuent également à décrire à l’échelle locale 
les changements climatiques ou les événements liés aux conditions météorologiques 
exceptionnelles (voir l’encadré Importance des observations relevées à l’échelle 
locale). Ces personnes ont probablement observé l’incidence des changements 
climatiques ou d’événements météorologiques exceptionnels qui pourraient ne pas être 
relevés par une analyse des données du climat. La mémoire humaine n’est toutefois pas 
toujours fiable et des données sur le climat doivent donc être recueillies pour corroborer 

Importance des observations relevées à l’échelle locale 

Les travailleurs qui oeuvrent quotidiennement dans des industries dont 
les ressources sont vulnérables au climat (p. ex., foresterie ou agriculture) 
connaissent habituellement bien leur environnement et l’incidence du climat 
local sur leurs systèmes d’aménagement respectifs. Ils comprennent souvent le 
climat local et ont une idée de la vulnérabilité au climat et à sa variabilité.  

Par exemple, les aménagistes forestiers se rappelleront probablement des 
années les plus récentes de grands feux ainsi que de l’effet combiné des 
journées de grande chaleur et des périodes sans pluie qui a contribué à ces 
feux. Quant un tel lien est établi, il est plus facile de répondre aux questions 
suivantes : Que se passera-t-il si le climat devient plus chaud et sec? Que se 
passera-t-il si la chaleur et la sécherresse qui sont en partie responsables d’une 
année de grands feux deviennent des conditions « normales » dans l’avenir? 

Les résidents de longue date de la zone de l’AFD qui passent beaucoup de 
temps sur le terrain (p. ex., chasseurs, adeptes du plein air en arrière-pays, 
Premières Nations) peuvent également procurer des renseignements utiles sur 
les changements climatiques et environnementaux. Les efforts déployés dans le 
cadre d’événements, comme des ateliers, pour combiner ces observations aux 
données climatiques mènent souvent à des discussions enrichissantes entre les 
résidents locaux, les aménagistes forestiers et les chercheurs. 
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tout changement étant considéré comme ayant eu d’importantes répercussions 
écologiques, économiques, culturelles ou sociales. Ce partage des connaissances locales, 
traditionnelles et scientifiques et l’établissement de liens entre ces connaissances peuvent 
favoriser les échanges , faciliter l’apprentissage continu et stimuler la prise de mesures 
d’adaptation pratiques et efficaces (Gray, 2012). 

La fiche de travail 2.1 (Description des conditions et des tendances climatiques) 
permet de consigner les tendances climatiques,  les normales climatiques et les sources 
d’information sur la variabilité du climat.

Approche de base Dans le site sur le climat du gouvernement du Canada (http://climat.meteo.gc.ca/climate_
normals/stnselect_f.html), trouvez des données pour au moins un endroit à proximité du 
système d’AFD d’intérêt. Des données climatiques interpolées pour tout endroit au Canada 
peuvent également être téléchargées du site web sur la modélisation du climat à l’échelle 
régionale, nationale et internationale du Service canadien des forêts (http://scf.rncan.gc.ca/
projets/3/6?lang=fr_CA) (voir l’encadré ci-dessous sur les info-ressources).

Approche exhaustive Incluez dans l’équipe un climatologue qui peut analyser les données climatiques antérieures 
et préparer des prévisions d’avenir. L’analyse des données obtenues de stations climatiques 
locales peut procurer de l’information sur les changements et la variabilité pour certaines 
mesures climatiques pertinentes. 

Facteurs opérationnels Au nombre des exemples de mesures climatiques importantes pour les activités 
quotidiennes, mentionnons les changements dans le nombre de jours sans gel, le nombre 
de jours où les risques d’incendie sont élevés et extrêmes, et la saison d’accès hivernal.

Info-ressources National 
   •  Le site Web sur le climat du gouvernement du Canada procure des données 

météorologiques horaires, quotidiennes et mensuelles ainsi que des normales 
climatiques sur 30 ans pour de nombreuses stations météorologiques du Canada 
(http://climat.meteo.gc.ca).

   •  Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada : modélisation du 
climat à l’échelle régionale, nationale et internationale (http://scf.rncan.gc.ca/
projets/3/6?lang=fr_CA), et application Web permettant d’obtenir des estimations du 
climat pour votre région (http://gmaps.nrcan.gc.ca/cl_p/climatepoints.php?&lang=fr).

Ouest du Canada
   •  ClimateWNA (Western North America) est un programme permettant d’obtenir des 

données climatiques à haute résolution pour l’ouest de l’Amérique du Nord. Voir le site 
http://cfcg.forestry.ubc.ca/projects/climate-data/climatebcwna/#ClimateWNA pour de 
plus amples renseignements.

Est du Canada
   •  Ouranos est un consortium rassemblant 400 scientifiques et professionnels de 

différents domaines dont le siège social est au Québec. Ouranos se consacre à deux 
thèmes : « sciences climatologiques et vulnérabilités » et « répercussions et adaptation » 
(http://www.ouranos.ca).



2.3  Établissement du lien entre le climat, l’état actuel 
des forêts et la dynamique des écosystèmes 
forestiers

2.3.1     Théorie

Le climat est un élément fondamental des écosystèmes forestiers et a donc une incidence 
sur bon nombre d’activités d’aménagement forestier. Il est essentiel de comprendre son 
incidence sur l’état actuel des forêts (p. ex., composition des espèces et productivité) et 
la dynamique des écosystèmes (p. ex., perturbations causées par les feux et les insectes, 
régénération et cycle des éléments nutritifs) pour assurer la planification et les activités 
d’aménagement forestier (voir « Étude de cas – Initiative Changements forestiers du 
Service canadien des forêts »). L’examen de ces liens à la présente étape de l’évaluation de 
la vulnérabilité peut contribuer à mieux comprendre la raison pour laquelle les pratiques 
ou les politiques actuelles d’aménagement forestier ont été établies et comment elles 
pourraient avoir changé en réponse aux changements récents du climat et des conditions 
météorologiques. Par ailleurs, la mise en évidence des liens clés entre le climat et l’état 
des forêts peut favoriser l’élaboration de scénarios  des répercussions futures sur les forêts 
(chapitre 3).

2.3.2     Pratique

Examinez de près vos politiques et pratiques actuelles d’aménagement forestier pour 
déterminer la mesure dans laquelle le climat a eu une incidence sur les décisions prises 
au cours de leur mise en œuvre (p. ex., prévisions de la croissance et du rendement, 
plans d’exploitation saisonniers, activités sylvicoles). Vous pouvez aussi tirer partie 
des connaissances des intervenants du monde forestier, des résidents locaux ou des 
chercheurs en milieu universitaire pour relever plus facilement les liens entre le climat, 
la dynamique et l’état actuels des forêts. Utilisez la fiche de travail 2.2 (Description du 
lien entre le climat, l’état des forêts et les pratiques d’aménagement forestier) pour 

Du cadre d’évaluation…

« La description des conditions 

actuelles du climat et des forêts 

représente une étape importante 

dans le cadre d’évaluation de la 

vulnérabilité parce qu’elle permet 

aux aménagistes d’établir ce 

qu’ils peuvent avancer avec une 

certaine certitude. »

—Williamson et collab. (2012)

Étude de cas – Initiative 
Changements forestiers 
du Service canadien des 
forêts 

Changements forestiers est une nouvelle initiative du Service canadien des forêts visant 
à améliorer la compétitivité du secteur forestier dans le contexte des changements 
climatiques. L’initiative vise à offrir trois principaux produits :

   •  un système de suivi pour faire état des indicateurs des répercussions des changements 
climatiques sur les forêts et le secteur forestier du Canada; 

   •  une trousse d’adaptation pour l’AFD dans le contexte des changements climatiques; 

   •  une évaluation intégrée des répercussions des changements climatiques sur les forêts 
et le secteur forestier du Canada en vue d’informer les politiques et les investissements 
des secteurs public et privé. 

Ces produits livrables ont pout but d’obtenir les toutes dernières connaissances sur les 
répercussions des changements climatiques sur les forêts canadiennes et de les transmettre 
aux intervenants dans des formats conviviaux et accessibles. 

Source : Nelson (2012).
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dresser la liste des liens entre le climat et l’état des forêts ainsi qu’entre l’état des forêts et 
les pratiques d’aménagement (voir l’annexe 4 pour obtenir des exemples d’état des forêts 
et de dynamique des écosystèmes à prendre en compte). 

2.4  Recensement des changements dans les 
pratiques d’aménagement forestier attribuables 
aux récents changements dans le climat  

2.4.1     Théorie

Les systèmes d’AFD au Canada sont intrinsèquement adaptables (Williamson et collab., 
2009). Le secteur forestier s’est adapté aux récents changements dans les marchés en 
offrant de nouveaux produits novateurs, en améliorant l’efficacité de ses activités et en 
élaborant d’autres pratiques d’aménagement forestier en réponse aux nouvelles valeurs 
sociétales (p. ex., biodiversité). Compte tenu de leur capacité d’adaptation inhérente, il 
est probable que les systèmes d’aménagement forestier au Canada se sont déjà adaptés 
aux récents changements dans le climat (c.-à-d., au cours des dix ou 20 dernières années) 
et à toutes les répercussions que ces changements auraient pu avoir sur les forêts ou les 
activités forestières, et il pourrait être utile de relever ces adaptations. Par exemple, les 
pratiques ou les politiques forestières ont-elles été adaptées pour faire face aux épidémies 
du dendroctone du pin ponderosa ou d’autres ravageurs liés aux changements dans le 
climat? Des changements ont-ils été apportés à la durée de la coupe hivernale en raison 
de changements dans les conditions de gel du sol ou de glace de lac (c.-à-d., routes 
d’hiver)? Y a-t-il eu des changements à la saison des feux (p. ex., saison débutant plus tôt 
et se terminant plus tard) qui ont prolongé la période de service actif des équipes de 
lutte contre les feux? Voir l’étude de cas – « Les changements climatiques et les forêts 
du Canada » pour en savoir davantage sur d’autres répercussions des changements 
climatiques sur les forêts canadiennes.

2.4.2     Pratique

Examinez vos politiques et vos pratiques actuelles d’AFD et essayez de relever les 
changements (c.-à-d., adaptation) apportés en raison de changements récents dans le 
climat ou de sa variabilité. Vous pouvez confier cet examen à petite équipe d’évaluation ou 
mobiliser un plus vaste public dans le cadre d’un atelier pour recueillir des connaissances 
tacites des changements qui pourraient ne pas être bien documentés. Vous pourriez 
commencer par relever un événement récent non prévu (p. ex., grand feu ou infestation 
d’insectes, pluies exceptionnellement abondantes, ralentissement du marché) et 
ensuite décrire l’incidence de cet événement sur votre capacité d’aménager les forêts 
de façon durable ainsi que les changements apportés aux pratiques ou aux politiques 
d’aménagement en raison des répercussions de cet événement. 

Consignez ces observations dans la fiche de travail 2.3 (Description de la façon dont 
les tendances climatiques ou les changements récents dans l’état des forêts ont 
incité la modification des pratiques d’aménagement actuelles).



Étude de cas  – « Les 
changements climatiques 
et les forêts du Canada » 

Selon ce document, qui consiste en une compilation de contributions d’auteurs du 
domaine forestier dans le dernier rapport sur l’évaluation nationale canadienne (Lemmen 
et collab., 2008), « les changements climatiques affectent déjà les forêts du Canada ». On y 
trouve une liste des changements récents dans les forêts canadiennes qui sont dans une 
certaine mesure attribuables aux récents changements dans le climat :

   •  saisons de croissance plus longues, débourrement et floraison plus hâtifs pour 
certaines espèces, et expansion en altitude des limites forestières pour empiéter sur les 
écosystèmes alpins; 

   •  sécheresse à l’échelle nationale entre 2001 et 2003 d’une durée, superficie et gravité 
(à certains endroits) sans précédent qui a causé le dépérissement du peuplier faux-
tremble dans certaines régions des Prairies et des saisons de feux dévastateurs en 
Colombie-Britannique et au Yukon;

   •  fréquence accrue des feux graves, qui surviennent à des moments inhabituels de 
l’année;

   •  épidémie de dendroctone du pin ponderosa dans l’ouest du Canada dans de grandes 
superficies de pin tordu latifolié parvenu à maturité et un nombre sans précédent 
d’hivers consécutifs anormalement chauds;

   •  épidémie de dendroctone de l’épinette, la plus grande jamais vue au Yukon;

   •  épidémie de brûlure en bandes rouges dans les plantations de jeunes pins tordus  
latifoliés et les forêts matures dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Ces changements illustrent le fait que les répercussions sont souvent le résultat de 
l’interaction simultanée de divers facteurs (p. ex., épidémie de dendroctone du pin 
ponderosa causée par de grandes superficies de pin parvenu à maturité et des hivers 
plus chauds). Par ailleurs, les changements climatiques pourraient avoir de multiples 
répercussions interdépendantes qui se produisent toutes en même temps, par exemple, des 
changements dans les risques de sécheresse, de feu et de perturbation par des insectes et 
des maladies; des conditions météorologiques exceptionnelles; et des changements dans 
le taux de croissance et de rendement. Les aménagistes forestiers doivent donc être en 
mesure de reconnaître et de comprendre les répercussions cumulatives des changements 
climatiques, et de s’y adapter.

Source : Williamson et collab. (2009). On peut consulter le rapport intégral à l’adresse  
http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/29617.pdf. 
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2.5  Incertitudes clés et lacunes en matière de 
connaissancess

2.5.1     Théorie

Une grande incertitude est liée aux changements climatiques. Vous avez probablement 
remarqué certaines lacunes dans les connaissances et des incertitudes (notamment 
concernant le lien entre l’état des forêts et le climat) lorsque vous avez rempli les 
fiches de travail précédentes sur le climat et l’état des forêts. Les lacunes en matière de 
connaissances et les incertitudes clés constituent souvent un obstacle à une bonne 
adaptation parce qu’elles ralentissent ou arrêtent le processus d’évaluation de la 
vulnérabilité. Le fait de les consigner permet simplement d’en tenir compte. Cette liste 
servira d’excellent point de départ pour planifier les mesures d’adaptation (chapitre 5).  

2.5.2.     Pratique

Utilisez la fiche de travail 2.4 (Recensement des incertitudes et des lacunes en 
matière de connaissances) pour consigner toutes les incertitudes et les lacunes en 
matière de connaissances relevées au cours du processus d’évaluation de la vulnérabilité 
et de planification de l’adaptation. Cette fiche de travail peut servir de liste d’enjeux et 
d’idées pouvant être pertinente à des étapes ultérieures du processus d’évaluation.

Le but est de les consigner en vue d’éventuellement les utiliser à l’étape du recensement 
des mesures d’adaptation (chapitre 5). À la présente étape du processus, ne vous attardez 
pas trop aux incertitudes; reconnaissez simplement qu’elles existent et continuez. À une 
étape ultérieure du processus, vous pourrez consulter la liste et l’utiliser comme point de 
départ pour élaborer des mesures d’adaptation, puisque mieux faire connaître les lacunes 
en matière de connaissances et les combler constituent deux mesures d’adaptation 
éventuelles aux changements climatiques.

Chapitre 2 Vérification de fin d’étape 

L’équipe d’évaluation a-t-elle :  

   recueilli de l’information et des données sur le climat, l’état des forêts et les 
tendances?

   compris l’incidence du climat sur les forêts et les pratiques d’aménagement 
forestier actuelles?

   relevé tout changement récent ou tendances dans le climat et l’incidence de ces 
changements sur les pratiques d’aménagement forestier actuelles?

   commencé à dresser une liste des principales incertitudes et lacunes en matière de 
connaissances concernant le climat et l’état des forêts? 
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Étudier l’etat de
préparation organisationnelle

Phase 1
Définir l’état de
préparation
organisationnelle

Phase 2
Préanalyse de
la vulnérabilité

Phase 3
Analyse détaillée
de la vulnérabilité

Phase 4
Déterminer, emttre
en œuvre et suivre les
mesures d’adaptation

1
Établir le contexte

2
Décrire les conditions

actuelles du climat
et des forêts

4
Évaluer la

vulnérabilite

5
Déterminer et évaluer

les mesures d’adaptation

6
Mettre en œuvre

et intégrer les mesures
d’adaptation

3
Scénarios des 

conditions futures du 
climat et des forêts

      Élaboration et description de scénarios  
sur le climat dans l’avenir

      Élaboration et description de scénarios sur les 
répercussions sur les forêts

Avant de commencer : 
Il est recommandé de lire 
le document de Price et 
Isaac (2012), intitulé Adapter 

l’aménagement forestier durable 

aux changements climatiques : 

emploi de scénarios dans 

l’évaluation de la vulnérabilité, 
lequel présente des 
renseignements généraux et la 
théorie sur lesquels repose le 
contenu du présent chapitre. 

CHAPITRE 3     SCÉNARIOS SUR LE CLIMAT DANS L’AVENIR  
ET LES RÉPERCUSSIONS SUR LES FORÊTS 



3.1 Aperçu

Le présent chapitre porte sur l’élaboration et la description de scénarios sur le climat dans 
l’avenir et les répercussions sur les forêts. Il renferme deux fiches de travail permettant 
de présenter divers scénarios sur le climat éventuel dans l’avenir et les répercussions 
connexes sur les forêts :

Fiche de travail 3.1.  Élaboration et description de scénarios sur le climat dans l’avenir 

Fiche de travail 3.2.   Élaboration et description de scénarios des répercussions sur les 
forêts

Du cadre d’évaluation…

« L’entreprise à long terme que 

constitue l’aménagement 

forestier exige qu’on évalue 

aussi la vulnérabilité de l’AFD 

sur la base d’une estimation des 

impacts à long terme – autant 

positifs que négatifs – des 

changements climatiques sur 

la forêt. Cependant, beaucoup 

d’incertitudes demeurent 

concernant ces impacts 

potentiels. Cette troisième 

étape du cadre d’évaluation de 

la vulnérabilité implique donc 

l’élaboration de scénarios sur les 

conditions futures du climat et 

des forêts »

—Williamson et collab. (2012)

But de « l’élaboration  
de scénarios »

Résultats

Élaborer et décrire des 
scénarios englobant 
la gamme des climats 
éventuels dans l’avenir et les 
répercussions connexes sur 
les écosystèmes forestiers.

•    Sélection et description de scénarios sur les 
changements climatiques 

•    Création de scénarios des répercussions sur les forêts 

•    Liste à jour des incertitudes et des lacunes en 
matière de connaissances liées aux scénarios sur 
les changements climatiques dans l’avenir et des 
répercussions sur les forêts 

Scénarios pour un avenir incertain 

Étant donné que nombre d’éléments du système d’AFD sont vulnérables aux conditions 
météorologiques, l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD et des mesures d’adaptation 
devrait reposer sur les attentes en matière de répercussions que pourraient avoir les 
changements climatiques dans l’avenir sur les éléments biophysiques naturels et 
humains du système d’AFD (voir les définitions données à la section 1.3.1). Les conditions 
météorologiques et climatiques ont une incidence sur la croissance et la dynamique des 
arbres, des peuplements et des paysages, ainsi que sur la stabilité des infrastructures (p. 
ex., routes et ponts) et des activités humaines. Les changements climatiques auront une 
incidence sur les conditions météorologiques dans l’avenir et on peut donc s’attendre à 
ce qu’ils modifient la structure des forêts, la distribution des espèces, la productivité et les 
régimes de perturbations. Ils auront aussi une incidence sur les caractéristiques physiques 
du paysage comme le pergélisol, la stabilité du sol et les régimes hydrologiques. De telles 
modifications auront des répercussions importantes sur la capacité d’atteindre à long 
terme les objectifs en matière d’AFD et sur le processus décisionnel actuel. 

Nécessité d’avoir en place des scénarios 

Les changements climatiques dans l’avenir et leur incidence éventuelle sur les 
écosystèmes forestiers créent une grande incertitude en partie en raison du peu de 
connaissances, lesquelles continuent toutefois de grandir, sur les systèmes climatiques 
et les écosystèmes forestiers, mais aussi à cause de la difficulté de prévoir les valeurs et 
les comportements humains dans l’avenir. Dans ce contexte, une solution consisterait 
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à préparer une seule prévision d’avenir (p. ex., « c’est ce qui va se produire ») avec 
l’information obtenue de modèles ou reposant sur l’inférence et les connaissances 
scientifiques, et à reposer les décisions sur cette prévision. Toutefois, certaines limites 
sont inhérentes au recours à cette option , notamment au fait que les résultats obtenus à 
l’aide du modèle sont sujet aux hypothèses et à l’incertitude inhérente, ce qui revêt une 
importance particulière  considérant les cadres temporels pertinents pour la planification 
de l’aménagement forestier. En fait, il n’est pas possible à l’heure actuelle, et il pourrait ne 
jamais l’être, d’obtenir une seule prévision exacte du climat et des répercussions sur l’AFD 
pour les décennies à venir, en particulier pour le cadre temporel pertinent à la prise des 
décisions opérationnelles. 

L’incapacité de prévoir avec confiance les répercussions futures peut constituer un défi de 
taille à l’évaluation de la vulnérabilité et des mesures d’adaptation. Une autre approche 
consiste à élaborer un certain nombre de scénarios plausibles (p. ex., « c’est ce qui pourrait 
se produire ») décrivant divers avenirs éventuels et à utiliser ces scénarios pour orienter 
l’examen des répercussions des changements climatiques et l’incidence des décisions en 
matière d’adaptation (voir « Étude de cas – Projet Avenirs de la forêt»). 

Établissement des scénarios 

L’élaboration de scénarios est une technique bien connue de planification dans un 
contexte d’incertitude (voir l’encadré L’importance des scénarios dans l’adaptation 
aux changements climatiques). Un scénario ne consiste pas en une seule prévision, 
ce qui laisserait entendre qu’un résultat particulier se produira probablement, mais 
constitue plutôt une représentation, parmi d’autres, d’un futur possible. Par conséquent, 
les scénarios sont des exposés narratifs sur les conditions qui pourraient se produire 
dans l’avenir. Il est essentiel que les scénarios reposent sur des hypothèses logiques, 
intrinsèquement cohérentes et crédibles des conditions futures. 

Berkhout et collab. (2002) ont décrit des approches d’élaboration de scénarios dans le 
contexte de l’évaluation des changements climatiques reposant sur quatre principes sous-
jacents de l’analyse des scénarios : 

 (1)  reconnaître que les tendances antérieures ne procurent pas une assise pour établir 
des prévisions d’avenir;  

 (2)  accepter que l’avenir ne peut être prédit avec certitude mais que l’« exploration » 
des avenirs possibles peut éclairer le processus décisionnel; 

 (3)  accepter l’incertitude et reconnaître que n’importe lequel de différents avenirs 
pourrait se produire; 

 (4)  reconnaître que les connaissances locales sont fondamentalement importantes 
pour élaborer de bons scénarios.

L’importance des 
scénarios dans 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques 

En présentant des avenirs 

éventuels, les scénarios peuvent 

servir d’outil de planification à 

long terme et d’aide à la prise 

de décisions dans le présent. Ils 

accordent davantage d’attention 

au recensement des diverses 

conséquences éventuelles des 

changements possibles et aux 

mesures d’adaptation les plus 

appropriées pour différentes 

situations (c.-à-d., mesures 

d’adaptation solides) qu’à 

l’estimation de la voie la plus 

probable, laquelle est inconnue 

dans le contexte des changements 

climatiques. C’est pour cette 

raison que Berkhout et collab. 

(2002) appellent les scénarios des 

« dispositifs d’apprentissage ». 

Un scénario ne signifie pas que 

« c’est ce qui se produira et voici 

ce que vous devriez faire ». Les 

scénarios bien établis indiquent 

plutôt que « c’est ce qui pourrait se 

produire dans l’avenir » et posent 

la question « que feriez-vous à cet 

égard aujourd’hui si cela venait à 

se produire? ». 



3.2  Élaboration et description de scénarios sur le 
climat dans l’avenir 

3.2.1     Théorie

Les scénarios sur les changements climatiques sont établis à l’aide de modèles climatiques 
axés sur les prévisions des changements dans les gaz à effet de serre atmosphériques 
(principalement le dioxyde de carbone) obtenues d’autres scénarios sur le développement 
socioéconomique dans l’avenir. Les scénarios plausibles sur le climat dans l’avenir sont 
nombreux en raison des différents modèles climatiques et des nombreux scénarios 
possibles de développement socioéconomique. 

Le pouvoir de résolution de la plupart des modèles climatiques à l’échelle mondiale est 
trop faible pour être utilisé dans les évaluations de la vulnérabilité de l’AFD. Des méthodes, 
comme la réduction d’échelle, peuvent produire des scénarios climatiques à une échelle 
plus utile pour évaluer la vulnérabilité de l’AFD. Price et collab. (2011) ont présenté une 
série d’interpolations à grande résolution de scénarios climatiques au Canada. Bon 
nombre de centres climatiques régionaux (p. ex., Pacific Climate Impacts Consortium, 
Ouranos) constituent d’excellentes sources d’information et de scénarios sur le climat. Par 
ailleurs, Price et Isaac (2012) ont présenté un sommaire des processus d’élaboration de 
scénarios pour l’AFD. 

3.2.2     Pratique

La première étape de l’élaboration de scénarios consiste à décider d’un petit nombre de 
scénarios sur les changements climatiques (p. ex., deux à quatre) représentant divers avenirs 
climatiques plausibles pour votre système d’AFD. Il y a plusieurs façons de créer des scénarios 
sur les changements climatiques pour le système d’AFD : 

 •  Recourir à des prévisions climatiques « de série » pour la zone où se trouve le système 
d’AFD. Ces dernières peuvent être obtenues auprès de centres de recherche, comme 
le Pacific Climate Impacts Consortium et Ouranos. Le Service canadien des forêts et 
certains services forestiers provinciaux et territoriaux disposent d’importantes ressources 

Du cadre d’évaluation…

« La première étape de cette 

tâche… consiste à sélectionner 

les scénarios climatiques 

susceptibles de représenter 

une gamme de climats futurs 

vraisemblables pour une région 

donnée. Chaque scénario 

comprend nécessairement 

des projections pour certaines 

variables climatiques qui 

influencent les écosystèmes 

forestiers. »

—Williamson et collab. (2012)

Étude de 
cas – Projet 
Avenirs de 
la forêt   

Mis en œuvre par le Réseau de gestion durable des forêts, le projet Avenirs de la forêt, qui est dirigé par Peter 
Duinker (Université Dalhousie), est un récent exemple d’élaboration de scénarios intégrés dans le domaine de la 
foresterie. Dans le cadre du projet, on a eu recours à un processus structuré pour élaborer des scénarios d’avenir 
« plausibles » tenant compte de diverses conditions incertaines, notamment les changements climatiques, et 
explorer l’incidence de ces scénarios sur les nombreux avantages que les Canadiens tirent des terres forestières. 

Le projet repose sur une série d’ateliers nationaux et régionaux visant à recenser les facteurs des changements 
dans l’avenir, à établir des scénarios plausibles et à analyser ces avenirs sous différents angles. Le processus a été 
conçu de façon à mobiliser un grand nombre de personnes de différents groupes d’intervenants du domaine 
forestier et à intégrer leur savoir-faire et leurs connaissances aux résultats du projet. 

Dans l’ensemble, le projet vise à préparer une série de documents qui orientent les scénarios et les analyses, 
lesquels peuvent à leur tour faciliter le processus décisionnel de l’industrie, des pouvoirs publics et d’autres 
groupes intéressés aux forêts canadiennes. 

On peut consulter en ligne les produits du projet Avenirs des forêts – descriptions de scénarios, rapports de 
recherche sur les facteurs, comptes rendus d’ateliers et documents d’analyse –  à l’adresse : http://www.sfmn.ales.
ualberta.ca/en/Research/ForestFutures/ForestFuturesDocuments.aspx.
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pour prévoir les changements climatiques et les répercussions sur les forêts (voir les 
descriptions de l’initiative Changements forestiers du Service canadien des forêts à la 
section 2.3.2). 

 •  Faire appel à des analystes qui utilisent les ensembles de données disponibles sur les 
prévisions sur les changements climatiques pour obtenir de l’information pour la zone 
d’AFD. 

 •  Inclure des climatologues dans l’équipe d’évaluation pour examiner et accroître les 
données disponibles. 

Des efforts doivent être déployés pour harmoniser les cadres temporels des scénarios sur 
les changements climatiques à ceux de l’évaluation des répercussions sur l’AFD. Les deux 
approches suivantes ont été utilisées : 

 (1)  évaluation d’un cadre temporel à court terme et à long terme (p. ex., 20 ans, en 
utilisant les résultats sur les changements climatiques pour les années 2020, et fin du 
siècle, en utilisant les résultats pour les années 2080);

Confiance et incertitude

Les incertitudes ont toujours eu une incidence sur les décisions d’aménagement forestier au Canada, en partie en raison 
de la longue durée de vie des espèces courantes d’arbres au pays. Le rythme et l’ampleur des changements climatiques 
augmentent la portée et les répercussions de ces incertitudes. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Parry et collab., 2007) décrit l’incertitude comme 
étant « une expression du degré auquel une valeur demeure inconnue (p. ex., l’état futur d’un système climatique) ». 
L’incertitude peut découler d’un manque d’information ou d’un désaccord sur ce qui est connu ou peut être connu. 
Elle est une réalité dans les évaluations de la vulnérabilité, du fait que personne ne sait exactement comment le climat 
pourrait changer ou ne connait la réaction de l’infrastructure ou des systèmes écologiques et humains au changement à 
un endroit particulier (Glick et collab., 2011).

Les évaluations de la vulnérabilité visent, dans la mesure du possible, à comprendre et à gérer, plutôt qu’à surmonter, une 
grande partie des incertitudes liées aux changements climatiques. À la fin de l’évaluation, l’incertitude pourrait sembler 
encore plus grande, mais cette impression pourrait principalement être attribuable à la meilleure compréhension des 
facteurs sous-jacents (Parry et collab., 2007). Dans le cas de l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD, il est probable que la 
nature du système d’AFD – ses composants et les types d’interactions entre les composants – sera mieux comprise. 

Une description explicite du degré de confiance dans une source d’information partculière et des résultats de l’évaluation 
permet d’établir les plus grandes incertitudes. Toutefois, tenez compte du fait que dans le contexte des scénarios sur les 
changements climatiques dans l’avenir, « tous les modèles sont incorrects » et que l’« observation aberrante » pourrait 
être la plus exacte. 

En dépit des incertitudes concernant le cadre temporel et l’ampleur des changements climatiques, plusieurs auteurs 
(Lemmen et collab., 2008; Glick et collab., 2011; Peterson et collab., 2011) ont conclu que l’on dispose actuellement de 
suffisamment d’information pour commencer l’adaptation – nous ne devons pas être paralysés par les incertitudes 
persistantes. Il est maintenant possible d’examiner ces incertitudes de façon structurée, comme on le propose dans le 
présent guide, et de dynamiquement intégrer l’adaptation aux plans, aux pratiques et aux institutions d’aménagement 
forestier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’incertitude et l’évaluation de la vulnérabilité, voir le chapitre V, « 
Addressing uncertainty in vulnerability assessments », dans Glick et collab. (2011).



Approche de base Tirez parti des connaissances des intervenants et des connaissances locales des membres de votre 
équipe d’évaluation pour décrire les divers scénarios climatiques possibles dans l’avenir. Vous pouvez 
vous concentrer sur un même changement dans le climat (p. ex., plus chaud et sec) au fil du temps, 
avec une variation dans le degré ou le taux de changement au cours de la période à l’étude (p. ex., 
changement léger, modéré ou grand). Par ailleurs, vous pourriez examiner différents changements 
éventuels dans le climat (p. ex., plus chaud et plus sec, plus chaud et plus humide). Les scénarios 
choisis doivent être pertinents à votre région ou localité. Les estimations des changements n’ont pas 
à être prévisionnelles mais servent plutôt à décrire différents climats dans l’avenir. Vous évaluerez la 
vulnérabilité des objectifs d’AFD à ces changements au chapitre 4. 

Approche 
exhaustive 

Intégrez à votre équipe un climatologue qui préparera de l’information et des prévisions ciblées sur 
les changements climatiques. Dans vos prévisions, élargissez les variables climatiques à des éléments 
autres que la température et les précipitations pour inclure des facteurs que les participants estiment 
importants pour l’AFD, notamment la vitesse du vent, la fréquence des cycles de gel-dégel et les 
variations dans les températures saisonnières et les précipitations, les valeurs de l’indice forêt-météo 
(IFMa) et l’indice d’humidité du climat (IHCb).

Facteurs 
opérationnels  

Les conditions saisonnières étant un important aspect à prendre en compte dans les décisions 
opérationnelles, il importe donc de présenter les prévisions saisonnières et annuelles. Dans la mesure 
du possible, incluez des variables sur le climat saisonnier dans les scénarios ayant une incidence sur 
les décisions opérationnelles. 

Facteurs 
stratégiques 

Les participants doivent avoir des attentes raisonnables relativement au degré de certitude des 
prévisions sur les changements climatiques dans l’avenir. Certains pourraient s’attendre à obtenir des 
prévisions détaillées à l’échelle locale (p. ex., forêt communautaire) tandis que d’autres pourraient 
être découragés par ce qu’ils perçoivent comme étant de grandes incertitudes dans les prévisions. 
Dans l’un ou l’autre de ces cas, il importe de rappeler aux participants que l’évaluation a pour but 
d’examiner ce qui pourrait arriver si l’un des divers climats prévus se produisait dans l’avenir.

a  Pour obtenir des renseignements sur la méthode canadienne de l’indice forêt météo (IFM), voir http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/renseignements/sommaire/fwi. 
Bon nombre de ministères provinciaux et territoriaux responsables des feux tiennent des dossiers de données sur l’IFM.

b  L’Indice d’humidité du climat (IHC) a initialement été décrit par Hogg (1994, 1997) comme étant une méthode d’évaluation des différences dans les régimes 
d’humidité à l’aide de simples données sur le climat (température et précipitation).

 (2)  évaluation d’un cadre temporel à court terme, souvent les années 2050 (c.-à-d., 
2041 à 2070), ce qui correspond à l’échelle de temps utilisée pour présenter les 
résultats des prévisions des changements climatiques à moyen terme. 

La fiche de travail 3.1 (Élaboration et description de scénarios sur le climat dans 
l’avenir) procure un modèle pour décrire les conditions climatiques importantes pour 
trois scénarios. Vous pouvez sélectionner davantage de scénarios mais, en règle générale, 
l’analyse devrait porter sur au moins trois scénarios, dont un pourrait refléter le climat 
actuel (scénario du « statu quo »). 

On recommande de donner un nom simple aux scénarios, comme changements faibles, 
modérés et élevés, de façon à représenter un examen des différences dans les taux de 
changements (p. ex., changements dans la température annuelle moyenne). Vous pourriez 
également choisir d’examiner les différences dans les changements combinés dans la 
température et les précipitations (comme plus chaud et plus humide, plus chaud et plus 
sec) ou des combinaisons reflétant différents taux de changement dans la température et 
les précipitations (réchauffement plus rapide au fil du temps; réchauffement moins rapide 
au fil du temps). 
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3.3  Élaboration et description de scénarios des 
répercussions sur les forêts

3.3.1     Théorie

Les écosystèmes forestiers sont vulnérables au climat et seront touchés, directement 
et indirectement, par des changements dans la température, les précipitations et la 
fréquence des événements météorologiques  exceptionnels ou liés aux conditions 
météorologiques (p. ex., sécheresse, inondations, feux, infestations de ravageurs, maladies 
des arbres). Les répercussions éventuelles sur les forêts seront fonction de l’ampleur 
des changements climatiques (c.-à-d., exposition) et de la sensibilité des forêts à ces 
changements. Par ailleurs, en raison de la complexité des écosystèmes forestiers et de 
leurs nombreuses interactions et rétroactions, il est difficile de prévoir les répercussions 
des changements climatiques dans l’avenir, notamment compte tenu de l’incertitude 
relativement au taux et à l’ampleur des changements dans l’avenir. Une façon de faire face 
à cette incertitude consiste à élaborer diverses répercussions éventuelles sur les forêts 
reposant sur une multitude de scénarios climatiques futurs (voir l’encadré Confiance et 
incertitude).

Williamson et collab. (2008) ont résumé les répercussions éventuelles à grande échelle 
des changements climatiques sur les forêts et les écosystèmes forestiers du Canada. 
Toutefois, pour bon nombre des évaluations de la vulnérabilité de l’AFD, une analyse 
des répercussions des changements climatiques sur les forêts à plus petite échelle 
pourrait être requise. Les documents scientifiques offrent une foule d’information sur les 
répercussions des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers. En outre, bon 
nombre d’approches et d’outils de modélisation peuvent être utilisés pour estimer les 
répercussions des changements climatiques sur les forêts.  

Un grand nombre d’études de cas sur l’évaluation de la vulnérabilité soulignées par 
Johnston et Edwards (2013) ont recours à la fois à une modélisation détaillée et à des 
scénarios des répercussions sur les forêts préparés par des intervenants du domaine 
forestier en vue de déterminer les diverses répercussions éventuelles de différents climats 
futurs. Halofsky et collab. (2011) ainsi que Swanston et collab. (2011) ont aussi procuré 
des exemples pertinents de la façon d’élaborer des scénarios des répercussions sur les 
écosystèmes forestiers à utiliser dans l’évaluation de la vulnérabilité.

3.3.2.     Pratique

Utilisez la fiche de travail 3.2 (Élaboration et description de scénarios des 
répercussions sur les forêts) pour consigner les diverses répercussions éventuelles 
sur les forêts, compte tenu des scénarios élaborés à l’aide de la fiche de travail 3.1 
(Élaboration et description de scénarios sur le climat dans l’avenir).

Les répercussions éventuelles sur les forêts seront fonction de l’ampleur des changements 
climatiques (c.-à-d., exposition) et de la sensibilité des forêts touchées par les changements 
climatiques. Williamson et collab. (2008, figure 2) présentent une méthode pour effectuer 
un suivi des répercussions éventuelles des changements climatiques sur les forêts. Par 

Du cadre d’évaluation…

« La deuxième étape porte sur 

l’évaluation de la réaction des 

peuplements et des écosystèmes 

forestiers à chacun des scénarios 

climatiques (c.-à-d., les impacts 

des changements climatiques). 

Cette réaction (c.-à-d., les effets 

sur une forêt) sera fonction 

de l’ampleur de l’évolution du 

climat selon un scénario donné 

(c.-à-d., l’exposition au risque) 

combinée au degré de tolérance 

ou d’adaptation d’une forêt aux 

modifications du climat selon 

les divers scénarios (c.-à-d., sa 

sensibilité). »

—Williamson et collab. (2012)



Approche de 
base

Tirez parti des connaissances des intervenants et des connaissances locales des membres de votre équipe 
d’évaluation pour décrire divers scénarios de répercussions éventuelles sur les forêts reposant sur les 
scénarios établis au chapitre 2. Les scénarios choisis doivent être pertinents à votre région ou localité. 
Les estimations des changements n’ont pas à être prévisionnelles mais servent plutôt à décrire différents 
avenirs possibles. 

Approche 
exhaustive

Une approche plus exhaustive consisterait à inclure au sein de l’équipe d’évaluation de la vulnérabilité des 
spécialistes des ressources forestières et de la modélisation qui peuvent examiner diverses répercussions 
éventuelles des changements climatiques sur les forêts dans la zone d’AFD d’intérêt et au delà. Le recours 
à de multiples modèles de répercussions sur les forêts combiné aux connaissances tacites et approfondies 
est une façon utile d’examiner l’état éventuel des forêts dans l’avenir.

Facteurs 
opérationnels  

Les répercussions des changements climatiques sur les forêts ont une incidence sur les activités 
forestières, notamment un accès réduit aux ressources forestières (p. ex., conditions routières difficiles en 
raison des hivers plus courts), des activités de récupération accrues, une qualité moindre des fibres ou du 
bois envoyés aux usines, ou un taux de réussite moins élevé pour la régénération forestière. Tenez compte 
des pratiques de planification, de coupe et de régénération des forêts dans l’élaboration des scénarios sur 
les répercussions sur les forêts. 

Facteurs 
stratégiques  

N’oubliez pas qu’aucun modèle ni spécialiste ne peut prévoir avec exactitude le climat dans l’avenir et 
l’état des forêts dans ce climat. L’examen de divers avenirs possibles est une façon d’élaborer de solides 
solutions en matière d’aménagement selon divers états des forêts. Les changements aux forêts et à leur 
état dans l’avenir peuvent offrir de nouvelles possibilités pour le système d’AFD d’intérêt. Il importe donc 
d’également tenir compte des répercussions positives éventuelles des changements climatiques. 

ailleurs, dans le cadre de son initiative Changements forestiers (décrite à la section 2.3.2), 
le Service canadien des forêts prépare des produits et des outils de connaissances liés 
aux répercussions des changements climatiques sur les forêts du Canada. Ces produits et 
outils de connaissances sont mis au point en tenant compte des besoins des intervenants 
du domaine forestier afin de les aider à établir des scénarios sur les répercussions sur les 
forêts. Bon nombre de services forestiers provinciaux, de consortiums sur le climat (p. ex., 
Pacific Climate Impacts Consortium, Ouranos, ClimateWNA) et d’universités ont également 
des ressources de modélisation des répercussions sur les forêts que les intervenants du 
domaine forestier peuvent utiliser pour examiner les changements climatiques. À l’aide de 
ces produits ainsi que des connaissances des intervenants et de l’opinion de spécialistes, 
élaborez des scénarios sur les répercussions sur les forêts. Vous pourriez aussi consulter des 
chercheurs universitaires ou établir des partenariats avec ces derniers pour examiner les 
répercussions éventuelles des changements climatiques sur les forêts. 

Plusieurs aspects techniques devraient être tenus en compte dans l’élaboration de scénarios. 
Le nombre d’analyses scientifiques et de modélisations requises est souvent fonction de la 
quantité d’information (données) qui existe dans le domaine d’intérêt de l’AFD, de l’accès à 
des ressources pour modéliser les écosystèmes forestiers et leurs réactions aux changements 
du climat, et le degré d’« évidence » requis pour prendre des décisions. Tenez compte du fait 
que les scénarios ne sont pas des prévisions, mais des avenirs possibles; par conséquent, des 
scénarios sur les répercussions éventuelles sur les forêts dans l’avenir peuvent être élaborés 
simplement en discutant avec des collègues ou avec l’aide de modèles détaillés, ou les deux.  

Les scénarios élaborés serviront à la prochaine étape pour évaluer les conséquences des 
répercussions sur la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD.
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Chapitre 3 Vérification de fin d’étape 

L’équipe d’évaluation a-t-elle :  

   choisi et décrit des scénarios sur le climat dans l’avenir ?

   établi des scénarios des répercussions sur les forêts et classé les scénarios en 
fonction de leurs répercussions globales sur les forêts?

   ajouté des éléments à la liste des incertitudes et des lacunes en matière de 
connaissances?

   documenté toutes les sources d’information?
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Étudier l’etat de
préparation organisationnelle

Phase 1
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préparation
organisationnelle

Phase 2
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Phase 3
Analyse détaillée
de la vulnérabilité

Phase 4
Déterminer, emttre
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mesures d’adaptation

1
Établir le contexte

2
Décrire les conditions

actuelles du climat
et des forêts

4
Évaluer la

vulnérabilite

5
Déterminer et évaluer

les mesures d’adaptation

6
Mettre en œuvre

et intégrer les mesures
d’adaptation

3
Scénarios des 

conditions futures du 
climat et des forêts

CHAPITRE 4    ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

Avant de 
commencer : 
Il serait utile de revoir le 
processus d’évaluation 
générale et les définitions 
des termes utilisés 
dans les évaluations 
de la vulnérabilité; voir 
l’encadré Évaluation de la 
vulnérabilité de l’AFD aux 
changements climatiques. 

Par ailleurs, il est 
recommandé de lire 
le document préparé 
par Williamson et Isaac 
(2013), qui procure 
des renseignements 
supplémentaires et la théorie 
sur lesquels repose la section 
sur la capacité d’adaptation 
du présent chapitre.

     Évaluation des répercussions actuelles  
et futures sur l’AFD

     Évaluation de la vulnérabilité actuelle et future

     Évaluation de la capacité d’adaptation  
du système d’AFD

     Évaluation de la vulnérabilité globale du système d’AFD

     Point de décision : l’adaptation est-elle nécessaire?



4.1 Aperçu

Le présent chapitre porte sur l’évaluation et la documentation de la vulnérabilité de l’AFD 
au climat actuel (et la variabilité du climat) et les divers scénarios sur les changements 
climatiques dans l’avenir. La vulnérabilité désigne la « mesure dans laquelle un système est 
sensible – et incapable de faire face – aux effets défavorables du changement climatique, 
y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes » (Parry et collab., 2007). 
Le chapitre est structuré autour de cinq fiches de travail visant à faciliter une évaluation 
détaillée de la vulnérabilité actuelle et future du système d’AFD : 

Fiche de travail 4.1.  Évaluation des répercussions actuelles et futures sur l’AFD

Fiche de travail 4.2.  Évaluation de la capacité d’adaptation du système d’AFD

Fiche de travail 4.3.  Évaluation de la vulnérabilité actuelle et dans l’avenir

Fiche de travail 4.4.  Évaluation de la vulnérabilité générale du système d’AFD

Fiche de travail 4.5.  Point de décision : L’adaptation est-elle nécessaire?

Du cadre d’évaluation…

« La première partie de 

l’évaluation consiste à étudier 

comment l’analyse des 

conditions actuelles du climat 

et des forêts… et les scénarios 

d’impacts des changements 

climatiques sur les forêts… 

peuvent influer sur chaque 

critère [et objectif ] d’AFD. Et 

pour chacun de ces critères [et 

objectifs] d’AFD, il faut analyser 

l’influence du climat actuel et de 

chacun des scénarios visant le 

climat futur et les impacts sur les 

forêts… Dans la deuxième partie 

de l’évaluation de la vulnérabilité 

de l’AFD, on cherche à déterminer 

la capacité d’adaptation actuelle 

des organismes ou des systèmes 

de gestion de l’AFD. »

—Williamson et collab. (2012)

But de « l’ évaluation de la vulnérabilité » Outcomes

Évaluer et documenter la vulnérabilité aux 
conditions climatiques actuelles et  à divers 
scénarios de répercussions futures sur les 
forêts.

•   Description des répercussions actuelles 
et éventuelles sur l’atteinte des 
objectifs d’AFD 

•   Meilleure compréhension de la 
mesure dans laquelle les éléments 
biophysiques et humains de votre 
système d’AFD pourraient être 
susceptibles ou incapables de faire face 
aux répercussions potentielles  des 
changements climatiques 

•   Meilleure compréhension et liste à 
jour des incertitudes et des lacunes 
en matière de connaissances liées à 
la vulnérabilité du système d’AFD au 
climat dans l’avenir 

4.2  Évaluation des répercussions sur l’AFD

4.2.1     Théorie

Les répercussions des changements climatiques sur l’état et la dynamique des forêts 
auront probablement une incidence sur la capacité des aménagistes forestiers d’atteindre 
les objectifs d’AFD actuellement établis (Ogden et Innes, 2007). Il est essentiel de 
comprendre l’incidence de ces changements sur les objectifs d’AFD dans l’évaluation de 
la vulnérabilité des objectifs aux changements climatiques. Par conséquent, la capacité du 
système d’AFD de s’adapter aux répercussions actuelles et éventuelles des changements 
climatiques devrait être évaluée.
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Évaluation de la vulnérabilité de l’AFD aux changements climatiques

Exposition

Répercussions 
éventuelles

Sensibilité

Capacité 
d’adaptation

Vulnérabilité

Définitions 

Exposition – Mesure dans laquelle le système d’AFD est exposé à des 
variations climatiques importantes et nature de cette exposition, y 
compris les changements climatiques physiques (p. ex., température et 
précipitations) et les conditions climatiques résultantes (p. ex., sécheresse, 
modification des régimes des feux, cycles de gel et de dégel). 

Sensibilité – Mesure dans laquelle tous les éléments d’un système d’AFD 
sont touchés, négativement ou positivement, par des stimuli liés au climat. 
La sensibilité peut être fonction de variables physiologiques ou biologiques 
innées, de facteurs physiques ou écologiques ou de l’existence et de 
l’importance d’autres facteurs de stress (p. ex., fragmentation de l’habitat 
ou ralentissement économique). 

Répercussions éventuelles – Incidence des changements climatiques sur 
la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD. 

Capacité d’adaptation – Capacité des éléments humains du système d’AFD 
de s’ajuster aux changements climatiques (y compris la variabilité du climat 
et les conditions exceptionnelles) pour atténuer les effets éventuels, tirer 
parti des possibilités et faire face aux conséquences. 

Vulnérabilité – Mesure dans laquelle le système d’AFD est susceptible ou 
incapable de faire face aux effets négatifs des changements climatiques, 
y compris la variabilité du climat et les conditions exceptionnelles, ce qui 
pose des défis pour l’atteinte des objectifs d’AFD. 

4.2.2     Pratique

Les répercussions prévues des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers 
auront une incidence sur la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD dans l’avenir. À 
l’aide des scénarios des répercussions sur les forêts élaborés avec la fiche de travail 3.2 
(Élaboration et description de scénarios des répercussions sur les forêts) et de la 
meilleure information existante (études, jugements experts, ensembles de données, 
résultats de modèle, etc.), évaluez les répercussions prévues du climat et des changements 
climatiques sur la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD. Consignez vos évaluations dans 
la fiche de travail 4.1 (Évaluation des répercussions actuelles et futures sur l’AFD). 
Les répercussions sur les objectifs d’AFD seront fonction de l’ampleur des changements 
forestiers prévus et de la sensibilité des objectifs à ces changements (p. ex., la capacité 
de maintenir un habitat rare dans un territoire est très vulnérable aux changements dans 
l’état des forêts attribuables aux changements climatiques).



Approche  
de base

Avec vos collègues, tenez une séance de remue-méninges pour remplir les fiches de travail. Dans la 
mesure du possible, demandez à un spécialiste des changements climatiques du secteur forestier 
d’examiner vos résultats. 

Approche 
exhaustive

Pour chaque objectif d’AFD, ou groupes logiques d’objectifs (p. ex., diversité biologique ainsi que 
fonction et productivité de l’écosystème), organisez des groupes de discussion avec des scientifiques, 
des spécialistes techniques, des intervenants et des spécialistes des politiques ayant un savoir-faire 
lié aux objectifs. Tenez un atelier avec chaque groupe pour remplir la fiche de travail, en utilisant 
principalement les résultats inscrits dans la fiche de travail 3.2 (Élaboration et description de 
scénarios des répercussions sur les forêts). Résumez les résultats aux fins d’examen par tous les 
participants, en particulier ceux qui seront chargés de la prise de décisions dans l’avenir ou de leur mise 
en œuvre.   

Facteurs 
opérationnels  

Faites participer des intervenants du monde forestier au processus d’évaluation pour obtenir une 
perspective de l’incidence « sur le terrain » des changements dans le climat et dans l’état des forêts sur la 
capacité d’atteindre les objectifs d’AFD.

Facteurs 
stratégiques  

Dans le cadre de l’évaluation des répercussions des changements climatiques, il est essentiel de tenir 
compte des facteurs non climatiques, comme les marchés, les emplois et les valeurs sociétales. Ces 
facteurs sont souvent de nature stratégique et devraient être inclus dans l’évaluation. Consultez la série 
de documents sur les facteurs préparés dans le cadre du projet Avenirs de la forêt (http://www.sfmn.ales.
ualberta.ca/en/Research/ForestFutures/ForestFuturesDocuments.aspx) pour connaître les facteurs que 
vous pourriez prendre en compte dans votre évaluation. 

4.3  Évaluation de la capacité d’adaptation  
du système d’AFD

4.3.1     Théorie

Définition de la capacité d’adaptation

La capacité d’adaptation désigne « la capacité d’un système de s’adapter aux changements 
climatiques (y compris la variabilité du climat et les extrêmes) pour en atténuer les effets 
néfastes, pour tirer avantage des occasions favorables ou pour faire face aux conséquences 
»  (Parry et collab., 2007) (voir l’encadré Adaptation aux changements climatiques et 
capacité d’adaptation). La capacité d’adaptation peut atténuer les répercussions afin de 
réduire la vulnérabilité d’un système aux changements climatiques. 

La capacité d’adaptation est un aspect important de l’évaluation de la vulnérabilité aux 
changements climatiques. Un système ayant une grande capacité d’adaptation peut 
déterminer les besoins en matière d’adaptation et prendre des mesures pour réduire sa 
vulnérabilité aux changements climatiques et aux facteurs de stress non liés au climat et tirer 
parti des possibilités. 

Évaluation de la capacité d’adaptation  

L’évaluation de la capacité d’adaptation demeure l’un des aspects les plus difficiles de 
l’analyse de la vulnérabilité. La mesure et l’analyse de la capacité d’adaptation est un 
domaine d’étude relativement nouveau et évolutif qui commence à retenir l’attention dans 
les évaluations du domaine forestier. La « capacité d’adaptation » devient de plus en plus 

Adaptaton aux 
changements 
climatiques et capacité 
d’adaptation 

Dans le contexte de l’évaluation 
de la vulnérabilité aux 
changements climatiques, 
la capacité d’adaptation et 
l’adaptation ne sont pas 
équivalentes.  

L’adaptation décrit les 
mesures prises pour réduire 
les répercussions négatives 
des changements climatiques 
et accroître l’ampleur et la 
probabilité des répercussions 
positives (p. ex., recherche et 
formation pour en apprendre 
davantage sur les changements 
climatiques). 

La capacité d’adaptation est l’état 
du système évalué (p. ex., faibles 
connaissances des changements 
climatiques à l’échelle locale ou 
ressources financières limitées). 
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pertinente dans les activités courantes des systèmes d’AFD canadiens, en partie en raison 
d’un contexte d’aménagement de plus en plus complexe, de l’incertitude croissante et de la 
rapidité des changements ayant une incidence sur l’aménagement forestier (voir l’étude de 
cas – « Évaluation nationale de la capacité d’adaptation et de l’AFD »). Cet effet combiné met 
davantage en évidence la nécessité de s’adapter ainsi que de comprendre et d’accroître la 
capacité inhérente du système de s’adapter. La capacité d’adaptation peut être évaluée de 
différentes façons. Williamson et Isaac (2013) ont résumé la documentation existante sur la 
capacité d’adaptation pertinente à l’AFD et ont présenté un cadre de l’ampleur de la capacité 
d’adaptation ainsi que des approches d’évaluation pertinentes. 

Étude de cas 
– Évaluation 
nationale de 
la capacité 
d’adaptation 
et de l’AFD

Johnston et collab. (2010) ont signalé les constatations clés suivantes tirées principalement des opinions 
émises dans le cadre de vastes discussions et d’entrevues avec des aménagistes et autres intervenants du 
secteur forestier du Canada :  

    •  Sensibilisation à l’enjeu et perception de l’urgence  – La sensibilisation aux changements climatiques 
comme un enjeu important de l’aménagement forestier est de plus en plus courante au Canada; 
toutefois, les répercussions et les mesures d’adaptation propres à des endroits particuliers ne sont pas 
encore très bien comprises. 

    •  Gamme des solutions technologiques offertes aux décideurs – Les choix en matière de solutions 
technologiques pour l’adaptation sont variables, et les coûts sont souvent une contrainte. 

    •  Ressources économiques – L’investissement dans l’innovation dans le secteur forestier du Canada est 
habituellement faible, ce qui limite la capacité de trouver des solutions novatrices pour faire face aux 
répercussions des changements climatiques. Par ailleurs, les ressources sont souvent inadéquates pour 
appuyer les évaluations de la vulnérabilité et la planification de l’adaptation. 

    •  Facteurs institutionnels (p. ex., conception et structure, souplesse, capacité de distribuer efficacement 
les ressources pour l’adaptation, degré d’autonomie dans les choix en matière d’adaptation) – Les 
obstacles institutionnels constituent d’importantes limites à la mise en œuvre de mesures d’adaptation. 
L’analyse des politiques actuelles pourrait contribuer à relever des éléments qui nuiront probablement 
à l’adaptation. Le secteur de l’aménagement forestier du Canada compte certaines institutions qui 
augmentent la capacité d’adaptation (p. ex., Association des produits forestiers du Canada, Réseau 
canadien des forêts modèles, programmes de certification en foresterie, Stratégie nationale sur la forêt et 
associations professionnelles).

    •  Capital humain et social de l’adaptation (p. ex., compétences, éducation, expérience, réseaux) – 
Même si la capacité d’adaptation dans les professions du secteur forestier est habituellement élevée, un 
manque de capacité scientifique constitue un défi de taille pour la planification en vue des changements 
climatiques. À certains endroits, l’absence de capacité humaine est perçue comme une contrainte.

    •  Connaissance et accès à l’information – Bien que la capacité de recherche dans le domaine de 
l’aménagement forestier soit élevée au Canada, les chercheurs n’ont jusqu’à présent pas étudié en 
détail les changements climatiques. Par ailleurs, il y a une lacune en matière de capacité scientifique 
pour comprendre les changements climatiques dans le secteur forestier du Canada et y faire face, ainsi 
que de l’information pertinente aux échelles spatiales et temporelles pour planifier l’aménagement 
forestier et prendre des décisions. De nouveaux outils de modélisation aideront à mieux comprendre les 
répercussions des changements climatiques et le rôle des interventions éventuelles en aménagement 
dans les activités d’adaptation.  

    •  Capacité de gérer les risques – Les entreprises forestières, comme tout autre type d’entreprise, gèrent 
les risques dans le cadre de leurs activités courantes. Toutefois, certains aspects de l’aménagement 
forestier, comme les engagements à long terme, favorisent des espèces d’arbres particulières pour le 
reboisement, ce qui rend la gestion des risques plus difficile. 



Étude de cas – Stratégie 
des forêts de l’avenir de 
Kamloops 

La stratégie des forêts de l’avenir de Kamloops met l’accent sur la « capacité d’adaptation de 
l’aménagement » dans le cadre d’une évaluation de la vulnérabilité d’une zone forestière de 
2,7 millions d’hectares du centre de la Colombie-Britannique. Cette capacité d’adaptation de 
l’aménagement est définie comme l’ensemble de la législation, des politiques, des structures 
administratives et d’autres facteurs actuels qui façonnent les activités d’aménagement forestier 
dans la zone, y compris leur incidence sur les mesures que les aménagistes forestiers sont prêts 
à mettre en œuvre ou disposés à faire.  

Après le recensement des mesures d’aménagement qui permettraient de réduire la sensibilité 
des écosystèmes, la capacité d’adaptation a été examinée en évaluant les obstacles à la mise 
en œuvre. Les cinq thèmes ou obstacles généraux suivants ont été relevés :  

(1) absence d’un vaste processus de planification stratégique; 

(2) reboisement plus coûteux; 

(3) coupe plus coûteuse ou au seuil de rentabilité; 

(4)  nécessité d’un aménagement continu des peuplements (p. ex., au-delà des peuplements 
établis); 

(5) nécessité pour le gouvernement de prendre un risque plus élevé en aménagement. 

Source : On peut obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie des forêts de l’avenir 
de Kamloops à http://k2project.files.wordpress.com/2010/01/kamloops-future-forest-strategy-
june25-09.pdf

4.3.2     Pratique

L’évaluation de la capacité d’adaptation repose en grande partie sur des entrevues, des 
discussions et des enquêtes au cours desquelles des intervenants particuliers et des 
spécialistes des politiques partagent leurs points de vue sur la capacité d’adaptation 
individuelle et collective, basée sur une liste d’actifs ou de déterminants tirés de la 
documentation. L’évaluation de la capacité d’adaptation est grandement fonction du 
contexte, et les aspects de l’évaluation varieront considérablement selon le but visé (voir « 
Étude de cas – Stratégie des forêts de l’avenir de Kamloops »).

La fiche de travail 4.2 (Évaluation de la capacité d’adaptation du système d’AFD) 
procure des renseignements sur la façon d’évaluer les caractéristiques de la capacité 
d’adaptation à l’aide du cadre proposé par Williamson et Isaac (2013). La fiche de travail 
renferme une série de questions qui permettront aux utilisateurs et à leur organisation de 
mieux comprendre leur capacité d’adaptation générale et spécifique aux changements 
climatiques. 

Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada : 
52  Chapitre 4 Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel 



Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada :  
Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel  Chapitre 4  53

4.4  Évaluation de la vulnérabilité actuelle  
et future de l’AFD

4.4.1     Théorie

Selon le GIEC, la vulnérabilité est une « fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme 
de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de 
ce système et de sa capacité d’adaptation » (Parry et collab., 2007). La vulnérabilité d’un 
système est faible si les répercussions sur ce dernier sont relativement peu élevées en 
raison du fait qu’il n’est pas exposé à d’importants changements climatiques ou à une 
grande variabilité du climat ou, encore, parce qu’il n’est pas sensible à ces changements 
(ou à une combinaison de ces facteurs). Par contre, lorsque les répercussions sur un 
système pourraient être importantes en raison d’une grande exposition ou d’une 
grande sensibilité (ou les deux), une grande capacité d’adaptation peut réduire le 
degré de vulnérabilité du système. Toutefois, dans les cas où les répercussions nuisent 
considérablement à la capacité d’atteindre les objectifs et qu’il n’y a pas une capacité 
d’adaptation éventuelle, la vulnérabilité du système est élevée. Un haut degré de 
vulnérabilité pourrait avoir une incidence négative considérable sur les systèmes naturels 
et humains. 

L’évaluation de la vulnérabilité permet d’obtenir un classement relatif de la vulnérabilité 
ainsi que de comprendre et de documenter les facteurs particuliers contribuant à cette 
vulnérabilité. Glick et collab. (2011) soulignent qu’une évaluation de la vulnérabilité n’est 
pas le résultat final, mais plutôt une source d’information à intégrer dans la planification ou 
le processus décisionnel. Les auteurs décrivent le classement de la vulnérabilité comme 
étant une étape intermédiaire servant à établir les priorités en matière d’aménagement 
et de planification et à élaborer des mesures d’adaptation, y compris la surveillance et 
l’attribution des ressources limitées.  

4.4.2     Pratique

L’évaluation de la vulnérabilité des objectifs d’AFD est une pratique subjective reposant 
sur la meilleure information disponible et les connaissances à l’égard des répercussions 
éventuelles sur les objectifs ainsi que sur l’évaluation de la capacité d’adaptation générale. 
Il n’y a pas de science exacte pour ce processus et il est préférable de travailler en groupe 
ou de mener un atelier pour estimer la vulnérabilité de vos objectifs d’AFD.  

La fiche de travail 4.3 (Évaluation de la vulnérabilité actuelle et dans l’avenir) 
combine les répercussions sur les objectifs d’AFD établies à l’aide de la fiche de travail 
4.1 (Évaluation des répercussions actuelles et futures sur l’AFD) et l’évaluation de la 
capacité d’adaptation de la fiche de travail 4.2 (Évaluation de la capacité d’adaptation 
du système d’AFD) pour établir la vulnérabilité des objectifs d’AFD dans le contexte 
de l’état actuel des forêts et des scénarios sur les répercussions futures sur les forêts. Par 
exemple, si on estime que les répercussions des changements climatiques sur l’atteinte 
d’un objectif particulier d’AFD sont élevées et que la capacité d’adaptation du système 
pour cet objectif est faible, la vulnérabilité sera donc considérée comme étant élevée. 



Il est aussi utile de prendre du recul par rapport aux objectifs d’AFD individuelss et 
d’examiner le système d’AFD dans son ensemble en tenant compte de la question 
suivante : « Compte tenu de l’état actuel des forêts et du climat éventuel dans l’avenir et 
de ses répercussions sur les forêts, le système d’AFD est-il vulnérable aux changements 
climatiques? » Utilisez la fiche de travail 4.4 (Évaluation de la vulnérabilité générale 
du système d’AFD) pour résumer vos conclusions.

4.5  Point de décision : L’adaptation est-elle 
nécessaire?

À la présente étape, l’évaluation détaillée de la vulnérabilité est maintenant terminée. 
Vous devriez avoir une bonne idée des aspects du système d’AFD et de ses objectifs qui 
sont vulnérables aux changements climatiques. S’il y a une vulnérabilité, il est maintenant 
temps de déterminer les mesures d’adaptation (chapitre 5 ) et de les mettre à l’essai 
(chapitre 6).  Par contre, si le système d’AFD est sain et qu’aucune vulnérabilité n’a été 
relevée, vous devriez continuer de surveiller le système et réévaluer sa vulnérabilité à 
mesure que de nouvelles connaissances, leçons tirées et perspectives sont obtenues 
(voir la figure 4 dans Williamson et collab., 2012). Utilisez la fiche de travail 4.5 (Point de 
décision : L’adaptation est-elle nécessaire?) pour consigner vos constatations sur la 
nécessité de l’adaptation à la lumière de l’évaluation de la vulnérabilité. 

Chapitre 4 Vérification de fin d’étape 

L’équipe d’évaluation a-t-elle :  

   évalué les incidences des répercussions actuelles et éventuelles sur les forêts sur la 
capacité d’atteindre les objectifs d’AFD?

   évalué la capacité d’adaptation du système d’AFD?

   évalué la vulnérabilité actuelle et future en fonction des répercussions sur l’AFD et 
la capacité d’adaptation?

   mis à jour la liste des incertitudes et des lacunes en matière de connaissances?

   documenté toutes les sources d’information?
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CHAPITRE 5    MESURES D’ADAPTATION



5.1 Aperçu

Le présent chapitre porte sur l’élaboration de mesures d’adaptation aux changements 
climatiques pour l’AFD. Il inclut deux fiches de travail visant à faciliter l’évaluation :  

Fiche de travail 5.1.   Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour les objectifs 
d’AFD  

Fiche de travail 5.2.   Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour l’ensemble 
du système d’AFD d’intérêt

Du cadre d’évaluation…

« Si le besoin en matière 

d’adaptation se concrétise, il 

faut déterminer quelles sont les 

options d’adaptation. Le choix de 

ces options ou leur modification 

subséquente dépend du type de 

vulnérabilité de l’AFD et de son 

envergure (chapitre 4). Certaines 

options d’adaptation réduiront 

les impacts négatifs potentiels 

ou augmenteront les impacts 

positifs potentiels, tandis que 

d’autres favoriseront la capacité 

d’adaptation ou réduiront le 

déficit de capacité d’adaptation. »

—Williamson et collab. (2012)

But de l’« élaboration des 
mesures d’adaptation » 

Résultats

Élaborer une série de mesures 
d’adaptation pour le système d’AFD 
d’intérêt et évaluer la contribution 
de chaque mesure pour atteindre 
les objectifs d’AFD.

•   Liste des mesures d’adaptation possibles 
pour chaque critère d’AFD du CCMF et pour 
l’ensemble du système d’AFD d’intérêt ou, dans 
le cas d’une réévaluation des mesures, liste des 
mesures d’adaptation modifiées

•   Évaluation de la contribution des mesures 
d’adaptation pour atteindre les objectifs 
d’AFD et pour l’ensemble du système d’AFD 
d’intérêt dans le contexte des scénarios sur les 
changements climatiques établis

5.2  Élaboration de mesures d’adaptation 
éventuelles

5.2.1     Théorie

Une fois les principales vulnérabilités actuelles et futures relevées, la prochaine étape 
consiste à dresser une liste des mesures d’adaptation. Peu de théorie existe sur le sujet 
(voir « Étude de cas – Approche axée sur les capacités de 33 des mesures d’adaptation »). 
L’essentiel consiste à établir la plus vaste gamme de mesures possible, en tenant compte 
des scénarios déjà préparés aux étapes précédentes du processus d’évaluation de la 
vulnérabilité. Les mesures d’adaptation peuvent viser à apporter divers changements 
dans les politiques, les pratiques ou la capacité. Ces mesures seront classées en ordre de 
priorité, et la faisabilité de leur mise en œuvre sera évaluée au chapitre 6. 

5.2.2     Pratique

Un répertoire de mesures d’adaptation a été compilé en vue de faciliter l’élaboration 
du présent guide (voir l’annexe 5). Ce répertoire repose sur un examen de documents 
(principalement Ogden et Innes, 2007; et Innes et collab., 2009) en vue de présenter 
les mesures d’adaptation proposées par le passé par des chercheurs comme moyen 
d’intégrer les aspects liés aux changements climatiques à la planification et à 
l’aménagement des forêts. 
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Étude de cas 
– Approche 
axée sur les 
capacités afin 
de déterminer 
des mesures 
d’adaptation  

Dans le document Climate Change Adaptation Framework Manual de l’Alberta (ESRD 2010), on a recours 
à une approche axée sur les capacités pour déterminer des mesures d’adaptation. Cette approche repose 
sur le concept que les capacités d’adaptation d’une organisation reposent sur  quatre grands volets, qui 
doivent tous être examinés au cours de l’élaboration d’une liste de mesures d’adaptation éventuelles : 

•   Gouvernance – Ces mesures portent sur la gestion, les politiques et les processus orientant les activités 
d’une organisation ainsi que sur les politiques, les décisions ayant trait aux ressources et l’établissement 
de liens transorganisationnels.

•   Employés – Ces mesures améliorent la capacité et les compétences des employés d’une organisation 
ainsi que des intervenants externes par le truchement de stratégies de formation, de recrutement et de 
maintien en poste, de la mise à jour des descriptions d’emploi et de la gestion du rendement.

•   Technologie – Ces mesures misent sur la science pour l’adaptation à l’environnement, comme des 
logiciels de modélisation du climat, des systèmes d’information géographique, du matériel mobile, de 
l’équipement de surveillance et l’infrastructure.

•   Processus – Ces mesures portent sur la façon dont le travail est effectué au sein d’une organisation. 
Dans le contexte de l’adaptation aux changements climatiques, ces processus incluent l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies, le recensement et l’évaluation des risques, la prise de mesures à l’égard des 
risques, la conception et l’essai de mesures, la surveillance et la réévaluation des progrès et l’amélioration 
continue.

Le domaine de l’adaptation de l’aménagement forestier est en rapide évolution, et ce 
répertoire ne doit donc pas être considéré comme étant définitif ou exhaustif. Il doit plutôt 
être révisé et mis à jour à mesure que de nouvelles connaissances sont obtenues ou que 
des idées novatrices sont proposées. Le répertoire des mesures d’adaptation éventuelles 
et les fiches de travail de la présente étape sont classés en fonction des critères d’AFD du 
CCMF pertinents.   

Outre ces suggestions et autres commentaires recueillis au cours du processus 
d’évaluation de la vulnérabilité, l’équipe d’évaluation devrait également examiner 
explicitement les mesures visant à renforcer la capacité d’adaptation en vue d’atteindre 
chacun des objectifs d’AFD. L’équipe devrait revoir l’évaluation de la capacité d’adaptation 
(Fiche de travail 4.2. Évaluation de la capacité d’adaptation du système d’AFD) et 
relever les lacunes qui sont propres aux objectifs particuliers d’AFD. Par exemple, une 
lacune en matière de connaissances pouvant être comblée en recourant au soutien 
continu d’un climatologue qui effectue une analyse des pluies exceptionnelles dans 
l’avenir afin de comprendre les répercussions éventuelles sur l’érosion du sol, pourrait 
être consignée comme une mesure d’adaptation pour l’objectif d’AFD lié au maintien 
de la productivité du sol. Un examen des incertitudes clés et des lacunes en matière 
de connaissances relevées au cours du processus d’évaluation de la vulnérabilité 
(Fiche de travail 2.4. Recensement des incertitudes et des lacunes en matière de 
connaissances) peut aussi constituer un bon point de départ pour élaborer des mesures 
d’adaptation.

La fiche de travail 5.1 (Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour les 
objectifs d’AFD) vise à établir la liste de toutes les mesures d’adaptation éventuelles pour 
le système d’AFD d’intérêt. À la présente étape, les mesures ne doivent pas être évaluées; 
les efforts doivent plutôt être axés sur le recensement de toutes les mesures possibles.



Approche de base Formez un groupe d’intervenants intéressés pour examiner les mesures d’adaptation 
énumérées à l’annexe 5 (répertoire de mesures d’adaptation éventuelles) et trouver de 
nouvelles mesures à y ajouter. Vous pouvez également utiliser les lacunes en matière de 
connaissances et les incertitudes relevées tout au long de l’évaluation de la vulnérabilité 
comme point de départ. Il pourrait aussi être utile de mobiliser d’autres intervenants 
œuvrant dans le domaine de l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD; par exemple, la 
Communauté de pratique en adaptation forestière <https://www.ccadaptation.ca/fr/
facop>.  

Approche exhaustive Une approche plus exhaustive pourrait inclure un examen de documents pertinents, en 
tenant compte du fait que l’adaptation est une activité « locale » et que les adaptations 
relevées dans les documents pourraient ne pas convenir au contexte écologique ou 
institutionnel particulier de la zone à évaluer. 

Une autre façon d’établir des mesures d’adaptation est de mener le premier volet d’un 
processus Delphi (voir par exemple http://www.climateontario.ca/LakeSimcoeDelphi.php). 

Facteurs opérationnels   Quelles mesures sont en place pour adapter les politiques et les pratiques d’aménagement 
forestier en vue de réduire la vulnérabilité aux changements climatiques? Au cours du 
recensement des mesures d’adaptation éventuelles, tenez compte des conseils suivants : 

•   Soyez créatifs et innovateurs. L’adaptation aux changements climatiques est un nouveau 
domaine en expansion et les mesures n’ont pas toutes encore été établies. 

•   Encouragez la découverte  de nouvelles approches à l’adaptation en lançant des idées. 
N’évaluez pas les mesures à la présente étape afin de ne pas nuire au processus créatif.  

•   Obtenez diverses perspectives dans le cadre du processus, et tenez compte d’une vaste 
gamme d’intensités et de points de vue en matière d’aménagement. 

Facteurs stratégiques  Tenez compte du fait que le but ultime de la planification de l’adaptation est de réduire 
la vulnérabilité aux changements climatiques et, par conséquent, d’accroître la possibilité 
d’atteindre les objectifs d’aménagement. En raison des grandes incertitudes liées à bon 
nombre de mesures d’adaptation, il pourrait être important de faire place à la souplesse et à 
« l’apprentissage par la pratique » dans votre liste de mesures d’adaptation.

Certaines des répercussions relevées pourraient être transsectorielles et avoir une 
incidence sur plusieurs ou tous les objectifs d’AFD (p. ex., un manque de connaissance 
chez les cadres supérieurs des répercussions des changements climatiques aura 
probablement une incidence sur bon nombre d’objectifs). Une fiche de travail distincte 
(Fiche de travail 5.2. Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour 
l’ensemble du système d’AFD d’intérêt) est fournie pour élaborer et évaluer des 
mesures visant à réduire les répercussions transsectorielles sur le système d’AFD. 

La modification des politiques, des pratiques et des stratégies actuelles (c.-à-d., 
adaptation) pour réduire les vulnérabilités aux changements climatiques peut viser un 
grand nombre de zones d’aménagement forestier. L’élaboration de mesures pour faire face 
aux répercussions éventuelles sur les forêts et l’accroissement de la capacité d’adaptation 
sont deux bons points de départ. 
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Du cadre d’évaluation…

“« L’étape qui suit la 

détermination de la série 

de mesures d’adaptations 

potentielles consiste à évaluer 

et à sélectionner les plus 

avantageuses pour l’AFD, c’est-à-

dire les plus prometteuses pour 

la réalisation des objectifs de cet 

aménagement, dans le contexte 

des changements climatiques, 

compte tenu de sa définition 

dans le système de gestion en 

question. »

—Williamson et collab. (2012)

5.3  Recensement d’importantes mesures pour 
atteindre les objectifs d’AFD

5.3.1     Théorie

L’étape suivant le recensement d’une série de mesures d’adaptation éventuelles consiste à 
évaluer et à sélectionner les mesures les plus prometteuses pour l’AFD ou qui permettront 
davantage d’atteindre les objectifs de l’AFD. À la présente étape, il est essentiel de se 
concentrer sur l’importance de mettre en œuvre des mesures d’adaptation et non sur la 
faisabilité de leur mise en œuvre. L’évaluation de la faisabilité et de la pertinence écologique 
et sociale est abordée au chapitre 6.   

Les mesures qui favorisent l’atteinte des objectifs d’AFD dans les divers scénarios d’avenirs 
éventuels sont appelées des mesures « robustes ». Au nombre des autres catégories de 
mesures importantes, mentionnons les mesures « sans regret », « bénéfiques à tous » et « 
obligatoires ». Les mesures sans regret sont prometteuses à l’heure actuelle et dans tous les 
avenirs éventuels. Par exemple, une sensibilisation accrue aux changements climatiques 
et à leurs répercussions au sein de votre organisation sera probablement une mesure sans 
regret, et les pertes seront minimes si les changements climatiques ou leurs répercussions 
ne se matérialisent pas. Les mesures bénéfiques à tous peuvent réduire la vulnérabilité aux 
changements climatiques tout en ayant une incidence positive sur d’autres priorités ou en 
les améliorant. Par exemple, le recours à la migration assistée pour intégrer de nouvelles 
espèces d’arbres permettrait d’utiliser des espèces plus productives, ce qui pourrait 
(théoriquement) mener à une hausse du captage du carbone. Les mesures obligatoires sont 
les mesures qui doivent être prises immédiatement pour atteindre les objectifs d’AFD dans 
les conditions climatiques actuelles peu importe les climats futurs prévus.

5.3.2     Pratique

Les étapes de l’évaluation des mesures dans les fiches de travail 5.1 (Élaboration de 
mesures d’adaptation éventuelles pour les objectifs d’AFD) et 5.2 (Élaboration de 
mesures d’adaptation éventuelles pour l’ensemble du système d’AFD d’intérêt) sont 
présentée ci-dessous.

Importance de la mise en œuvre de mesures d’adaptation pour atteindre les objectifs 
d’aménagement forestier – Un bon point de départ pour l’adaptation aux changements 
climatiques dans le secteur forestier est de déterminer  les politiques et les pratiques les 
plus susceptibles d’atteindre les objectifs d’AFD dans diverses conditions climatiques de 
l’avenir (voir « Étude de cas – Sud-ouest du Yukon »). Compte tenu des vulnérabilités aux 
changements climatiques, dans quelle mesure est-il important (ou bénéfique) de mettre en 
œuvre chaque mesure d’adaptation pour atteindre les objectifs d’aménagement dans votre 
zone? Effectuez cette évaluation pour les conditions climatiques actuelles et pour chaque 
scénario établi. 

Mesures d’adaptation « importantes » – Classez les mesures d’adaptation dans les 
catégories suivantes : robustes, sans regret, bénéfiques à tous ou obligatoires (c.-à-d., les 
mesures importantes à mettre en œuvre dans tous les scénarios en vue d’atteindre les 
objectifs d’aménagement dans votre zone et, par conséquent, les plus prometteuses pour 



Approche  
de base

Évaluez les mesures d’adaptation en ayant recours à la meilleure information existante (études, jugements 
experts, ensembles de données, résultats de modèle, etc.). Au lieu de chercher à obtenir un consensus sur 
un seul classement, vous pourriez procurer divers classements de différentes sources.  

Approche 
exhaustive

Regroupez diverses personnes, y compris des aménagistes, les responsables de la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation, des représentants de groupes d’intérêt et des décideurs, pour évaluer la liste des 
mesures d’adaptation. 

Facteurs 
opérationnels

Compte tenu du fait que chaque zone forestière possède sa propre combinaison de conditions 
écologiques, économiques, sociales et culturelles, il n’y a pas qu’une seule approche appropriée en matière 
d’adaptation. À la place, les mesures devraient être évaluées pour des zones et des cadres temporels 
particuliers afin d’établir quand et où les diverses mesures d’adaptation devraient être mises en œuvre.

Facteurs 
stratégiques

Ne soyez pas dépassés par le manque de données ou par le peu de confiance dans l’information 
existante pour bon nombre des décisions. Utilisez l’information qui est disponible, mais fiez-vous aussi aux 
jugements experts et avisés des intervenants locaux du monde forestier (voir l’encadré Jugements avisés). 
Faites de votre mieux pour déterminer les adaptations « importantes » qui donneront probablement de 
bons résultats pour diverses conditions éventuelles dans l’avenir.

l’AFD. Au cours de cet examen des mesures « importantes », cherchez les mesures étant 
considérées par divers groupes d’intervenants comme importantes à mettre en œuvre 
dans divers scénarios possibles pour l’avenir. Par ailleurs, relevez toutes les mesures qui 
pourraient assouplir les politiques et les pratiques dans le contexte d’un avenir incertain. 
Ces mesures pourraient également être considérées comme importantes. 

Mesures d’adaptation « non importantes » – Certaines mesures pourraient ne pas 
être considérées comme importantes pour atteindre les objectifs d’AFD dans un climat 
changeant. Même si vous pouviez examiner ces mesures au cours des dernières étapes 
de l’évaluation, il serait prudent de les garder sur la liste des mesures à utiliser comme 
point de départ pour réévaluer la vulnérabilité dans l’avenir. En outre, même si ces 
mesures pouvaient ne pas être considérées comme importantes pour lutter contre 
les changements climatiques, elles pourraient représenter des opinions importantes 
de parties intéressées pouvant être examinées dans le cadre d’autres processus de 
planification.

Étude de cas – 
Sud-ouest  
du Yukon

Un bon point de départ pour l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur forestier consiste 
à déterminer les politiques et les pratiques qui sont les plus susceptibles de permettre d’atteindre les 
objectifs d’aménagement dans diverses conditions climatiques de l’avenir. Cette étape devrait être suivie 
par la mise en œuvre des mesures et du suivi des progrès réalisés à l’égard des objectifs dans le contexte de 
l’aménagement adaptatif.

Une étude réalisée dans le sud-ouest du Yukon a permis de relever des mesures d’adaptation appropriées 
à l’échelle locale en tirant parti des connaissances expérientielles des intervenants du secteur forestier 
locaux tout en renforçant la capacité au sein de cette communauté pour mettre en œuvre les mesures. On a 
demandé à 30 intervenants ayant participé à la mise en œuvre d’un plan d’aménagement forestier régional 
de relever les vulnérabilités aux changements climatiques et d’évaluer d’autres mesures d’adaptation. Une 
technique décisionnelle structurée a été utilisée pour cadrer l’évaluation. Les intervenants ont relevé 24 
mesures d’adaptation dont la mise en œuvre était, selon eux, importante pour atteindre les buts et les 
objectifs régionaux d’AFD dans le contexte des changements climatiques.  

Source : Ogden et Innes (2009). 
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Jugements avisés

Au cours des dernières années, la perception de la population à l’égard des changements climatiques a été 
grandement documentée en plus de faire l’objet de bon nombre d’études. En outre, les jugements experts (désignant 
habituellement les jugements de chercheurs bien connus) permettent de prévoir et d’évaluer les probabilités et 
les risques et procurent de l’information utile aux décideurs, en particulier dans les situations complexes où il y 
a une grande incertitude. Bien que des efforts aient été déployés pour documenter les jugements des membres 
des communautés de professionnels et d’intervenants sur des questions liées aux changements climatiques, les 
études dans ce domaine ont attiré considérablement moins d’attention. Une lacune notable est la recherche pour 
documenter les jugements avisés des intervenants du domaine forestier sur les priorités et les mécanismes de 
l’adaptation.  

Il pourrait être utile pour les aménagistes forestiers d’acquérir de l’expérience dans l’élaboration et l’évaluation d’autres 
mesures d’adaptation. Le mécanisme consistant à tenir compte des aspects liés à l’adaptation aux changements 
climatiques dans les processus décisionnels actuels est appelé « intégration » et peut mener à des politiques « 
bénéfiques pour tous », c’est-à-dire qui réduisent la vulnérabilité aux changements climatiques tout en tenant 
compte d’autres priorités. Il importe également que les institutions et les intervenants locaux clés participent à 
l’intégration parce qu’ils jouent d’importants rôles dans le transfert de connaissances et l’élaboration de politiques. 
Les interventions seront plus réussies si elles sont relevées et élaborées par des intervenants locaux puisqu’elles 
correspondront probablement davantage aux priorités, normes, institutions et buts locaux. Par contre, il est beaucoup 
moins probable que les recommandations formulées sans qu’il y ait eu consultation avec les collectivités locales ou les 
autorités gouvernementales.

Les intervenants du secteur forestier jouent un rôle important dans la planification de l’adaptation. Ils participent à la 
planification et à la gestion des ressources forestières et collaborent fréquemment avec des spécialistes des secteurs 
écologique, économique, social et culturel ainsi qu’avec des détenteurs de connaissances locales, traditionnelles 
et scientifiques sur les ressources forestières. Les intervenants sont des personnes bien renseignées et hautement 
qualifiées dont l’emploi ou le moyen de subsistance est lié au secteur forestier. En outre, Ils travaillent habituellement 
pour des organisations décisionnelles clés ou peuvent également être des intervenants qui ont une grande incidence 
sur le processus décisionnel dans le secteur forestier. La documentation des jugements avisés des intervenants 
pourrait procurer des conseils utiles sur l’état des connaissances et les pratiques d’adaptation au climat et la mesure 
dans laquelle les intervenants sont prêts à adopter des stratégies d’adaptation. Les connaissances pratiques des 
intervenants du domaine forestier peuvent aussi procurer des conseils utiles aux décideurs pendant que des études 
pour obtenir des résultats plus concluants sont en cours, en particulier dans les situations complexes ayant un fort 
degré d’incertitude (voir Walker et collab., 2013, pour en apprendre davantage sur l’adaptation dans un contexte d’une 
grande incertitude). 

Les intervenants du secteur forestier travaillent en convergence avec les connaissances et les priorités du 
gouvernement, des scientifiques et de la collectivité et, par conséquent, sont les experts à l’échelle locale. Ils jouent 
également un rôle important dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen des plans d’aménagement forestier 
opérationnels pour assurer l’atteinte des buts et des objectifs de l’aménagement forestier axés sur la collectivité. Les 
connaissances expérimentales des intervenants locaux reposent sur une compréhension pratique des priorités, des 
buts, des normes et des institutions à l’échelle locale. Les décisions visant l’aménagement forestier tiennent compte 
de nombreux compromis, lesquels sont bien compris des experts dans le contexte local. Ce savoir-faire est fort utile 
pour évaluer les vulnérabilités aux changements climatiques et la pertinence régionale des mesures et des stratégies 
d’adaptation. Un examen des points de vue des intervenants sur les mesures d’adaptation dans un contexte local 
donne également la possibilité de faire comprendre à tous les mesures pertinentes à l’échelle locale. En outre, la 
sensibilisation accrue aux autres mesures d’adaptation au sein de cette communauté peut faciliter les changements 
dans les politiques et les pratiques. Cette façon de faire connaître aux intervenants les questions liées à l’adaptation 
pourrait contribuer à établir les bases nécessaires pour leur intégration à long terme dans les décisions ayant trait à la 
planification et à l’aménagement forestier.   

Sources : Ogden et Innes (2007); Ogden et Innes (2009); Walker et collab. (2013).



Chapitre 5 Vérification de fin d’étape

L’équipe d’évaluation a-t-elle :

   élaboré une liste des mesures d’adaptation possibles pour chaque critère d’AFD 
du CCMF et pour l’ensemble du système d’AFD d’intérêt ou, dans le cas d’une 
réévaluation des mesures d’adaptation, une liste des mesures modifiées? 

   mené une évaluation de l’importance des mesures d’adaptation pour atteindre les 
objectifs d’AFD et de l’ensemble du système d’AFD d’intérêt dans le cadre des divers 
scénarios sur les changements climatiques établis? 
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Étudier l’etat de
préparation organisationnelle

Phase 1
Définir l’état de
préparation
organisationnelle

Phase 2
Préanalyse de
la vulnérabilité

Phase 3
Analyse détaillée
de la vulnérabilité

Phase 4
Déterminer, mettre
en œuvre et suivre les
mesures d’adaptation

1
Établir le contexte

2
Décrire les conditions

actuelles du climat
et des forêts

4
Évaluer la

vulnérabilite

5
Déterminer et 

évaluer les mesures 
d’adaptation

6
Mettre en œuvre et 
intégrer les mesures

d’adaptation

3
Scénarios des 

conditions futures du 
climat et des forêts

     Priorisation des mesures d’adaptation

     Recommandation des mesures d’adaptation  
prioritaires à mettre en œuvre 

     Mise en œuvre (intégration) des mesures  
d’adaptation recommandées 

     Évaluation du rendement des mesures d’adaptation

Avant de commencer : 
Il est recommandé de lire le 
rapport de Ste-Marie (2014), 
intitulé Adapter l’aménagement 

forestier durable aux changements 

climatiques : Examen de 

la migration assistée des 

espèces d’arbres et de son rôle 

potentiel dans l’adaptation de 

l’aménagement forestier durable 

aux changements climatiques. Ce 
document examine les divers 
aspects écologiques, sociaux 
et technologiques ayant une 
incidence sur la mise en œuvre 
de la migration assistée comme 
mesure d’adaptation et, dans 
l’ensemble, donne des exemples 
de facteurs à prendre en compte 
avant de mettre en œuvre toute 
mesure d’adaptation pour l’AFD. 

CHAPITRE 6     MISE EN ŒUVRE ET INTÉGRATION  
DE L’ADAPTATION



Du cadre d’évaluation…

« Dans le processus décisionnel, 

l’intégration de l’adaptation se 

fait en continu :

  •  les mesures d’adaptation sont 

évaluées en fonction de leur 

efficacité; 

  •  la faisabilité technique et les 

coûts-avantages sont évalués; 

  •  les mesures d’adaptation qui 

sont faisables et justifiées sur le 

plan économique sont mises 

en œuvre; 

  •  la performance des mesures 

d’adaptation fait l’objet de suivi 

et d’évaluation; 

  •  le programme d’adaptation ou 

les objectifs d’aménagement 

sont modifiés si nécessaire; 

  •  la vulnérabilité est 

réévaluée périodiquement 

à mesure qu’évoluent les 

connaissances, les savoir-faire 

et qu’on entrevoit de nouvelles 

perspectives. »

— Williamson et collab. (2012)

6.1 Aperçu

Le présent chapitre porte sur la mise en œuvre et l’intégration des mesures d’adaptation 
pour l’AFD. Il est structuré autour de quatre fiches de travail visant à faciliter l’intégration de 
l’adaptation dans la planification et les pratiques d’AFD :

Fiche de travail 6.1.  Priorisation des mesures d’adaptation

Fiche de travail 6.2.   Recommandation des mesures d’adaptation prioritaires à mettre en 
œuvre

Fiche de travail 6.3.   Mise en œuvre (intégration) des mesures d’adaptation 
recommandées

Fiche de travail 6.4.  Évaluation du rendement des mesures d’adaptation

But de la « mise 
en œuvre et de 
l’adaptation » 

Résultats

Appuyer la mise 
en œuvre efficace 
et réussie des 
priorités en matière 
d’adaptation en 
intégrant le plus 
possible les mesures 
d’adaptation 
choisies dans les 
activités actuelles 
d’AFD. 

•   Liste de mesures d’adaptation prioritaires 

•   Liste de mesures d’adaptation dont la mise en œuvre est 
recommandée 

•   Intégration de la planification de la mise en œuvre dans les 
processus d’AFD actuels ou création d’un plan de mise en œuvre 
précisant les ressources humaines et financières, les processus 
opérationnels et les partenariats requis pour la bonne mise en 
œuvre des mesures d’adaptation prioritaires 

•   Plan d’évaluation continue de la mise en œuvre des mesures 
d’adaptation et surveillance continue du système d’AFD  

6.2  Priorisation et recommandation  
des mesures d’adaptation

6.2.1     Théorie

Une fois le recensement des mesures d’adaptation « importantes » terminé, ces dernières 
peuvent être classées en ordre de priorité et ensuite rejetées, reportées ou sélectionnées 
en vue de leur mise en œuvre. Il existe bon nombre de méthodes permettant de classer 
les mesures en ordre de priorité et la plus utile sera fonction du contexte décisionnel de 
votre système d’AFD et des intervenants concernés par l’évaluation de la vulnérabilité.  
Une de ces méthodes est le processus Delphi (décrit dans l’« étude de cas – Lake Simcoe » 
dans la section 6.2.2), qui a recours à de multiples séries d’opinions d’experts, obtenues par 
le truchement d’un processus anonyme, pour dresser et améliorer une liste des mesures 
d’adaptation éventuelles. Une certaine priorisation pourrait aussi déjà avoir été effectuée 
lorsque vous avez évalué l’importance de chaque mesure d’adaptation dans les fiches 
de travail 5.1 (Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour les objectifs 
d’AFD) et 5.2 (Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour l’ensemble du 
système d’AFD d’intérêt).
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Les étapes de la priorisation et de la formulation de recommandations visent 
principalement à déterminer si l’adaptation contribue à atteindre les objectifs d’AFD dans 
divers avenirs éventuels. 

Source 
d’information

Lim et Spanger-Siegfried (2005) ont relevé quatre principales méthodes pour classer en ordre de priorité les 
mesures d’adaptation : 

1.   Analyse coûts-avantages – Cette méthode a recours à un seul critère, à savoir l’efficacité économique, 
pour évaluer et procurer une mesure absolue du caractère souhaitable d’autres méthodes d’adaptation. 
Elle permet de déterminer les mesures et les priorités optimales, à l’aide d’un seul critère. Elle demande 
une quantité relativement grande de données. 

2.   Analyse multicritères – Cette méthode convient lorsque plus d’un critère sont pertinents et qu’il n’est 
pas possible de quantifier et d’évaluer les critères sur le plan monétaire. Elle est habituellement utilisée 
pour classer les mesures. Si une des mesures évaluées est axée sur la « non intervention », une analyse 
multicritères peut aider à préciser si la mesure d’adaptation est préférable au statu quo. Le jugement 
subjectif joue un rôle important dans cette analyse, rendant les résultats plus arbitraires que ceux d’une 
analyse coûts-avantages.   

3.   Analyse coûts-efficacité – Cette méthode est un type d’analyse économique qui compare les coûts 
et les résultats relatifs (effets) de deux plans d’action ou plus. Il s’agit d’une analyse distincte de l’analyse 
coûts-avantages du fait qu’elle n’attribue pas une valeur monétaire à la mesure de l’effet. L’analyse coûts-
efficacité se situe entre l’analyse coûts-avantages et l’analyse multicritères en termes de subjectivité. 
Comme l’analyse multicritères, elle ne procure qu’un classement.

4.   Jugement expert – Les jugements experts permettent de prévoir et d’évaluer les possibilités et 
les risques et procurent des renseignements utiles aux décideurs, en particulier dans les situations 
complexes où l’incertitude est grande et l’information est limitée. Voir l’encadré Jugements avisés au 
chapitre 5 pour des renseignements plus détaillés sur cette approche. 

Une fois l’étape de la priorisation terminée, vous devez évaluer la pertinence écologique et 
sociale des mesures d’adaptation prioritaires et la faisabilité de leur mise en œuvre. Si les 
mesures sont jugées pertinentes et réalisables, elles passent de la catégorie des mesures 
proposées aux mesures recommandées. Ste-Marie (2014) résume les aspects à prendre 
en compte pour évaluer la migration assistée comme mesure d’adaptation, mais les 
points présentés dans le sommaire sont pertinents pour toutes les mesures d’adaptation 
examinées.  

6.2.2     Pratique

Étant donné que peu de processus de planification de l’adaptation de l’aménagement 
forestier atteignent l’étape de la priorisation des mesures d’adaptation, il existe peu de 
renseignements sur ce qui fonctionne dans divers contextes. Une expérience récente, 
l’évaluation de la vulnérabilité du lac Simcoe, est décrite dans l’encadré ci-dessous. 

Étude de cas – Lac Simcoe L’évaluation de la vulnérabilité du lac Simcoe, en Ontario, a eu recours à un processus 
Delphi pour obtenir diverses mesures d’adaptation et pour dresser et améliorer une 
liste des mesures éventuelles. La liste initiale établie au cours du processus d’évaluation 
renfermait plus de 900 mesures d’adaptation éventuelles. Le processus Delphi a permis 
aux participants de réduire les mesures à un nombre plus réaliste (voir http://www.
climateontario.ca/LakeSimcoeDelphi.php). 



La première étape de la fiche de travail 6.1 (Priorisation des mesures d’adaptation) 
vise à décrire le processus utilisé pour classer en ordre de priorité les mesures établies 
au chapitre 5. Le processus sera probablement fonction du contexte décisionnel actuel. 
La deuxième étape consiste à dresser la liste des mesures d’adaptation prioritaires en 
fonction des objectifs d’AFD et à expliquer pourquoi leur mise en œuvre est prioritaire.

La fiche de travail 6.2 (Recommandation des mesures d’adaptation prioritaires à 
mettre en œuvre) procure des conseils sur la façon d’évaluer et de choisir les mesures 
d’adaptation prioritaires devant être mises en œuvre. 

Obstacles et conflits éventuels – Pour toutes les mesures d’adaptation prioritaires 
sélectionnées, les conflits éventuels à leur mise en œuvre doivent être examinés en 
tenant compte de l’adaptation au milieu, du degré d’acceptation sociale et de la faisabilité 
économique et institutionnelle des mesures d’adaptation. Dans certains cas, la faisabilité 
pourrait être limitée par des contraintes ou des obstacles bien distincts de l’adaptation 
(voir Moser et Ekstrom, 2010). Par exemple, le degré d’incertitude quant à la réussite 
de l’adaptation pourrait être trop élevé pour justifier une mise en œuvre sans autre 
étude. De telles contraintes devraient être signalées et décrites puisque la méthode 
d’adaptation privilégiée dans un tel cas pourrait consister à retirer ou à réduire les obstacles 
et les contraintes. En outre, il pourrait être impossible de mettre en œuvre une mesure 
d’adaptation éventuelle en raison de son caractère socialement inacceptable (p. ex.,  
introduction à grande échelle d’essences d’arbres exotiques). 

Si une mesure d’adaptation est jugée non réalisable, il pourrait être utile d’établir s’il est 
possible de la modifier de façon à la rendre faisable. Le cas échéant, la mesure d’adaptation 
peut être adaptée; autrement, elle est rejetée et d’autres solutions doivent être trouvées. Les 
mesures d’adaptation prioritaires devraient également être évaluées afin de vérifier s’il y a 
des possibilités de conflit avec d’autres objectifs d’AFD. 

Adaptations recommandées – Une fois qu’il a été établi que des mesures d’adaptation 
particulières seront avantageuses pour les objectifs d’AFD, procureront des résultats 
acceptables et sont réalisables, elles passent de la catégorie des « mesures proposées 
» à celle des « mesures recommandées ». N’oubliez pas que les mesures d’adaptation 
considérées comme très importantes pour l’atteinte des objectifs d’AFD dans un climat 
changeant pourraient ne pas être les solutions les plus adéquates ou les plus faisables. Vous 
pourriez devoir évaluer l’importance, ou les avantages, de mettre en œuvre la mesure en 
fonction de la facilité ou de la difficulté de sa mise en œuvre.  

Calendrier de la mise en œuvre – Établissez le calendrier de la mise en œuvre de la mesure 
recommandée. Les calendriers peuvent être liés à des possibilités actuelles (p. ex., lancement 
d’un nouveau cycle de planification de l’aménagement forestier), au caractère « obligatoire » 
des mesures d’adaptation, au retrait imminent d’une source de financement pour appuyer la 
mise en œuvre ou à d’autres facteurs. La mise en œuvre de certaines mesures d’adaptation 
pourrait être retardée jusqu’à un moment opportun.

« Réalisabilité » des objectifs d’AFD – Tenez compte du fait qu’il pourrait ne pas être 
possible d’atteindre tous les objectifs d’aménagement en modifiant les politiques et 
les pratiques d’aménagement forestier. Peu importe l’intensité des efforts déployés en 
aménagement forestier, les changements climatiques auront probablement certaines 
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Approche  
de base

Demandez à l’équipe d’évaluation de la vulnérabilité d’examiner les mesures en fonction de leur expérience 
et de leurs connaissances, en tenant compte du fait que l’équipe ne représente qu’une petite proportion 
des parties intéressées au sein du système d’AFD d’intérêt.

Approche 
exhaustive

Faites participer diverses parties intéressées ou obtenez leurs opinions (p. ex., intervenants, population, 
autres ministères) concernant l’évaluation des conflits et la priorisation des mesures d’adaptation.

Facteurs 
opérationnels  

Les personnes responsables de l’aménagement forestier, des activités de coupe et des usines de bois 
devraient participer à l’évaluation de la pertinence et de la faisabilité. Les personnes qui effectuent 
quotidiennement ces tâches ont souvent les connaissances requises pour mettre en œuvre de nouvelles 
approches et techniques. Cette étape du processus de l’adaptation peut également offrir la possibilité à 
toutes les parties intéressées de formuler des solutions créatives et de lancer de nouvelles idées. 

Facteurs 
stratégiques

Ne soyez pas dépassé par le manque de données ou les grandes incertitudes. Utilisez l’information qui 
est disponible, mais prévoyez également recourir aux jugements experts et avisés des intervenants du 
secteur forestier locaux pour formuler des recommandations et établir les priorités. Cherchez des mesures 
d’adaptation « sans regret » (c.-à-d., des mesures qui ont du sens à l’heure actuelle et dans l’avenir, peu 
importe le climat). 

Du cadre d’évaluation…

“« S’adapter signifie changer 

sa façon de faire les choses. 

La mise en œuvre d’une 

mesure d’adaptation peut 

donc signifier de changer 

quelque chose dans la 

planification, les procédures, les 

politiques, les règles, les lois, les 

investissements, les protocoles, 

les lignes directrices, les normes 

et les méthodes de travail. 

Cependant, les objectifs d’AFD 

ne sont pas touchés par cette 

mise en œuvre. »

—Williamson et collab. (2012)

répercussions sur les forêts qui nuiront à l’atteinte de certains objectifs. Le cas échéant, les 
objectifs d’aménagement forestier mêmes devront être revus en se posant la question 
suivante : « Prévoyons-nous être en mesure d’atteindre nos objectifs d’AFD avec la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation recommandées? ». Si la réponse est négative, vous devriez 
envisager de déterminer d’autres mesures d’adaptation ou de revoir les objectifs d’AFD. 

6.3 Intégration des mesures d’adaptation prioritaires

6.3.1     Théorie

Maintenant que vous avez dressé une liste des priorités en matière d’adaptation, il est 
temps de les transformer en mesures en les intégrant aux activités quotidiennes des 
organisations pertinentes. Le recours aux mesures d’adaptation dans les pratiques 
commerciales courantes est appelé « intégration ». Ce processus encourage également 
tous les membres d’une organisation à se renseigner sur les changements climatiques et 
leurs répercussions éventuelles. 

Fondamentalement, l’adaptation consiste à faire les choses différemment. La mise en 
œuvre pourrait exiger des changements dans la façon de mener les activités, notamment 
modifier la planification, les procédures, les politiques, la réglementation, la législation, 
les investissements, les protocoles, les lignes directrices, la formation et les méthodes 
opérationnelles. Ces changements pourraient être peu importants et facilement mis en 
œuvre, ou ils pourraient être d’envergure et nécessiter une planification et une surveillance 
minutieuses. La mise en œuvre demandera la mobilisation de ressources financières et 
humaines, ainsi que des partenariats efficaces et continus avec d’autres organisations 
pouvant être concernées, ou touchées, par la mise en œuvre des mesures d’adaptation.

Si les personnes responsables de la mise en œuvre des mesures d’adaptation ou y 
participant ont été mobilisées dès les premières étapes de l’évaluation de la vulnérabilité, 



elles devraient déjà connaître les raisons incitant l’adaptation. Si elles n’ont pas eu la 
possibilité de se renseigner sur les répercussions des changements climatiques ou sur la 
façon ou la raison pour laquelle des mesures d’adaptation particulières ont été choisies, 
il faudra les mettre au courant afin d’obtenir leur soutien et assurer la mise en œuvre 
efficace des mesures. Moser et Ekstrom (2010) ont résumé les obstacles à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation et indiqué certaines façons de les surmonter. 

6.3.2     Pratique

Afin d’intégrer les mesures d’adaptation dans les activités quotidiennes, il faut tenir 
compte de mesures prioritaires dans la planification et les procédures opérationnelles 
actuelles. Ceci peut être accompli en élaborant un plan d’intégration pour chaque 
mesure prioritaire. Selon le cas, des plans particuliers peuvent être combinés à un plan 
d’intégration général assorti de volets stratégiques, opérationnels et visant la capacité 
d’adaptation. La fiche de travail 6.3 (Mise en œuvre [intégration] des mesures 
d’adaptation recommandées) procure un modèle pour vous aider à préparer vos plans 
d’intégration. Pour chaque mesure recommandée, les étapes suivantes sont proposées : 

 •  Déterminer de quel territoire de compétence relèvent les mesures d’adaptation ainsi 
que les rôles et les responsabilités des diverses organisations et personnes participant 
à la mise en œuvre. 

 •  Identifier les actions requises pour mettre en œuvre les mesures d’adaptation (p. ex., 
modifications à la planification, aux procédures, aux politiques, à la réglementation, à 
la législation, aux investissements, aux protocoles, aux lignes directrices, à la formation 
et aux méthodes opérationnelles).

 •  Évaluer les possibilités d’intégrer l’adaptation dans les processus commerciaux 
courants.

 •  Cerner les rôles et les responsabilités (c.-à-d., personne ou ministère particulier 
qui dirigera la mise en œuvre et autres personnes ou ministères qui devraient y 
participer). Établir des délais pour les étapes de la mise en œuvre.

 •  Évaluer le soutien interne requis pour mettre de l’avant la mise en œuvre (p. ex., 
personnel d’exploitation, spécialistes, cadres supérieurs, dirigeants politiques). 

 •  Évaluer le soutien externe requis pour mettre de l’avant la mise en œuvre (p. ex., 
participation ou soutien d’autres organisations). 

 •  Déterminer les ressources humaines requises pour mettre de l’avant la mise en 
œuvre et évaluer si ces ressources sont disponibles ou si elles doivent être obtenues.

 •  Évaluer les besoins en information et en formation pour la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation. 

 •  Déterminer les ressources financières requises pour mettre de l’avant la mise en 
œuvre et évaluer si ces ressources sont disponibles ou si elles doivent être obtenues. 

 •  Décrire ce à quoi ressemblerait une mise en œuvre réussie (p. ex., tous les employés 
chargés de la planification et le personnel opérationnel sont renseignés sur les 
répercussions des changements climatiques et l’adaptation; les activités sylvicoles 
reflètent les changements dans les précipitations). 
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 •  Élaborer le calendrier général et déterminer la date d’événements particuliers et 
les jalons liés à la mise en œuvre.

 •  Déterminer s’il est nécessaire de communiquer avec les décideurs, d’autres employés 
ou des parties intéressées concernant l’adaptation et ses conséquences éventuelles. 

 •  Établir s’il y a en place un plan de surveillance ou de suivi dans lequel les mesures 
d’adaptation devraient être intégrées. 

 •  Déterminer si l’adaptation peut aider à atteindre les objectifs ou des buts non liés à 
l’AFD.  

Idéalement, les mesures d’adaptation seront intégrées dans les processus commerciaux 
courants ainsi que dans les examens réguliers des activités et des améliorations apportées 
au fil du temps. Si ce n’est pas le cas, envisagez de créer un plan de mise en œuvre distinct 
et de mettre en place une équipe pour surveiller la mise en œuvre et son efficacité. 
Les premières tâches de l’équipe de mise en œuvre devraient consister à examiner et à 
finaliser le plan et à obtenir le soutien interne et externe d’organismes clés.

Approche de 
base

Intégrez les mesures d’adaptation dans les plans stratégiques actuels (p. ex., plan d’aménagement 
forestier stratégique), les plans opérationnels (p. ex., plan de travail annuel) et les décisions quotidiennes. 
Ajoutez les mesures prioritaires lorsque vous mettez à jour chaque plan ou entreprenez un examen pour 
vérifier si les plans existants devraient être mis à jour. 

Approche 
exhaustive

Des communications efficaces et de bonnes relations de travail seront très importantes pour bien mettre 
en œuvre les mesures d’adaptation. En outre, la mise en œuvre offre la possibilité de coopérer et de 
collaborer avec les partenaires de l’aménagement des terres et autres parties intéressées. Travaillez avec 
ces intervenants pour obtenir les ressources requises, déterminer les besoins en matière de processus 
opérationnel, classer les activités en ordre de priorité, convenir des responsabilités et convenir des étapes 
clés réalisables. La collaboration en vue d’intégrer les mesures d’adaptation favorisera un soutien et 
devrait permettre d’obtenir des mesures d’adaptation qui sont réalistes et réalisables. 

Facteurs 
opérationnels  

Afin d’obtenir un soutien et d’effectuer une bonne mise en œuvre, il sera nécessaire de partager les 
raisons justifiant les mesures d’adaptation avec toute personne participant à leur mise en œuvre (p. ex., 
aménagistes, fonctionnaires responsables des autorisations, personnel opérationnel, entrepreneurs et 
travailleurs du secteur forestier). N’oubliez pas que cela prendra du temps et des ressources. 

Facteurs 
stratégiques  

Assurez-vous d’avoir fait tout ce qui est possible pour obtenir le soutien des diverses personnes et 
organisations pouvant être touchées par les mesures d’adaptation, tant les employés internes (comme les 
cadres supérieurs) que les parties intéressées externes (comme les collectivités et les utilisateurs des terres 
avoisinantes).



6.4  Évaluation du rendement des mesures 
d’adaptation

6.4.1     Théorie

Les commentaires et les recommandations sur les politiques et les pratiques 
d’aménagement obtenus à l’aide des fiches de travail du présent guide offrent un point de 
départ pour l’évaluation de la vulnérabilité et l’adaptation. La confiance pouvant être faible 
dans la faisabilité et l’efficacité de certaines mesures d’adaptation et les prévisions relatives 
aux changements climatiques dans l’avenir, il est donc essentiel de surveiller étroitement 
et d’améliorer les mesures d’adaptation particulières et l’ensemble du système d’AFD 
une fois les recommandations pour les mesures d’adaptation formulées (voir Williamson 
et Edwards, 2014). Par ailleurs, peu importe l’accessibilité et la faisabilité des mesures 
d’adaptation recommandées, il restera probablement un certain degré de vulnérabilité 
après leur mise en œuvre. Par conséquent, la surveillance est un volet essentiel du cadre 
d’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation. Elle a pour but de vérifier si des mesures 
d’adaptation ont été mises en œuvre, si les objectifs d’AFD sont atteints dans le contexte 
des changements climatiques, et si la vulnérabilité résiduelle demande une amélioration 
des objectifs ou des activités.

Afin d’être efficace, la surveillance devrait faire partie d’un processus systématique dans 
le cadre duquel l’information qu’elle permet d’obtenir est utilisée pour prendre des 
décisions éclairées, améliorer les pratiques ou modifier les objectifs d’aménagement (p. 
ex., aménagement adaptatif ou amélioration continue). Les résultats de la surveillance 
peuvent contribuer non seulement à relever les zones où la mise en œuvre progresse 
et les objectifs sont atteints, mais aussi les zones de préoccupation. Pour chaque 
mesure soulevant des préoccupations, des modifications aux pratiques actuelles (p. ex., 
changements aux pratiques opérationnelles, amélioration des plans, recherche plus 
ciblée) devraient être déterminées s et mises en œuvre. Si l’AFD n’est pas atteint de façon 
satisfaisante, le gestionnaire ou l’organisation responsable de l’aménagement forestier 
devrait établir un nouveau plan d’action, notamment modifier les mesures d’adaptation 
ou les objectifs d’AFD pertinents ou encore reconnaître (et idéalement documenter) que 
la vulnérabilité résiduelle de l’AFD est acceptable et qu’aucune autre modification aux 
activités actuelles n’est nécessaire (voir le cadre d’analyse décisionnelle pour l’adaptation 
aux changements climatiques présenté dans la figure 4 de Williamson et collab. [2012]). 

Toutes les parties intéressées menant les activités d’aménagement et d’adaptation 
évaluées, ou touchées par ces activités, devraient participer à la surveillance et à 
l’évaluation de l’AFD et à la mise en œuvre des mesures d’adaptation, ou du moins en être 
informées.
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Étude de cas –  
Examen des indicateurs 
d’AFD pour les changements 
climatiques 

Steenberg et collab. (2013) ont évalué les répercussions éventuelles des changements 
climatiques sur les critères et les indicateurs actuels du CCMF et ont formulé des 
recommandations pour maintenir, ajuster ou retirer des indicateurs particuliers. Ils ont 
également recommandé de nouveaux indicateurs.

Dans le contexte de l’aménagement adaptatif, certaines raisons motivent l’élaboration 
d’un programme de surveillance ou de suivi, en plus de la surveillance du rendement des 
mesures d’adaptation : 

 • établir si le contexte de vos objectifs d’aménagement et des vulnérabilités a changé; 

 • évaluer si la recherche de base est désuète; 

 • suivre les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre; 

 • communiquer les réalisations en préparant régulièrement des rapports; 

 • appuyer l’aménagement adaptatif; 

 • souligner les aspects devant être portés à l’attention  de la direction; 

 •  indiquer où des révisions ou des changements pourraient être requis dans le plan 
d’adaptation.

6.4.2     Pratique

Lorsque les mesures d’adaptation sont intégrées aux plans et aux pratiques en place, 
comme les plans d’AFD, les approches de surveillance utilisées devraient être examinées 
pour assurer qu’elles tiennent compte de l’adaptation. Une surveillance supplémentaire 
devrait être envisagée pour adéquatement suivre le taux de réussite des mesures 
d’adaptation et relever toutes les préoccupations dès le début du processus d’adaptation. 
En outre, il pourrait être nécessaire d’améliorer les indicateurs en place pour y intégrer 
la nouvelle information obtenue du processus. Dans un rapport récemment publié, 
Steenberg et collab. (2013) parlent de la façon d’ajuster les indicateurs d’AFD du CCMF 
pour refléter l’adaptation aux changements climatiques (voir « Étude de cas – Examen 
des indicateurs d’AFD pour les changements climatiques »). Williamson et Edwards (2014) 
avancent qu’une conversation à l’échelle nationale pourrait être requise pour déterminer 
les répercussions éventuelles des changements climatiques sur les critères et les 
indicateurs du CCMF.  

Si la planification et les pratiques n’incluent pas la surveillance et l’évaluation, la mise 
en œuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques pourrait intégrer ces 
étapes d’aménagement importantes dans les activités quotidiennes de l’organisation, en 
vue encore une fois d’appuyer l’intégration. En dernier recours, on pourrait élaborer un 
plan distinct de surveillance et d’évaluation qui précise les besoins en ressources, les rôles 
des organisations participantes ainsi que les responsabilités particulières et les jalons pour 
la surveillance des indicateurs d’AFD et la mise en œuvre des mesures d’adaptation.



Utilisez la fiche de travail 6.4 (Évaluation du rendement des mesures d’adaptation) 
pour décrire comment vous prévoyez évaluer le rendement de l’adaptation. 

Approche de base Misez sur la simplicité. Maintenez un nombre réaliste et pratique d’indicateurs dans votre 
liste. Lorsque vous préparez votre plan de surveillance, tenez compte des ressources 
humaines et financières disponibles pour la surveillance et dressez une liste des indicateurs 
qui sont les plus utiles pour faire état des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre 
et les progrès réalisés à l’égard des objectifs d’AFD.  

Approche exhaustive Face à l’incertitude, les aménagistes forestiers devraient adopter une approche misant sur 
l’apprentissage continu où les mesures d’adaptation de l’aménagement sont quelque peu 
traitées comme des « expériences », et où la nouvelle information recueillie par le truchement 
de la surveillance est évaluée pour établir les prochaines étapes. L’aménagement adaptatif 
reconnaît le manque de connaissances sur le fonctionnement  de l’écosystème et les 
changements climatiques, et intègre l’apprentissage continu. 

La surveillance et l’évaluation devraient aller de pair. La surveillance seule est inutile si 
l’information obtenue n’est pas analysée dans un processus officiel. En décrivant de façon 
quantitative ou qualitative la situation et les tendances au fil du temps, les indicateurs jettent 
les bases des analyses rétrospectives et anticipatives. 

Facteurs opérationnels  Peu importe la façon dont sont menées la surveillance et l’évaluation – en les intégrant 
dans les activités actuelles, en ajoutant ces importantes étapes aux activités en cours, ou en 
créant des plans distincts de mise en œuvre et de surveillance/évaluation – les rôles et les 
responsabilités pour ces tâches doivent être clairs et assortis de calendriers de présentation 
de rapports. L’inclusion de toutes les personnes participant à la mise en œuvre des mesures 
d’adaptation dans l’étape de la surveillance et de l’évaluation accélérera l’adaptation, 
favorisera un apprentissage continu au sein des organisations partenaires et permettra 
d’apporter au besoin des améliorations réalistes aux mesures. 

Facteurs stratégiques  La surveillance permet d’obtenir l’information requise pour améliorer les plans et prendre 
des mesures correctives opportunes. La réussite est fonction d’un engagement à long 
terme à intégrer la surveillance et l’évaluation aux activités courantes, tant au cours de la 
mise en œuvre que de la durée de vie des mesures d’adaptation. Le choix des indicateurs 
pour la surveillance et la fréquence de la surveillance pourraient évoluer au fil du temps. 
Vous pouvez aussi envisager de coordonner les indicateurs et leur mesure avec d’autres 
organisations et d’entreprendre des initiatives de recherche appropriées pour maximiser la 
valeur de l’information recueillie.
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Chapitre 6 Vérification de fin d’étape

L’équipe d’évaluation a-t-elle :

   établi une liste des mesures d’adaptation prioritaires?

   établi une liste des mesures d’adaptation dont la mise en œuvre est recommandée?

   intégré la planification de la mise en œuvre dans les processus d’AFD ou créé 
un plan de mise en œuvre précisant les ressources humaines, les ressources 
financières, les processus opérationnels et les partenariats requis pour bien mettre 
en œuvre les mesures d’adaptation?

   établi un plan d’évaluation continue de la mise en œuvre des mesures d’adaptation 
et de surveillance continue du système d’AFD?
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CHAPITRE 7    FICHES DE TRAVAIL

Les fiches de travail du présent chapitre visent à faciliter l’évaluation de la vulnérabilité 
de l’AFD aux changements climatiques ainsi que le recensement et la mise en œuvre 
des mesures d’adaptation, comme on le décrit dans le cadre d’évaluation (Williamson et 
collab., 2012). Elles proposent une façon d’utiliser le cadre d’évaluation, et on encourage 
les utilisateurs du présent guide à les adapter au besoin. Les fiches sont structurées de 
façon à stimuler et à orienter les discussions au sein de l’équipe d’évaluation et entre les 
parties intéressées; elles peuvent aussi servir d’indices sur le type d’information utile pour 
l’évaluation. Toutefois, les utilisateurs ne devraient pas être restreints par le format tabulaire 
et peuvent consigner l’information dans le format qui leur semble le plus adéquat. 

Il est recommandé de remplir les fiches de travail de façon séquentielle sans que cela ne 
soit toutefois indispensable. Les utilisateurs pourraient trouver qu’un processus itératif est 
requis à mesure que le projet d’évaluation évolue. Par ailleurs, certaines fiches de travail ou 
parties de ces fiches ne seront pas utiles pour certains projets. Chaque équipe d’évaluation 
doit choisir les fiches de travail dont elle a le plus besoin ainsi que  la meilleure méthode 
pour les remplir, compte tenu des ressources disponibles. 

C O N S E I L

La Communauté de pratique 
de l’adaptation au changement 
climatique a été établie en 
vue d’offrir une aide aux 
professionnels des ressources 
forestières consultant le présent 
guide : https://ccadaptation.ca/
fr/landing. Cette communauté 
en ligne offre des tribunes où 
afficher des questions et offrir 
des conseils et de l’expérience, 
ou y accéder, en plus de servir 
de réseau pour échanger avec 
d’autres personnes intéressées 
à l’adaptation des pratiques 
forestières aux changements 
climatiques. On encourage les 
utilisateurs du présent guide à 
recourir à cette communauté 
pour partager de l’information 
sur les évaluations de la 
vulnérabilité et les leçons 
apprises de leur expérience 
respective dans ce domaine. 



Examinez les sections sur la 
théorie et la pratique ayant 
trait à chaque fiche de 
travail qui sont présentées 
dans les chapitres 
précédents. Ces sections 
expliquent plus en détail 
le but de chaque fiche de 
travail et de chaque section 
(p. ex., colonne du tableau). 
Tenez compte du fait que 
les fiches et les tableaux 
proposent une façon de 
consigner les données et 
les discussions au cours 
du processus d’évaluation 
de la vulnérabilité et ils 
peuvent être adaptés afin 
d’obtenir des résultats qui 
conviennent au contexte 
de votre évaluation. 

C O N S E I L

7.1 Fiches de travail du chapitre 1

Les trois fiches de travail suivantes vous aideront à débuter l’évaluation de la vulnérabilité 
et l’intégration de l’adaptation dans l’AFD. Elles visent à faciliter le lancement du projet 
et à établir la portée et l’étendue de l’évaluation de vulnérabilité. Chaque fiche de travail 
compte de multiples tableaux.

Fiche de travail 1.1. Description du problème ou du défi
 Tableau 1.1   Facteurs motivant l’évaluation de la vulnérabilité 

pour le système d’AFD d’intérêt
 Tableau 1.2   Avantages prévus d’une évaluation de la 

vulnérabilité et conséquences éventuelles de ne pas 
procéder à une telle évaluation

 Tableau 1.3  Énoncé du but de l’évaluation de la vulnérabilité  
 Tableau 1.4   Énoncé d’un ou de plusieurs résultats de l’évaluation 

de la vulnérabilité  
Fiche de travail 1.2.  Description du système d’AFD et établissement de la portée 

de l’évaluation de la vulnérabilité
 Tableau 1.5   Description de la forêt aménagée dans le système 

d’AFD d’intérêt
 Tableau 1.6   Renseignements généraux sur l’organisation qui 

entreprend l’évaluation de la vulnérabilité
 Tableau 1.7  Intervenants au sein du système d’AFD d’intérêt  
 Tableau 1.8   Objectifs d’aménagement du système d’AFD 

d’intérêt
 Tableau 1.9   Facteurs clés non liés au climat ayant une incidence 

sur votre système d’AFD
Fiche de travail 1.3. Confirmation de la portée de l’évaluation
 Tableau 1.10   Ressources disponibles pour mener l’évaluation de 

la vulnérabilité
 Tableau 1.11  Confirmation de la portée de l’évaluation

Fiche de travail 1.1.  Description du problème ou du défi

Les tableaux de cette fiche de travail portent sur la question : « Y a-t-il une grande 
préoccupation concernant les effets des changements climatiques sur l’AFD dans la 
zone d’intérêt et, le cas échéant, pourquoi? ». Dans la fiche, on vous demande également 
d’énoncer le but et les résultats prévus de l’évaluation de la vulnérabilité de l’AFD si de 
grandes préoccupations sont soulevées et que la nécessité d’une adaptation est relevée. 
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Facteur déclencheur possible Brève description

Facteur environnemental ou écologique

Facteur économique

Facteur social et culturel

Tableau 1.1.      Facteurs motivant l’évaluation de la vulnérabilité pour le système d’AFD d’intérêt 

1.1-A.     Facteurs incitant l’évaluation 

Décrivez brièvement les facteurs des catégories énumérées au tableau 1.1 qui pourraient 
vous avoir incité à procéder à une évaluation de la vulnérabilité : facteur environnemental 
ou écologique (p. ex., récent événement météorologique exceptionnel; perturbations 
sans précédent des forêts), facteur économique (p. ex., demandes des investisseurs ou 
de compagnies d’assurances de tenir compte des changements climatiques), ou facteur 
social et culturel (p. ex., pressions du marché pour assurer le développement durable dans 
un climat changeant). On peut trouver des exemples de facteurs dans l’annexe 2.



Avantages prévus d’une évaluation de la vulnérabilité Conséquences éventuelles de ne pas mener une 
évaluation de la vulnérabilité 

1.1-B.     Avantages prévus d’une évaluation de la vulnérabilité

Énumérez les avantages prévus d’une évaluation de la vulnérabilité du système d’AFD 
d’intérêt. Vous pouvez également énumérer les conséquences éventuelles de ne pas 
procéder à une évaluation.  

Tableau 1.2.      Avantages prévus d’une évaluation de la vulnérabilité et conséquences éventuelles 
de ne pas procéder à une telle évaluation 
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1.1-C.      Énoncés des buts et des résultats de l’évaluation de la 
vulnérabilité 

Dans cette partie de la fiche de travail, examinez les questions suivantes : Pourquoi 
entreprenez-vous une évaluation de la vulnérabilité? Quels sont les résultats souhaités 
ou prévus de l’évaluation de la vulnérabilité du système d’AFD d’intérêt? Comment les 
résultats seront-ils utilisés? Tenez compte de cet énoncé des buts et des résultats pour 
établir la portée et l’ampleur de l’évaluation. Assurez-vous que l’échelle est appropriée 
et que la portée est suffisante pour atteindre les résultats visés et prévus. L’établissement 
de ces aspects dès le début du processus d’évaluation vous aidera à centrer la portée et 
accroître le taux de participation.

Tableau 1.3.     Énoncé du but de l’évaluation de la vulnérabilité  

Énoncé de but : Pourquoi entreprenez-vous le projet?

Énoncés des résultats : Que souhaitez-vous réaliser ?

Tableau 1.4.      Énoncé d’un ou de plusieurs résultats de l’évaluation 
de la vulnérabilité  



1.1-D.      Facteurs soulevant d’importantes préoccupations

Cette partie vise à faciliter l’identification et la définition de préoccupations sérieuses à 
propos de l’incidence des changements climatiques sur l’AFD. En répondant à la question 
ci-après, les participants pourront se concentrer plus aisément sur les enjeux existants.

Existe-t-il une préoccupation sérieuse à propos de l’incidence des changements 
climatiques sur l’AFD dans la région concernée, et dans l’affirmative, pour quelles raisons?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fiche de travail 1.2.   Description du système d’AFD 
et établissement de la portée de 
l’évaluation de la vulnérabilité 

Les types d’information suivants sont notamment requis pour décrire le système d’AFD 
d’intérêt : 

 • description spatiale et structurale du système forestier aménagé;  

 •  avantages et valeurs tirés de la forêt, y compris les valeurs de production industrielle 
et les valeurs non liées au bois;  

 •  aperçu de l’organisation qui propose d’entreprendre l’évaluation, y compris de 
l’information sur sa responsabilité et son mandat en matière d’AFD; 

 •  description de la façon dont l’AFD est défini et mis en œuvre par rapport au système 
d’intérêt (c.-à-d., objectifs d’AFD). 

Les sections suivantes de la fiche de travail donnent une orientation sur la façon de décrire 
les divers aspects et éléments du système d’AFD d’intérêt. 

1.2-A.     Description de la forêt aménagée

Décrivez la portée spatiale de la zone forestière aménagée qui fera l’objet de l’évaluation 
de la vulnérabilité. Procurez des renseignements sur les facteurs pertinents à 
l’aménagement forestier (p. ex., types et distribution des écosystèmes, espèces, catégories 
d’âge, volumes de bois, perturbations), ainsi que les valeurs et les avantages liés ou non 
liés au bois qui sont tirés des forêts (p. ex., valeurs du bois, utilisation récréative, avantages 
liés à la faune, valeurs forestières intrinsèques). 
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Description de la forêt aménagée  

Tableau 1.5.     Description de la forêt aménagée dans le système d’AFD d’intérêt 



Tableau 1.6.      Renseignements généraux sur l’organisation qui entreprend l’évaluation de la 
vulnérabilité  

Renseignements généraux sur l’organisation 

Responsabilité en matière d’AFD : 

Mandat en matière d’AFD : 

Mise en œuvre de l’AFD au sein de l’organisation (décrivez les éléments « quoi, comment et qui » de la mise en œuvre de 
l’AFD au sein du système d’intérêt) :  

Calendriers de planification pour l’aménagement forestier : 

1.2-B.      Renseignements généraux sur l’organisation entreprenant 
l’évaluation de la vulnérabilité 

Donnez des renseignements généraux sur l’organisation souhaitant faire l’évaluation de 
la vulnérabilité, y compris de l’information sur sa responsabilité et son mandat en matière 
d’AFD. L’établissement de calendriers de planification (p. ex., plans opérationnels détaillés, 
horizons de la planification de l’approvisionnement en bois, plans d’AFD) à la présente 
étape du processus peut aider à déterminer le calendrier pertinent de l’évaluation. 
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1.2-C.      Aspects humains du système d’AFD (intervenants et portée 
de leur processus décisionnel)

Dressez la liste des organisations et des personnes participant à la planification et aux 
activités de votre système d’AFD et décrivez leur rôle (p. ex., préparation des plans, 
approbation des plans, formulation des conseils, supervision des activités, contrôle des 
activités).  

Les décisions concernant la gestion des ressources forestières auront une incidence sur 
une vaste gamme d’autres valeurs que la société obtient des forêts. Par conséquent, vous 
pourriez également tenir compte des personnes qui seront touchées par ces décisions et 
les inviter à participer à l’évaluation ou les tenir au courant des progrès et des résultats. Il 
peut être utile de faire participer d’autres parties intéressées (p. ex., intervenants) ou de les 
tenir informés dès le début si vous souhaitez essayer de nouvelles mesures d’AFD. 

Les éléments humains d’un système d’AFD pourraient inclure (sans s’y limiter) les suivants : 

 •  organisations œuvrant dans l’aménagement général des terres ou participant à 
l’aménagement de la zone; 

 •  organisations participant à l’examen de la conformité ou du respect des plans, ou les 
approuvant; 

 •  organisations ayant le droit d’utiliser des terres; 

 •  toute organisation pouvant avoir une incidence sur les décisions concernant la zone; 

 •  toute organisation ou personne pouvant être touchée par les décisions concernant la 
zone. 

Tableau 1.7.     Intervenants au sein du système d’AFD d’intérêt

Organisations jouant un rôle  
dans le système d’AFD 

Personnes concernées  
par le système d’AFD

Rôle de l’organisation  
ou de la personne 



1.2-D.     Critères et objectifs de l’AFD 

Un aspect important d’un processus décisionnel structuré est d’établir ce que vous 
souhaitez réaliser en aménageant activement un système. Autrement dit, quels sont les 
objectifs de l’aménagement?

La présente fiche de travail est essentielle à l’évaluation de 
la vulnérabilité puisque les objectifs qui y sont énumérés 
serviront dans tout le reste du guide (en particulier dans la 
fiche de travail 4.1 et les suivantes). L’approche d’évaluation 
de la vulnérabilité du CCMF vise principalement à établir 
les répercussions que les changements climatiques 
pourraient avoir sur votre capacité d’atteindre vos objectifs 
d’aménagement. Par ailleurs, les mesures d’adaptation 
établies plus tard au cours du processus d’évaluation devraient 
être liées à ces objectifs.

Le présent guide porte sur les critères nationaux d’AFD établis par le CCMF (2003, 2006) 
qui sont énumérés ci-dessous (voir l’annexe 3 pour une liste complète des indicateurs de 
chaque critère du CCMF). Cette même structure peut être utilisée pour le système d’intérêt 
que vous avez établi ou pour différentes catégories de critères. Énumérez les buts ou les 
objectifs d’aménagement dans votre zone à l’aide de la structure qui est pertinente pour 
votre système.

Critère 1.  Diversité biologique : Maintenir la diversité biologique afin que les 
organismes et les écosystèmes puissent réagir et s’adapter aux changements 
environnementaux.

Critère 2.  État et productivité des écosystèmes : Veiller à ce que les écosystèmes 
forestiers puissent supporter les perturbations naturelles et humaines et se 
rétablir tout en maintenant leurs fonctions et processus écologiques.

Critère 3.  Sol et eau : Modifier les techniques d’aménagement afin de minimiser les 
perturbations, l’érosion et le compactage.

Critère 4.  Contribution aux cycles écologiques planétaires (en particulier la gestion 
du carbone forestier) : Faire en sorte que les forêts contribuent aux processus 
autorégulateurs responsables du cycle du carbone, de l’eau, de l’azote et des 
autres éléments essentiels au maintien de la vie dont elles dépendent.

Critère 5.  Avantages économiques et sociaux : Fournir une vaste gamme de biens et 
de services forestiers à long terme, pour offrir des avantages économiques et 
sociaux considérables.

Critère 6.  Responsabilité de la société : Voir à ce que les activités forestières reflètent les 
valeurs de la société et reconnaître que de nombreuses collectivités rurales sont 
tributaires de la forêt pour leur bien-être économique, social et culturel.
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Tableau 1.8.     Objectifs d’aménagement du système d’AFD d’intérêt

Critère Objectifs d’aménagement

Diversité biologique

État et productivité des écosystèmes

Sol et eau

Contribution aux cycles écologiques planétaires

Avantages économiques et sociaux

Responsabilité de la société

Remarque : Il pourrait également être utile d’indiquer tout document sur la planification, 
les pratiques, les procédures et les indicateurs d’aménagement forestier que vous utilisez 
pour atteindre les objectifs d’aménagement et en faire un suivi. L’équipe d’évaluation peut 
aussi explorer toute supposition ayant trait aux objectifs (p. ex., un objectif à l’effet que les 
pratiques d’aménagement maintiendront les strates de couverture forestière actuelles 
présume probablement que le climat demeurera constant). La compréhension de ces 
suppositions peut être utile au cours des étapes d’évaluation de la vulnérabilité indiquées 
à la section 7.4.



1.2-E.      Facteurs clés non liés au climat ayant actuellement une 
incidence sur votre système d’AFD

Énumérez tous les facteurs qui ont actuellement une incidence sur votre capacité 
d’atteindre les objectifs d’AFD (p. ex., marchés, pénurie de travailleurs, changements dans 
l’utilisation des terres, manque de données). Ces facteurs peuvent avoir une incidence 
sur votre système d’AFD dans l’avenir et devront être pris en compte, ainsi que les 
répercussions des changements climatiques, au cours de l’évaluation de la vulnérabilité. Le 
recensement de ces facteurs à la présente étape aidera à établir des scénarios d’avenir à 
une étape ultérieure du processus (section 7.3).

Tableau 1.9.     Facteurs clés non liés au climat ayant une incidence sur votre système d’AFD

Facteur Incidence sur l’atteinte des objectifs 
d’AFD 

Autres incidences des changements 
climatiques sur ce facteur par 
rapport à l’atteinte des objectifs 
d’AFD 

Exemple : autres activités utilisant la 
terre 

Exemple : réduction de la zone 
forestière productive dans la zone 
d’aménagement forestier 

Exemple : une hausse éventuelle des 
feux et des épidémies de ravageurs 
forestiers pourrait diminuer davantage 
l’approvisionnement en bois, ajoutant 
à la perte nette de zones forestières 
productives. 
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Fiche de travail 1.3. Confirmation de la portée de l’évaluation 

La présente fiche de travail permet d’évaluer les ressources actuellement disponibles 
pour entreprendre une évaluation de la vulnérabilité à l’échelle et à la portée identifiées 
auparavant, en particulier si l’organisation est prête à effectuer l’évaluation de la 
vulnérabilité. 

1.3-A.     Ressources disponibles

Énumérez toutes les ressources actuellement disponibles au sein de votre organisation qui 
pourraient être utilisées pour mener l’évaluation de la vulnérabilité. Vous pouvez aussi tenir 
compte des ressources disponibles dans le cadre de partenariats ou de collaborations. 

Tableau 1.10.     Ressources disponibles pour mener l’évaluation de la vulnérabilité 

Ressource Description

Ressources humaines (p. ex., opérationnelle, coordination, administrative)

Ressources en information (p. ex., spécialistes, chercheurs, bases de données)

Ressources financières (financières, non financières)

Initiatives, programmes et projets de recherche actuels, qui pourraient être d’intérêt (décrivez la nature du travail, comment 
et où est le lien avec le travail et la collaboration éventuelle)



1.3-B.      Sommaire du but et de la portée de l’évaluation de la 
vulnérabilité  

La présente étape est une récapitulation des fiches de travail remplies jusqu’à présent en 
vue de préparer un bref sommaire (p. ex., deux pages) du but et de la portée pouvant être 
utilisé pour obtenir au besoin le soutien des décideurs et d’autres parties intéressées pour 
mener l’évaluation.

1.   Énoncés du but et des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité (tableaux 1.3 et 1.4)

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

2.  Quelles sont les principales raisons (facteurs déclencheurs) pour mener une évaluation 
de la vulnérabilité?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

3. Qui sont les principaux décideurs du système d’AFD d’intérêt?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

4.  Quelles décisions, organisations et personnes seront probablement touchées par des 
changements aux objectifs et pratiques d’AFD?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

5. Quelle est la meilleure échelle géographique pour cette évaluation?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

6. Quels cadres temporels de planification devraient être évalués?  

 Court = _____ ans  Moyen = _____ ans  Long = _____ ans

7.  Avez-vous mis sur pied une équipe d’évaluation? Envisagez d’inclure un mandat et un 
plan de travail précisant les responsabilités de chaque membre ou organisation et le 
calendrier des produits livrables. 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

8.  Pouvez-vous le faire? Avez-vous la capacité d’entreprendre l’évaluation de la 
vulnérabilité que vous avez établie? Voir la section État de la situation à la page 
suivante (section 1.3-C).

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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1.3-C.     État de la situation

Répondez par oui ou non à chaque question du tableau 1.11, en ajoutant des remarques 
pour expliquer votre réponse.

Tableau 1.11.     Confirmation de la portée de l’évaluation

Questions sur la portée Réponse

Oui           Non

Remarques

Votre organisation a-t-elle un 
besoin particulier d’effectuer 
l’évaluation de la vulnérabilité 
des objectifs d’AFD et des 
changements climatiques?

Y a-t-il des processus de 
planification réguliers (p. ex., plan 
d’AFD, plan de travail annuel?) 
dans lesquels l’adaptation aux 
changements climatiques pourrait 
être intégrée?

Avez-vous besoin d’une personne 
pour promouvoir l’évaluation 
afin d’assurer qu’elle sera mise 
de l’avant au sein de votre 
organisation? Le cas échéant, une 
personne a-t-elle été nommée ou 
assignée à la tâche? 

Avez-vous pensé aux ressources 
humaines, financières et 
documentaires requises pour 
effectuer (ou du moins lancer 
du bon pied) l’évaluation de la 
vulnérabilité?

Votre organisation est-elle disposée 
à mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation?

Les personnes ou les groupes ayant 
une incidence sur vos décisions en 
matière d’aménagement forestier 
ou touchés par ces décisions 
seront-ils disposés à appuyer 
l’adaptation aux changements 
climatiques?

Y a-t-il d’autres facteurs que vous 
devriez prendre en compte?  



Si la plupart des réponses données au tableau 1.11 sont « oui », votre équipe est 
probablement prête à aller de l’avant avec l’évaluation de la vulnérabilité et un projet 
d’adaptation à l’échelle et à la portée établies. N’oubliez pas que le processus vise à être 
itératif et adaptatif; vous pouvez toujours commencer et reprendre certaines étapes une 
fois que vous disposez d’autres renseignements et connaissances. 

Si la plupart des réponses données au tableau 1.11 sont « non », vous devrez 
probablement faire une planification préalable supplémentaire pour surmonter certaines 
des lacunes. Les suggestions suivantes peuvent aider : 

 •  Si les ressources humaines, financières ou documentaires sont limitées ou non 
disponibles, vous pourriez obtenir un soutien d’autres initiatives, programmes, bases 
de données, projets de recherche, etc. Il pourrait être utile d’établir un partenariat 
avec une université ou un collège local pour compiler de l’information ou effectuer 
des analyses. 

 •  Passez en revue les fiches de travail du chapitre 1 avec des collègues et des 
gestionnaires pour leur faire mieux comprendre les répercussions éventuelles et 
recenser un champion au besoin. 

 •  S’il est peu probable que vous obtiendrez le soutien de certaines parties intéressées 
ou personnes pour les mesures d’adaptation, envisagez de mettre en poste un 
champion respecté pour leur parler ou examiner les fiches de travail du chapitre 1 
avec elles.  

 •  Envisagez d’évaluer une plus petite région ou certaines activités d’AFD si vous 
disposez de moins de savoir-faire ou de ressources. 

1.3-D.     Précision de la portée de l’évaluation 

Il est souvent plus bénéfique de débuter une évaluation, même si elle n’est pas 
parfaitement établie, que d’attendre le moment idéal et d’avoir accès à toutes les 
ressources requises. Cela dit, débuter une tâche complexe comme une évaluation de la 
vulnérabilité sans une portée claire et sans savoir si l’évaluation est faisable et réalisable 
peut mener à un échec (voir Moser et Ekstrom, 2010).

À la présente étape, vous devriez avoir établi un énoncé clair du but de l’évaluation de la 
vulnérabilité et les résultats prévus. Vous avez également établi la portée d’un point de vue 
géographique et du nombre de participants. C’est un bon moment de bien comprendre 
les buts et la portée de l’évaluation et de vous assurer que vous êtes en mesure de les 
atteindre. Si ce n’est pas le cas, vous pourriez redéfinir l’énoncé de but, réduire la portée ou 
trouver des ressources supplémentaires avant de commencer.  
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7.2 Fiches de travail du chapitre 2

Les fiches de travail suivantes expliquent comment décrire et documenter l’incidence 
du climat sur l’état actuel des forêts et les pratiques courantes dans votre zone d’AFD. 
Elles donnent également une orientation sur la façon de documenter toutes les mesures 
d’adaptation aux changements dans l’état des forêts que vous pourriez déjà avoir mises 
en œuvre. Les trois premières fiches de travail facilitent la collecte d’information sur le 
climat et le recensement des liens entre le climat et les forêts. La quatrième fiche de 
travail permet d’énumérer et de décrire les lacunes en matière de connaissances et les 
incertitudes soulevées au cours de l’évaluation. 

Fiche de travail 2.1 Description des conditions et des tendances climatiques
 Tableau 2.1  Données climatiques : normales et tendances

Fiche de travail 2.2  Description du lien entre le climat, l’état des forêts et les 
pratiques d’aménagement forestier

 Tableau 2.2   Liens entre le climat, l’état des forêts et les pratiques 
d’aménagement forestier actuels  

Fiche de travail 2.3  Description de la façon dont les tendances climatiques ou 
les changements récents dans l’état des forêts ont incité la 
modification des pratiques d’aménagement actuelles 

 Tableau 2.3   Changements récents dans les plans ou les 
pratiques d’aménagement forestier attribuables à 
des changements dans l’état des forêts

Fiche de travail 2.4  Recensement des incertitudes et des lacunes en matière de 
connaissances

 Tableau 2.4   Incertitudes et lacunes en matière de connaissances 
clés concernant le climat, l’état des forêts ou les 
scénarios d’avenir relevés au cours du processus 
d’évaluation de la vulnérabilité

Fiche de travail 2.1.  Description des conditions et des 
tendances climatiques

2.1-A.     Renseignements sur le climat

Recueillez de l’information sur les récentes tendances climatiques et la variabilité du climat 
dans votre zone d’aménagement. 

Climat et variables liées au climat – La présente fiche renferme une liste de variables sur 
le climat pouvant être utilisées pour décrire l’« exposition » du système d’AFD d’intérêt. La 
liste inclut de l’information aisément disponible pour toutes les régions du Canada. Vous 
pouvez supprimer ou ajouter des variables selon les conditions locales et l’information 
disponible. 



Tendances antérieures – Les tendances désignent les changements dans les facteurs 
climatiques à un endroit particulier au cours d’une période donnée. 

Normales climatiques – Les conditions climatiques moyennes sont calculées avec 
les valeurs climatiques consignées pour un endroit particulier au cours d’une période 
donnée. Les normales climatiques au Canada sont habituellement calculées au cours 
d’une période de 30 années consécutives (p. ex., 1971-2000).

                                                                                                          Normales climatiques (moyennes de 30 ans)

Climat et variables 
liées au climat

Tendances 
antérieuresa

(_____ à _____)

1951–1980 1961–1990 1971–2000 1981–2010 Tendances 
(p. ex., 
changement de 
1961–1980 à 
1981–2010)

Source(s)

Annuel

Température moyenne (°C)

Précipitations totales (mm)

Saison (mois : ___________ – ___________) 

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)b

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Saison (mois : ___________ – ___________) 

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)b

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Saison (mois : ___________ – ___________) 

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)b

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Tableau 2.1.     Données climatiques : normales et tendances 

Endroit :   ___________________________________________________________________ 
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a Établissez le cadre temporel des tendances (p. ex., 1950-2010) et, pour chaque facteur, indiquez la mesure (p. ex., changement par décennie ou au cours de la période).
b Les températures saisonnières maximum et minimum désignent la moyenne des températures quotidiennes moyennes maximum et minimum, respectivement, au 
cours des mois de la saison.

c L’indice d’humidité du climat (IHC) a été initialement décrit par Hogg (1994, 1997) comme une méthode d’évaluation des différences dans les régimes d’humidité à 
l’aide de données climatiques simples (température et précipitations). 

d Pour obtenir de l’information sur l’indice forêt-météo, visitez l’adresse http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/renseignements/sommaire/fwi. Bon nombre de ministères provinciaux 
et territoriaux responsables des feux de forêts maintiennent des dossiers de données sur cet indice.

                                                                                                          Normales climatiques (moyennes de 30 ans)

Climat et variables 
liées au climat

Tendances 
antérieuresa

(_____ à _____)

1951–1980 1961–1990 1971–2000 1981–2010 Tendances 
(p. ex., 
changement de 
1961–1980 à 
1981–2010)

Source(s)

Saison (mois : ___________ – ___________) 

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)b

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Saison de croissance (mois : ___________ – ___________)

Nbre de jours sans gel 

Nbre de degrés-jours de 
croissance 

Autres conditions et variables liées au climat d’intérêt pour la planification et les activités d’aménagement forestier 

Sécheresse (p. ex., indice 
d’humidité du climatc)

Tempêtes violentes (p. ex., 
vent, glace)

Événements de pluie 
intense ou de pluie sur la 
neige (p. ex., inondations)  

Changement dans les 
chutes ou l’accumulation 
annuelle de neige 

Durée ou gravité de la 
saison des feux (p. ex., 
indice forêt-météod)

Changement dans la 
période de la prise et de 
la fonte des glaces (p. ex., 
saison des routes d’hiver)

Autre

Tableau 2.1.      Fin



Sources d’information des données climatiques présentées dans le 
tableau 2.1.
Consignez les sources des données climatiques aux fins de consultation facile. 

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Fiche de travail 2.2.   Description du lien entre le climat, 
l’état des forêts et les pratiques 
d’aménagement forestier

Vous devez tenir compte de l’incidence du climat (ou des conditions météorologiques) sur 
les pratiques et les plans actuels d’aménagement forestier.  

État et dynamique des forêts Lien entre le climat et l’état des 
forêts 

Lien entre les pratiques d’aménagement 
forestier et l’état des forêts 

Composition, productivité, 
perturbations, etc. (voir l’annexe 4 
pour d’autres exemples)

Exemple de perturbations : Les feux 
sont directement liés aux types de 
peuplements et aux conditions 
météorologiques. Décrivez le rôle 
du feu et son incidence sur la 
composition et la productivité des 
forêts.

Exemple pour les feux : Décrivez les efforts 
de lutte contre les feux dans votre région 
et la mesure dans laquelle la variabilité du 
climat et les conditions météorologiques 
sont intégrées dans la lutte contre les feux. 

 

Tableau 2.2.      Liens entre le climat, l’état des forêts et les pratiques d’aménagement forestier 
actuels  



Fiche de travail 2.3.  Description de la façon dont les 
tendances climatiques ou les 
changements récents dans l’état des 
forêts ont incité la modification des 
pratiques d’aménagement actuelles 

La présente fiche de travail a pour but de mettre en relief la capacité de votre organisation 
à s’adapter à de nouvelles conditions. Les changements climatiques pourraient déjà avoir 
une incidence sur l’écosystème forestier et vous avez peut-être déjà adapté les politiques 
et les pratiques pour y faire face. Si vous n’avez pas encore remarqué de changement dans 
l’état des forêts dans votre région, il pourrait y avoir d’autres facteurs non liés au climat 
qui vous ont incité à modifier les plans ou les pratiques d’aménagement forestier (p. ex., 
marchés changeants). 

Changements récents dans l’état 
et la dynamique des forêts 

Description des changements  
dans l’état des forêts  

Description des changements  
dans l’aménagement forestier  

Exemple : Le climat (ou les 
conditions météorologiques) est 
plus sec et chaud depuis les dix 
dernières années, ce qui accroît la 
gravité des feux et la superficie des 
zones brûlées. 

Exemple : Une hausse des feux a 
accru le taux de mortalité des arbres 
(diminution de l’approvisionnement 
en bois), réduit la superficie des forêts 
de conifères et haussé le nombre 
de jeunes forêts (modification des 
catégories d’âge).  

Exemple : Les changements attribuables 
aux feux ont accru les activités de coupe de 
récupération, augmenté la capacité de lutte 
contre les feux et modifié le taux annuel  de 
récolte  

Tableau 2.3.      Changements récents dans les plans ou les pratiques d’aménagement forestier 
attribuables à des changements dans l’état des forêts
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Incertitude ou lacune en 
matière de connaissances

Description 

Fiche de travail 2.4.  Recensement des incertitudes et des 
lacunes en matière de connaissances

Consignez et décrivez dans la présente fiche les incertitudes et les lacunes en matière de 
connaissances clés soulevées au cours du processus d’évaluation en vue de les utiliser 
ultérieurement pour préparer d’autres fiches de travail (p. ex., le fait de combler les lacunes 
en matière de connaissances peut constituer une mesure d’adaptation qui accroît la 
capacité d’adaptation). À la présente étape, n’accordez pas trop de temps aux incertitudes; 
le simple fait de reconnaître qu’elles existent peut aider à aller de l’avant dans le processus 
d’évaluation. 

Tableau 2.4.      Incertitudes et lacunes en matière de connaissances clés concernant le climat, l’état 
des forêts ou les scénarios d’avenir relevés au cours du processus d’évaluation de la 
vulnérabilité 
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7.3 Fiches de travail du chapitre 3

Les fiches de travail suivantes visent à faciliter l’élaboration et la description de scénarios 
sur le climat dans l’avenir et les répercussions sur les forêts. Elles sont présentées sous 
forme de tableaux, mais peuvent aussi être utilisées sous forme narrative pour décrire les 
scénarios sur le climat et les répercussions sur les forêts. 

Fiche de travail  3.1  Élaboration et description de scénarios sur le climat dans 
l’avenir 

 Tableau 3.1   Description de scénarios climatiques de l’avenir

Fiche de travail  3.2  Élaboration et description de scénarios des répercussions sur 
les forêts

 Tableau 3.2   Scénarios des répercussions sur les forêts et 
classement général des répercussions sur les forêts

Fiche de travail 3.1.  Élaboration et description de scénarios 
sur le climat dans l’avenir 

Données climatiques de référence – Les normales climatiques de référence consignées 
dans la fiche de travail 2.1 (Description des conditions et des tendances climatiques) 
serviront de base de référence. La période de référence utilisée pour bon nombre des 
prévisions climatiques est souvent 1961-1990 ou 1971-2000. 

Scénarios climatiques – Une fois que vous avez sélectionné vos scénarios climatiques, 
remplissez le tableau 3.1 suivant. Ce tableau présente une liste de facteurs climatiques et 
de facteurs dépendant du climat. Ajustez la liste de façon à y inclure d’autres facteurs qui 
sont pertinents à votre système d’AFD d’intérêt.  

Les scénarios peuvent être élaborés de différentes façons. Par exemple, le cadre temporel 
général des scénarios pourrait être 2014-2100, avec les scénarios 1 à 3 représentant des 
segments de ce cadre (p. ex., 2014-2040, 2041-2070, 2071-2100). Par ailleurs, vous pouvez 
examiner trois scénarios ou plus décrivant des changements climatiques de divers degrés 
(p. ex., faibles, moyens et élevés) dans un cadre temporel donné (p. ex., 2041-2070). 
Idéalement, vous devriez examiner divers scénarios représentant des changements 
climatiques de différentes ampleurs, de faible jusqu’à élevée. 

Vous pourriez devoir utiliser plusieurs exemplaires de ces fiches de travail pour élaborer 
divers scénarios et vous pouvez aussi inclure des descriptions détaillées (p. ex., narratives) 
en plus de remplir la fiche de travail tabulaire.

On peut trouver une application web pour obtenir diverses estimations du climat à des 
endroits d’intérêt particulier partout au Canada et aux États-Unis à l’adresse http://gmaps.
nrcan.gc.ca/cl_p/climatepoints.php?&lang=fr.



Tableau 3.1.     Description de scénarios climatiques de l’avenir

Endroit: ________________________________________________________________

Scénarios climatiques dans l’avenir (cadre temporel : _____ – _____ ) 
(mesures = médianes et fourchettes) (date des prévisions)

Facteurs climatiques Années de 
référence 
des données 
climatiques 
(______–______)

Scénario no 1 
Cadre temporel :  
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés 

Scénario no 2 
Cadre temporel :  
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés

Scénario no 3 
Cadre temporel :  
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés

Sources de 
données 
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés

Annuel

Température moyenne (°C)

Précipitations totales (mm)

Saison (mois:______–______)

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)a

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Saison (mois:______–______)

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)a

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Saison (mois:______–______)

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)a

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)

Saison (mois:______–______)

Température moyenne (°C)

Température 
maximum/minimum (°C)a

Précipitations totales (mm)

    Pluie (mm)

    Neige (cm)
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a Les températures saisonnières maximum et minimum désignent la moyenne des températures quotidiennes moyennes maximum et minimum, respectivement, au 
cours des mois de la saison.

Scénarios climatiques dans l’avenir (cadre temporel : _____ – _____ ) 
(mesures = médianes et fourchettes) (date des prévisions)

Facteurs climatiques Années de 
référence 
des données 
climatiques 
(______–______)

Scénario no 1 
Cadre temporel :  
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés 

Scénario no 2 
Cadre temporel :  
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés

Scénario no 3 
Cadre temporel :  
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés

Sources de 
données 
______–______ 
ou changements 
climatiques 
faibles/moyens/
élevés

Saison de croissance  (mois :______–______)

Nbre de jours sans gel  

Nbre de degrés-jours de 
croissance

Autres conditions et variables liées au climat d’intérêt pour la planification et les activités d’aménagement 

Sécheresse (p. ex., indice 
d’humidité du climat)

Tempêtes violentes (p. ex., 
vent, glace)

IÉvénements de pluie 
intense ou de pluie 
hivernale sur couvert de 
neige (p. ex., inondations) 

Changement dans les 
chutes ou l’accumulation 
de neige

Durée ou gravité de la 
saison des feux (p. ex., 
indice feu-météo)

Changement dans la 
période de la prise et de 
la fonte des glaces (p. ex., 
saisons des routes d’hiver)

Autre

Table 3.1.     Fin



Sources d’information des données sur le climat dans l’avenir 
présentées au tableau 3.1.
Consignez vos sources de données sur le climat dans l’avenir aux fins de consultation 
facile.

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Source: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Fiche de travail 3.2.  Élaboration et description de scénarios 
des répercussions sur les forêts

Le terme « répercussion » désigne l’incidence des changements climatiques sur les 
systèmes naturels et humains. Cette incidence peut être directe (p. ex., changement dans 
la croissance des arbres attribuable à un  changement dans la moyenne, la fourchette ou 
la variabilité des températures) ou indirecte (p. ex., incidence sur la fréquence ou la gravité 
des feux). 

Les répercussions sur les forêts reposent sur l’exposition au climat, comme on le décrit 
dans la fiche de travail 3.1 (Élaboration et description de scénarios sur le climat 
dans l’avenir), et la sensibilité de l’écosystème forestier, qui est la mesure dans laquelle 
un système répond aux changements dans les conditions climatiques et la variabilité du 
climat (p. ex., ampleur du changement dans la composition, la structure et la fonction de 
l’écosystème). 

Dans la présente fiche de travail, vous pouvez décrire les répercussions que les scénarios 
élaborés dans la fiche de travail 3.1 pourraient avoir sur divers aspects des écosystèmes 
forestiers dans le système d’AFD d’intérêt.  Le but est de vous aider à comprendre 
comment ces répercussions éventuelles pourraient nuire à votre capacité d’atteindre 
les objectifs d’AFD (voir la section 7.4). Utilisez la même liste sur l’état des forêts et leur 
dynamique que vous avez élaborée à l’aide de la fiche de travail 2.2 (Description du lien 
entre le climat, l’état des forêts et les pratiques d’aménagement forestier) comme 
point de départ.    

Vous pouvez aussi classer en ordre les répercussions sur les forêts de chaque scénario, en 
utilisant le système de classement suivant (voir les deux dernières rangées du tableau 3.2).

Répercussions sur les écosystèmes forestiers

  Répercussions  Répercussions Répercussions 
élevées moyennes faibles

Sensibilité des écosystèmes forestiers  
aux changements climatiques 

Faible Moyenne Élevée
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 c
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 ra
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p
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)

Élevée

Moyenne

Faible



Tableau 3.2.      Scénarios des répercussions sur les forêts et classement général des répercussions 
sur les forêts 

État de l’écosystème forestier Répercussions sur 
les forêts –scénario 
climatique no 1 

Répercussions sur 
les forêts –scénario 
climatique no 2

Répercussions sur 
les forêts –scénario 
climatique no 3

Voir l’annexe 4 pour des 
exemples 

Classement général des 
répercussions sur les forêts 
(faibles, moyennes, élevées)
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7.4 Fiches de travail du chapitre 4

Les cinq fiches de travail suivantes visent à faciliter l’évaluation et la documentation de la 
vulnérabilité à la variabilité climatique actuelle et aux scénarios des répercussions dans 
l’avenir sur les forêts établis dans la section 7.3. 

Fiche de travail  4.1  Évaluation des répercussions actuelles et futures sur l’AFD
 Tableau 4.1   Répercussions actuelles et éventuellement futures 

sur le système d’AFD d’intérêt

Fiche de travail  4.2 Évaluation de la capacité d’adaptation du système d’AFD
 Tableau 4.2.1   Niveau de connaissance et de compréhension 

des changements climatiques et perceptions des 
risques liés aux changements climatiques

 Tableau 4.2.2  Évaluation du capital de connaissances 
 Tableau 4.2.3  Évaluation du capital humain
 Tableau 4.2.4  Évaluation du capital social
 Tableau 4.2.5  Évaluation des institutions
 Tableau 4.2.6   Évaluation de la dynamique de gouvernance et 

des changements institutionnels comme mesure 
d’adaptation aux changements climatiques

Fiche de travail  4.3 Évaluation de la vulnérabilité actuelle et dans l’avenir
 Tableau 4.3   Évaluation de la vulnérabilité des objectifs d’AFD au 

climat actuel et éventuel dans l’avenir

Fiche de travail  4.4 Évaluation de la vulnérabilité générale du système d’AFD
 Tableau 4.4  Vulnérabilité générale du système d’AFD

Fiche de travail  4.5 Point de décision : L’adaptation est-elle nécessaire?
 Tableau 4.5  Décision concernant l’adaptation

Fiche de travail 4.1.  Évaluation des répercussions actuelles  
et futures sur l’AFD

Les répercussions prévues sur les écosystèmes forestiers attribuables aux changements 
climatiques et la sensibilité des objectifs aux changements dans les écosystèmes forestiers 
auront une incidence sur la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD dans l’avenir. Les 
scénarios des répercussions sur les forêts et le classement général des répercussions 
établi à l’aide de la fiche de travail 3.2 (Élaboration et description de scénarios 
des répercussions sur les forêts) serviront d’assise pour la présente fiche de travail. 
Remplissez les tableaux avec la meilleure information disponible (études, jugements 
experts, séries de données, résultats de modèles, etc.). Indiquez la source d’information 
utilisée pour chaque évaluation. Compte tenu du fait que l’évaluation des répercussions 
sur les objectifs d’AFD dans divers climats de l’avenir est quelque peu subjective, l’équipe 
d’évaluation pourrait ne pas parvenir à un consensus sur les classements. Le cas échéant, 
la consignation du degré de sensibilité (p. ex., moyen à élevé) est facultative. 



Commencez par remplir la colonne du tableau 4.1 sur les répercussions du climat actuel 
(et de la variabilité du climat) sur la capacité d’atteindre les objectifs d’AFD. Ceci devrait 
vous aider à devenir plus familier avec le processus de description de l’incidence du 
climat sur les objectifs d’AFD avant d’ajouter les complexes scénarios sur les changements 
climatiques dans l’avenir. 

Le système suivant est une méthode de classement des répercussions du climat et des 
changements climatiques sur chacun des objectifs d’AFD. Le classement des répercussions 
sur les forêts a été établi à l’aide de la fiche de travail 3.2 (Élaboration et description de 
scénarios des répercussions sur les forêts), et la sensibilité de l’objectif d’AFD est établie 
par l’équipe d’évaluation avec les meilleurs renseignements et jugements disponibles.  

Matrice des répercussions sur l’AFD

  Répercussions  Répercussions Répercussions 
élevées moyennes faibles

Sensibilité de l’objectif d’AFD aux changements dans les 
écosystèmes forestiers  

Faible Moyenne Élevée

C
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ss
em
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es
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s 
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Élevée

Moyenne

Faible
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Fiche de travail 4.2.  Évaluation de la capacité d’adaptation 
du système d’AFD

La présente fiche de travail renferme une série de questions orientant l’évaluation de 
la capacité d’adaptation dans le cadre de l’approche plus générale d’évaluation de 
la vulnérabilité décrite dans le présent guide. L’approche présentée est relativement 
simple et directe. Des analyses plus complexes de la capacité d’adaptation peuvent être 
effectuées mais elles pourraient requérir la participation de spécialistes. Williamson et Isaac 
(2013) ont donné un aperçu détaillé d’approches d’évaluation de la capacité d’adaptation. 

La capacité de s’adapter est l’habileté des personnes, des organisations ou des systèmes 
d’aménagement de s’ajuster au changement, de prendre des mesures pour atténuer les 
dommages éventuels, de tirer parti des possibilités ou de faire face aux conséquences 
du changement. Les moyens d’adaptation sont fonction des actifs et des ressources qui 
contribuent à l’adaptation (p. ex., capital de connaissances, capital humain et capital 
social) et des facteurs qui ont une incidence sur la capacité de bien mobiliser ou utiliser 
des ressources liées à la capacité d’adaptation (p. ex., sensibilisation et perception des 
risques). Les institutions ont également une incidence sur l’investissement dans la capacité 
d’adaptation et le processus de mobilisation des ressources pour la capacité d’adaptation. 
Il arrive parfois que les institutions en place posent des obstacles à l’adaptation (réduisant 
donc la capacité). Par conséquent, la capacité d’adaptation pourrait aussi être fonction 
de la capacité d’ajuster, de modifier ou de transformer les institutions. Le système de 
gouvernance a aussi une incidence sur la facilité avec laquelle les institutions peuvent 
être modifiées ou transformées. Voici quelques facteurs clés qui contribuent à la capacité 
d’adaptation des organisations ou des systèmes d’AFD : sensibilisation et perception 
des risques, capital de connaissances, capital humain et capital social (partenariats et 
réseaux), institutions et gouvernance des ressources. Les questions liées à chacune de ces 
catégories sont présentées dans les tableaux 4.2.1 à 4.2.6.

Signalons que la capacité d’adaptation aux changements climatiques n’est pas la même 
chose que la capacité d’adaptation générale, bien que ces deux concepts soient liés. Les 
organisations et les systèmes d’AFD ayant une certaine capacité générale d’adaptation 
pourrait en fait avoir une plus faible capacité d’adaptation aux changements climatiques. 
Par exemple, une organisation ou un système d’AFD particulier ayant un grand capital 
humain pourrait avoir un faible capital humain pertinent aux répercussions des 
changements climatiques et à l’adaptation. Aux fins de la présente évaluation, la capacité 
d’adaptation générale et la capacité d’adaptation propre aux changements climatiques 
sont d’intérêt. 

Qu’est-ce qui fait l’objet de l’évaluation? La première étape de l’évaluation de la 
capacité d’adaptation consiste à présenter et à décrire l’organisation ou le système à 
évaluer. L’évaluation de la capacité d’adaptation devrait correspondre le plus possible à 
l’organisation ou au système décrit dans la section 7.1, ci-dessus. 
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Comment l’évaluation doit-elle être effectuée? La présente étape vise à évaluer la 
capacité d’adaptation ou l’adaptabilité de l’organisation ou du système d’AFD plutôt 
que d’examiner des mesures d’adaptation particulières. Néanmoins, il pourrait être 
utile de penser à la capacité d’adaptation concernant ce qui pourrait être requis pour 
mettre éventuellement en œuvre des mesures d’adaptation. Par exemple, la mise en 
œuvre d’une mesure d’adaptation éventuelle pourrait nécessiter de la recherche, une 
réaffectation du budget, une hausse du financement, un échange de connaissances, de 
la formation, du personnel plus informé, des réseaux plus solides et des modifications 
aux règles et aux politiques. L’adaptabilité a trait à la mesure par laquelle les ressources 
permettant l’adaptation sont disponibles, les institutions sont conçues de façon à 
permettre l’adaptation où cela est justifié, et la souplesse de la gouvernance permet les 
changements requis et justifiés dans les institutions.  

Les tableaux 4.2.1 à 4.2.6 présentent une série de questions qui vous aideront à évaluer 
la capacité d’adaptation du système d’AFD d’intérêt. Bon nombre des questions visent à 
classer vos réponses (p. ex., élevé, moyen, faible) et beaucoup d’espace est procuré pour 
consigner la raison du classement choisi. Il est probable que les membres de l’équipe 
d’évaluation aient des opinions différentes pour certaines questions. Il est conseillé de 
consigner toutes les discussions ou les différences d’opinions formulées par les membres 
de l’équipe d’évaluation.      

4.2.1      Niveau de connaissance et de compréhension des 
changements climatiques et perceptions des risques liés aux 
changements climatiques  

Le niveau de connaissance et de compréhension de l’incidence éventuelle des 
changements climatiques et les perceptions des risques par les chefs politiques, les 
principaux décideurs, les intervenants du domaine de l’aménagement forestier et de l’AFD, 
et le grand public auront une grande incidence sur l’état de préparation et la volonté de 
mettre en œuvre des mesures d’adaptation à différents niveaux. Sont au nombre des 
intervenants, les personnes ayant un intérêt direct dans l’aménagement des ressources 
forestières, y compris l’industrie forestière, les Premières Nations, les organisations non 
gouvernementales, d’autres pouvoirs publics, les détenteurs de bail de pâturage, les 
trappeurs, les adeptes de plein air, les pourvoyeurs, les organisations d’experts forestiers 
professionnels et les collectivités tributaires des forêts.



Tableau 4.2.1      Niveau de connaissance et de compréhension des changements climatiques et 
perceptions des risques liés aux changements climatiques

Quel est le degré actuel de connaissance et de compréhension des cadres supérieurs des politiques ou des cadres supérieurs concernant les 
répercussions actuelles et éventuellement futures des changements climatiques sur l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt? 

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel est le degré actuel de connaissance et de compréhension des intervenants du domaine de l’aménagement forestier concernant les 
répercussions actuelles et éventuellement futures des changements climatiques sur l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel est le degré actuel de connaissance et de compréhension des intervenants du domaine forestier concernant les répercussions actuelles 
et éventuellement futures des changements climatiques sur l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel est le degré actuel de connaissance et de compréhension du grand public concernant les répercussions actuelles et éventuellement 
futures des changements climatiques sur l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Les changements climatiques sont-ils perçus comme un risque important à l’atteinte des objectifs d’AFD par les administrateurs principaux des 
politiques ou les cadres supérieurs qui supervisent l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Les changements climatiques sont-ils perçus comme un risque important à l’atteinte des objectifs d’AFD par les intervenants du domaine de 
l’aménagement forestier du système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Les changements climatiques sont-ils perçus comme un risque important à l’atteinte des objectifs d’AFD par les intervenants du domaine forestier 
du système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Les changements climatiques sont-ils perçus comme un risque important à l’atteinte des objectifs d’AFD par le grand public du système d’AFD 
d’intérêt?  

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Des mesures sont-elles requises pour accroître le niveau de connaissance et de compréhension des changements climatiques des organisations ou 
le système d’AFD d’intérêt? Le cas échéant, quelles mesures sont proposées?  

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion
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4.2.2      Capital de connaissances (science, information, échange de 
connaissances et technologie)

Le capital de connaissances est le répertoire d’information scientifique et non scientifique 
appuyant l’aménagement forestier et le processus de gestion de l’information pour 
assurer que l’information est accessible et utilisable. Dans le contexte des changements 
climatiques, le capital des connaissances est le répertoire d’information ou de 
connaissances pertinentes qui appuient l’analyse des répercussions et les décisions 
en matière d’adaptation pour votre organisation ou système d’AFD d’intérêt. Le capital 
de connaissances lié aux changements climatiques inclut également la capacité 
d’élaborer, d’interpréter et d’utiliser l’information et les connaissances scientifiques sur 
les changements climatiques et la capacité de communiquer les connaissances et 
l’information pertinentes et de les rendre accessibles. Il inclut les processus avec lesquels 
l’information est acquise, accessible et communiquée ainsi que la capacité d’échanger des 
connaissances. L’échange et la gestion de l’information contribuent à mieux faire connaître 
les changements climatiques et à prendre des décisions plus éclairées et efficaces. 
Les lacunes en matière de connaissances peuvent constituer d’importants obstacles à 
l’adaptation. 

Tableau 4.2.2.     Évaluation du capital de connaissances

Quel est dans l’ensemble l’état général du capital de connaissances pour le système d’AFD d’intérêt?

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel est dans l’ensemble l’état général du capital de connaissances pertinentes aux répercussions des changements climatiques et à 
l’adaptation (y compris les connaissances liées aux répercussions éventuelles)?

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Y a-t-il d’importantes lacunes en matière de connaissances sur les changements climatiques qui empêchent les aménagistes forestiers 
d’adapter l’aménagement forestier aux changements climatiques?

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Est-il nécessaire de renforcer les activités de partage des connaissances et les partenariats en science ou en gestion ayant trait aux 
répercussions des changements climatiques et à l’adaptation? 

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Sera-t-il nécessaire d’accroître la recherche scientifique, la collecte d’information et l’échange de connaissances sur les changements 
climatiques pour l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt? 

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion



4.2.3     Capital humain

Le capital humain désigne les personnes œuvrant dans le domaine de l’aménagement 
forestier pour l’organisation ou le système d’AFD, leur niveau de connaissances, formation 
et expérience ainsi que leurs compétences, capacités, compétences et aptitudes.

Tableau 4.2.3.     Évaluation du capital humain

Quel le nombre total de spécialistes de l’aménagement forestier (y compris les techniciens en aménagement forestier) au 
sein de l’organisation ou du système d’AFD d’intérêt?  

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel le nombre total de spécialistes des répercussions sur les changements climatiques et de l’adaptation au sein de l’organisation 
ou du système d’AFD d’intérêt, et quelles sont leurs spécialités (p. ex., élaboration de scénarios sur le climat, réaction des forêts, 
répercussions sociales et économiques)?

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel est le niveau de connaissance, d’expérience, d’éducation, de formation et de compétences des aménagistes forestiers, des décideurs 
et des intervenants du monde forestier au sein de l’organisation ou du système d’AFD d’intérêt, et quels sont les facteurs contributifs clés 
(p. ex., niveau de connaissances, établissements d’enseignement, programmes, formation, normes professionnelles)? Signalons que vous 
pourriez devoir répondre à cette question séparément pour chaque groupe (c.-à-d., gestionnaires, décideurs, intervenants).

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Quel est le niveau de connaissance, d’expérience, d’éducation, de formation et de compétences des aménagistes forestiers, des décideurs 
et des intervenants du monde forestier au sein de l’organisation ou du système d’AFD d’intérêt dans les domaines liés aux répercussions 
des changements climatiques et à l’adaptation, et quels sont les facteurs contributifs clés? Signalons que vous pourriez devoir 
répondre à cette question séparément pour chaque groupe (gestionnaires, décideurs, intervenants).

Classement 
ou réponse 

Élevé
Moyen
Faible

Discussion

Les aménagistes forestiers, les décideurs et les intervenants du domaine forestier souhaitent-ils se renseigner sur les 
répercussions des changements climatiques et l’adaptation?  

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion

Les changements climatiques nécessiteront-ils une amélioration du capital humain au sein de l’organisation ou du 
système d’AFD d’intérêt? Le cas échéant, comment exactement?  

Classement 
ou réponse 

Oui
Non

Discussion
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4.2.4     Capital social (partenariats et réseaux) 

Le capital social désigne les partenariats et les réseaux humains. Ces derniers peuvent faciliter la solution 
novatrice de problèmes et y contribuer en plus d’améliorer l’accès à l’information, aux mesures collectives 
et aux ressources qui ne seraient autrement pas disponibles. Le respect mutuel et la confiance sont 
d’importantes exigences pour le bon fonctionnement des partenariats et des réseaux. 

Tableau 4.2.4.    Évaluation du capital social

Quels groupes, associations, organisations et réseaux du domaine forestier participent, contribuent ou s’intéressent à l’atteinte des objectifs 
d’AFD pour l’organisation ou le système d’AFD d’intérêt? Précisez la mesure dans laquelle ces groupes collaborent à l’atteinte des objectifs d’AFD. 

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

Quels processus sont en place pour mobiliser les gens à l’échelle locale et régionale en vue de favoriser le processus décisionnel collectif? Ce 
processus collaboratif devra-t-il être modifié en raison des changements climatiques?  

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

Quels mécanismes (officiels ou informels) sont en place pour résoudre les différends (ou les conflits)? Sera-t-il nécessaire de modifier les 
processus de résolution de conflits en raison des changements climatiques?  

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

Quel est le degré d’importance des partenariats et des réseaux pour la capacité d’adaptation au changement en général de l’organisation ou 
du système d’AFD?

Classement 
ou réponse

Très important

Quelque peu 
important

Marginalement 
important

Discussion

En général, les intervenants des groupes, des associations, des organisations et des réseaux forestiers œuvrant au sein du système d’AFD 
d’intérêt se respectent mutuellement et se font confiance. Il y a un sentiment de collectivité entre les intervenants œuvrant au sein du 
système d’AFD d’intérêt.

Classement 
ou réponse

Tout à fait 
d’accord

Quelque peu 
d’accord

En désaccord

Discussion

Dans quelle mesure les particuliers, les groupes et les organisations coopèrent-ils et collaborent-ils à la solution des enjeux liés aux 
changements climatiques?

Classement 
ou réponse

Dans une large 
mesure 

Dans une 
mesure 
modérée

Dans une faible 
mesure

Discussion

Quelles ententes supplémentaires sont requises entre les groupes et les organisations pour assurer une approche collaborative et concertée 
à l’égard de l’AFD dans le contexte d’un climat changeant rapidement? 

Classement 
ou réponse

Non 
applicable

Discussion



4.2.5     Institutions 

Les institutions désignent les lois, les politiques, les coutumes, les traditions, les 
pratiques acceptées, les droits de propriétés, les règles, les normes, les protocoles et la 
réglementation qui orientent, dirigent, prescrivent ou motivent les décisions et les choix 
en matière d’aménagement forestier. Elles peuvent être officielles (p. ex., lois et politiques ) 
ou informelles (p. ex., normes et coutumes). 

Afin que l’adaptation soit réussie (c.-à-d., adaptation rationnelle, efficace et justifiée), 
les institutions doivent permettre de tenir compte des répercussions actuelles et 
éventuellement futures des changements climatiques sur les forêts et les valeurs 
humaines liées aux forêts. Ainsi, les institutions qui tiennent effectivement compte des 
changements climatiques donnent la motivation, des incitatifs et l’autorité pour une 
adaptation rationnelle et prévoient des mesures de dissuasion et des sanctions pour 
un défaut de s’adapter (dans les cas où l’adaptation est requise) ou pour une mauvaise 
adaptation (adaptation inappropriée ou non justifiée). Les institutions représentent un 
aspect clé de la capacité d’adaptation parce que celles qui ne tiennent pas compte des 
changements climatiques constitueront probablement des obstacles à l’adaptation 
rationnelle. 

Un des défis importants que doivent relever les institutions du secteur forestier est 
de tenir compte du degré accru de complexité et d’incertitude lié aux politiques, à la 
planification et aux décisions concernant l’aménagement forestier dans le contexte d’un 
climat changeant. Les caractéristiques institutionnelles habituellement privilégiées par 
les décideurs et les intervenants sont le manque d’ambiguïté, la prévisibilité, l’équité, 
l’efficience, la stabilité et l’uniformité. Toutefois, dans le contexte d’un climat changeant, 
les caractéristiques suivantes sont souhaitables pour les institutions forestières : elles 
reconnaissent explicitement les répercussions éventuelles des changements climatiques; 
elles sont tournées vers l’avenir, tout en tenant compte des grandes incertitudes à 
l’égard de l’état des forêts et des valeurs forestières dans l’avenir dans le contexte des 
changements climatiques; elles sont souples; elles sont aptes à réagir; elles tiennent 
compte de diverses mesures d’aménagement et de divers états des forêts, ou les 
intègrent; elles facilitent ou permettent l’adaptation aux répercussions locales; elles 
facilitent ou permettent, dans une certaine mesure, une approche d’aménagement 
adaptatif; et elles procurent des incitatifs appropriés pour renforcer la capacité générale ou 
la capacité d’adaptation.

L’incidence des institutions sur la capacité d’adaptation des systèmes d’AFD peut être 
évaluée de diverses façons. On trouve dans le tableau ci-dessous des questions liées aux 
caractéristiques générales des institutions d’aménagement forestier et une évaluation 
des aspects particuliers à prendre en compte en matière d’adaptation aux changements 
climatiques en ce qui a trait aux politiques d’AFD, à l’évaluation et à la surveillance ainsi 
qu’à la planification de l’aménagement forestier et aux pratiques dans le domaine (p. ex., 
reboisement, coupe).

Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada : 
116  Chapitre 7 Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel 



Changements climatiques et aménagement forestier durable au Canada :  
Guide d’évaluation de la vulnérabilité et d’intégration des mesures d’adaptation dans le processus décisionnel  Chapitre 7  117

Tableau 4.2.5.     Évaluation des institutions

4.2.5.1 Caractéristiques générales des institutions d’aménagement forestier et d’AFD 

Est-ce que les institutions informelles d’aménagement forestier et d’AFD tiennent compte des changements climatiques actuels (ou 
récents) et futurs? (Des questions sur les institutions sont présentées dans la section 4.2.5.2)

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions actuelles (officielles et informelles) se tournent-elles suffisamment vers l’avenir tout en tenant compte des incertitudes des 
changements climatiques?  

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions actuelles sont-elles suffisamment souples pour faire face aux changements climatiques?

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions actuelles sont-elles suffisamment aptes à réagir aux répercussions des changements climatiques à mesure qu’elles se produisent?

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions actuelles facilitent-elles ou permettent-elles diverses mesures d’aménagement dans le contexte de l’état changeant des forêts?  

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions d’AFD facilitent-elles ou permettent-elles l’adaptation aux répercussions locales?   

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions d’AFD facilitent-elles ou permettent-elles un aménagement adaptatif? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les institutions d’AFD procurent-elles des incitatifs appropriés pour renforcer la capacité générale ou la capacité d’adaptation (c.-à-d., en 
améliorant les actifs de la capacité d’adaptation ou les processus de mobilisation de tels actifs)? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

4.2.5.2 Législation forestière et politique d’AFD

La législation forestière et la politique d’AFD actuelles tiennent-elles compte des changements climatiques actuels (ou récents) et futurs? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

La réduction des répercussions des changements climatiques est-elle un objectif particulier de l’organisation ou du système d’AFD 
d’intérêt? Le cas échéant, a-t-elle été intégrée dans les règles et les lignes directrices d’exploitation, ou est-elle tenue en compte dans 
l’interprétation des lignes directrices?

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Est-il nécessaire de modifier ou de remplacer la législation forestière et la politique d’AFD afin de permettre l’adaptation aux changements 
climatiques et de procurer l’autorité de s’adapter aux changements climatiques aux niveaux appropriés? Le cas échéant, comment 
devrait-on s’y prendre? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion



4.2.5.3 Système de tenure forestière

Les ententes actuelles de tenure forestière tiennent-elles compte des changements climatiques actuels (ou récente) et futurs? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les ententes de tenure sont-elles suffisamment souples et d’une durée suffisante (c.-à-d., long terme) et procurent-elles suffisamment 
d’incitatifs et de motivation aux détenteurs de tenure pour prendre des mesures d’adaptation à l’égard des répercussions actuelles et 
prévues dans l’avenir des changements climatiques? Par exemple, les tenures incluent-elles les caractéristiques suivantes :

•  aménagement adaptatif;

•  évaluation et surveillance par les titulaires des tenures;

•  plans d’aménagement forestier à long terme préparés par les titulaires de tenure; 

•  planification de l’aménagement du bois; 

•  reboisement et éclaircie;

•  aménagement forestier pour réduire les répercussions perturbatrices; 

•  planification et aménagement de routes. 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

4.2.5.4 Évaluation et surveillance

Les vulnérabilités, les répercussions et les risques liés aux changements climatiques ont-ils été évalués (ou sont-ils évalués régulièrement)? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Les incidences des changements climatiques et autres facteurs de changement sont-ils surveillés régulièrement?

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Est-il nécessaire de modifier ou d’améliorer les efforts d’évaluation ou de surveillance dans le contexte du climat changeant? Le cas 
échéant, comment?

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

4.2.5.5 Planification

La planification stratégique de l’organisation ou du système d’AFD d’intérêt tient-elle compte des changements climatiques? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

La planification de l’aménagement forestier à long terme tient-elle compte des changements climatiques? Le cas échéant, comment (p. 
ex., recours à des scénarios)?  

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Est-il nécessaire de modifier les approches de planification (soit la planification stratégique organisationnelle ou la planification de 
l’aménagement forestier à long terme) pour tenir compte des changements climatiques? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

Table 4.2.5.     Suite
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4.2.6      Dynamique de la gouvernance des ressources et changement 
institutionnel 

La gouvernance des ressources peut être définie comme étant la façon dont les règles 
en matière de gestion des ressources sont établies, mises en œuvre et modifiées lorsque 
cela est jugé nécessaire et approprié. Compte tenu de la prépondérance au Canada des 
forêts appartenant aux provinces, la gouvernance des ressources forestières relève en 
grande partie des organisations d’aménagement forestier provinciaux. Les régimes de 
gouvernance des ressources canadiennes sont en constante évolution en plus d’être 
continuellement adaptés aux nouvelles conditions écologiques, économiques, culturelles 
et sociales.  La modification des institutions en réponse au changement n’est pas un 
nouveau concept. Toutefois, les changements climatiques offrent un nouveau moteur 
du changement qui est quelque peu sans précédent. Les régimes de gouvernance 
des ressources n’ont pas nécessairement une expérience antérieure de cette nouvelle 
situation. La capacité relative des systèmes de gouvernance des ressources d’apporter 
les changements nécessaires aux institutions afin d’assurer une adaptation adéquate 
aux changements climatiques, et la facilité avec laquelle ils le font, varieront d’une 
situation à l’autre. Par conséquent, la présente section sur l’évaluation de la capacité 
d’adaptation tient compte de la capacité des régimes de gouvernance des ressources 
d’adapter leurs institutions en prévision des changements climatiques, en tenant compte 
à la fois des mécanismes et des défis liés à l’adaptation des institutions. Une approche 
d’autoévaluation est proposée.  

Table 4.2.5.     Fin

4.2.5.6 Pratiques

Les pratiques, lignes directrices et décisions sur le terrain concernant l’aménagement forestier tiennent-elles compte des changements 
climatiques?

Classement 
ou réponse

Oui
Quelque 
peu
Non

Discussion

Est-il nécessaire de modifier les pratiques d’aménagement forestier pour permettre l’adaptation aux changements climatiques? Le cas 
échéant, que devrait-on faire? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion

4.2.5.7 Protection (contre le feu, les insectes, les maladies, la sécheresse) 

Est-il nécessaire de modifier les pratiques de protection des forêts pour permettre l’adaptation aux changements climatiques? Le cas 
échéant, que devrait-on faire? 

Classement 
ou réponse

Oui
Non

Discussion



Table 4.2.6.      Évaluation de la dynamique de gouvernance et des changements institutionnels 
comme mesure d’adaptation aux changements climatiques 

Relevez d’autres facteurs qui ont une incidence sur la capacité d’adaptation de 
l’organisation ou du système d’aménagement forestier d’intérêt et discutez-en. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

S’il s’avère nécessaire de modifier ou de remplacer la législation forestière ou les politiques d’AFD pour lutter contre les changements 
climatiques, quel est le processus le plus approprié, qu’est-ce qui sera requis, quels sont les défis, et quel est le bon moment?  

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

S’il s’avère nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions relatives à la tenure forestière pour lutter contre les changements 
climatiques, qu’est-ce qui sera requis et quels sont les défis?  

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

S’il s’avère nécessaire de modifier ou de remplacer les efforts d’évaluation et de surveillance des changements climatiques, quel est le 
processus le plus approprié, qu’est-ce qui sera requis, quels sont les défis et quel est le bon moment?

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

S’il s’avère nécessaire de modifier ou de remplacer les approches de planification de l’aménagement forestier stratégique et à long terme 
pour lutter contre les changements climatiques, quel est le processus le plus approprié, qu’est-ce qui est requis, quels sont les défis et 
quel est le bon moment?

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

S’il s’avère nécessaire de modifier les pratiques d’aménagement forestier (p. ex., normes de reboisement, pratiques de coupe, construction 
de routes) pour permettre l’adaptation aux changements climatiques, quel est le processus le plus approprié, qu’est-ce qui sera requis, 
quels sont les défis et quel est le bon moment?

Classement 
ou réponse 

Non 
applicable

Discussion

Dans l’ensemble, la gouvernance des ressources pour le système d’AFD réagit-elle aux changements et a-t-elle la capacité de mettre en 
œuvre de nouvelles règles ou de modifier les règles actuelles de façon opportune, efficace et efficiente?

Classement 
ou réponse

Oui
Quelque 
peu
Non

Discussion
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Classement général de la capacité d’adaptation du système d’AFD

En tenant compte des réponses ci-dessus, quelle est la capacité générale du système 
d’AFD de s’adapter à tous les facteurs du changement? 

Élevée ___________  Moyenne __________  Faible__________

Discussion:  ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Classement général de la capacité d’adaptation aux changements 
climatiques 

En tenant compte des changements climatiques en tant que moteur et des réponses 
données aux questions des tableaux 4.2.1 à 4.2.6, quelle est la capacité du système d’AFD 
de s’adapter aux changements climatiques?  

Élevée ___________  Moyenne __________  Faible__________

Discussion:  ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Fiche de travail 4.3.  Évaluation de la vulnérabilité actuelle et 
dans l’avenir

Utilisez les résultats des deux fiches de travail précédentes (fiche de travail 4.1 et fiche de 
travail 4.2) pour remplir la fiche de travail 4.3 (Évaluation de la vulnérabilité actuelle et 
dans l’avenir).

Utilisez la matrice ci-dessous pour évaluer le degré actuel de vulnérabilité du système d’AFD 
en ce qui a trait à la capacité d’atteindre les objectifs d’aménagement. Évaluez ensuite le 
degré de vulnérabilité dans l’avenir. 

Plutôt que de chercher à obtenir un consensus sur le degré de vulnérabilité, vous pouvez 
procurer divers degrés de vulnérabilité de diverses sources.

Matrice de la vulnérabilité des objectifs ou du système d’AFD  

Examen intuitif : Une fois que vous avez terminé le classement de chaque objectif, 
examinez les classements de la vulnérabilité pour vérifier intuitivement le degré d’uniformité 
interne et de logique des résultats. Examinez les incohérences en revoyant les fiches 
de travail antérieures afin de comprendre l’information générale sur laquelle repose le 
classement.

Une fois que vous avez examiné et, au besoin, ajusté les classements de la vulnérabilité 
de chaque objectif, effectuez un examen de tous les objectifs. Ceci est particulièrement 
important si différents groupes de discussion ont évalué différents objectifs. Encore une fois, 
vérifiez l’uniformité et la logique internes et ajustez au besoin.

Utilisez les répercussions sur les objectifs d’AFD établis dans la fiche de travail 4.1 
(Évaluation des répercussions actuelles et futures sur l’AFD) et l’évaluation de la capacité 
d’adaptation aux changements climatiques de la fiche de travail 4.2 (Évaluation de la 
capacité d’adaptation du système d’AFD) afin d’établir la vulnérabilité des objectifs d’AFD 
dans les scénarios sur les conditions climatiques actuelles et futures.

Utilisez la capacité d’adaptation actuelle pour évaluer la vulnérabilité des objectifs d’AFD 
(énoncés dans le tableau 1.9 de la fiche de travail 1.2-D) avec chaque scénario. Utilisez 
d’autres pages au besoin pour décrire les vulnérabilités éventuelles relevées.

 Vulnérabilité élevée Vulnérabilité moyenne Vulnérabilité faible
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Fiche de travail 4.4.  Évaluation de la vulnérabilité générale 
du système d’AFD

Rassemblez toutes les analyses pour avoir une vue d’ensemble. À l’heure actuelle, 
êtes-vous en mesure d’atteindre les objectifs d’AFD? Vos buts et objectifs d’AFD sont-
ils vulnérables aux changements climatiques? Quel est le degré de vulnérabilité du 
système? Compte tenu du climat actuel et des répercussions prévues dans l’avenir des 
changements climatiques, quelles sont les raisons pour lesquelles certains buts et objectifs 
d’AFD pourraient ne pas être atteints?

Vulnérabilité du système d’AFD aux changements climatiques

Climat actuel

Scénario no 1  

Scénario no 3

Scénario no 3

Autres 
scénarios, au 
besoin

Tableau 4.4.     Vulnérabilité générale du système d’AFD 
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Fiche de travail 4.5.  Point de décision : L’adaptation est-elle 
nécessaire? 

Si le système d’AFD d’intérêt est vulnérable aux répercussions des changements 
climatiques ou si l’on prévoit que le système sera vulnérable dans n’importe lequel 
des scénarios climatiques, vous devez déterminer et mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation (comme on le décrit dans les sections 7.5 et 7.6, ci-dessous). Si la vulnérabilité 
du système d’AFD est faible et que les effets éventuels des changements climatiques 
dans les divers scénarios sont faibles, vous pourriez surveiller le système et réévaluer la 
vulnérabilité à mesure que vous obtenez de nouvelles connaissances, leçons tirées et 
perspectives.

Tableau 4.5.     Décision concernant l’adaptation 

L’adaptation est-elle requise? Mesure

   Oui Passez aux sections 7.5 et 7.6

   Non Continuez de surveiller le système d’AFD et de 
réévaluer la vulnérabilité si des changements sont 
remarqués ou si de nouvelles connaissances sont 
obtenues.  



7.5 Fiches de travail du chapitre 5
Les fiches de travail suivantes visent à vous aider à élaborer et à évaluer vos mesures 
d’adaptation pour l’AFD.    

Fiche de travail 5.1  Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour 
atteindre les objectifs d’AFD 

 Tableau 5.1  Priorisation des vulnérabilités des objectifs d’AFD
 Tableau 5.2   Mesures d’adaptation éventuelles pour les objectifs 

d’AFD et évaluation de l’importance de la mise en 
œuvre

Fiche de travail 5.2  Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour 
l’ensemble du système d’AFD d’intérêt

 Tableau 5.3   Mesures d’adaptation éventuelles pour le système 
d’AFD

Fiche de travail 5.1.  Élaboration de mesures d’adaptation 
éventuelles pour atteindre les objectifs 
d’AFD

Classez en ordre d’importance la vulnérabilité des objectifs d’AFD : À la lumière 
du travail effectué dans le tableau 4.3, examinez de nouveau la vulnérabilité (c.-à-d., 
élevée, moyenne ou faible) des objectifs d’AFD de la zone à l’étude au climat actuel 
et aux scénarios des changements climatiques dans l’avenir. Vous pourriez classer les 
vulnérabilités en fonction de leur importance (élevée à faible) ou commencer seulement 
avec les objectifs dont la vulnérabilité est classée comme étant élevée ou moyenne 
dans tous les scénarios. Consignez les objectifs prioritaires sélectionnés dans le tableau 
ci-dessous et indiquez la mesure dans laquelle ils sont vulnérables aux changements 
climatiques. La présente étape est facultative, et vous pouvez à la place examiner toutes 
les vulnérabilités énumérées dans le tableau 4.3.
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Tableau 5.1.     Priorisation des vulnérabilités des objectifs d’AFD 

Objectifs d’AFD Vulnérabilité 
actuelle

Vulnérabilité dans 
l’avenir – Scénario no 1

Vulnérabilité dans 
l’avenir – Scénario no 2

Vulnérabilité dans 
l’avenir – Scénario no 3

 

Dressez une liste des mesures d’adaptation éventuelles : Toutes les mesures peuvent 
être examinées à la présente étape. L’évaluation de leur priorité et de la faisabilité de leur 
mise en œuvre sera effectuée plus tard. Vous pouvez d’abord examiner la liste des mesures 
d’adaptation de l’annexe 5. Ces dernières sont tirées de la documentation et proposent 
des façons d’adapter les politiques et les pratiques d’aménagement forestier en vue 
d’atteindre les objectifs d’aménagement dans le contexte d’un climat changeant. Dans le 
tableau 5.2, énumérez les mesures d’adaptation éventuelles pour chaque objectif d’AFD. 
Vous pouvez aussi signaler certaines mesures comme suit :

•  Classez les mesures dans les catégories suivantes : mesures stratégiques, mesures 
opérationnelles et mesures visant la capacité d’adaptation (vous contribuerez ainsi à 
établir un plan de mise en œuvre plus tard). 

•  Indiquez si chaque mesure d’adaptation permettra de réduire une répercussion 
négative ou offrira une possibilité éventuelle d’atteindre l’objectif. 

L’examen de la liste des lacunes en matière de connaissances et des incertitudes que vous 
avez créée à l’aide du présent guide pourrait aussi constituer un bon point de départ pour 
le recensement des mesures.  

Si vous souhaitez décrire en détail les mesures d’adaptation et que l’espace fourni au 
tableau 5.2 ne suffit pas, utilisez d’autres pages. 
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Fiche de travail 5.2.  Élaboration de mesures d’adaptation 
éventuelles pour l’ensemble du système 
d’AFD d’intérêt 

Dans la présente fiche de travail, vous élaborerez des mesures visant à réduire les 
vulnérabilités du système d’AFD ou à améliorer la capacité d’adaptation de l’ensemble du 
système. 

Revoyez la fiche de travail 4.4 (Évaluation de la vulnérabilité générale du système 
d’AFD) et établissez si certaines mesures pourraient être mises en œuvre pour réduire les 
vulnérabilités du système d’AFD ou améliorer la capacité d’adaptation dans l’ensemble du 
système. De telles mesures visent un grand nombre d’objectifs ou tous les objectifs d’AFD 
(p. ex., accroissement des partenariats et des collaborations avec les pouvoirs publics, les 
établissements de recherche et les intervenants ou les parties intéressées; de nouvelles 
approches décisionnelles au sein de l’organisation).  

Évaluez ces mesures plus générales en fonction du degré d’importance de la mise en 
œuvre de chaque mesure pour atteindre les objectifs d’AFD. L’échelle suivante peut 
être utilisée pour évaluer ces mesures :  TI = très importante:; I = importante; P = pas 
importante; ? = importance inconnue. 

Relevez les mesures d’adaptation qui, dans l’ensemble, sont plus importantes (p. ex., 
mesures robustes, sans regret, avantageuses pour tous et obligatoires).
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7.6 Fiche de travail du chapitre 6

Les fiches de travail suivantes portent sur la façon d’intégrer l’adaptation pour l’AFD.  

Fiche de travail 6.1 Priorisation des mesures d’adaptation
 Tableau 6.1   Description du processus de priorisation des 

mesures d’adaptation
 Tableau 6.2  Mesures d’adaptation prioritaires

Fiche de travail 6.2  Recommandation des mesures d’adaptation prioritaires à 
mettre en œuvre

 Tableau 6.3   Évaluation des mesures d’adaptation prioritaires et 
recommandation

 Tableau 6.4  Atteinte prévue des objectifs d’AFD  

Fiche de travail 6.3  Mise en œuvre (intégration) des mesures d’adaptation 
recommandées

 Tableau 6.5   Exigences en matière de mise en œuvre des 
mesures d’adaptation recommandées (fiche à 
remplir pour chaque mesure d’adaptation)

Fiche de travail 6.4 Évaluation du rendement des mesures d’adaptation
 Tableau 6.6   Description de l’évaluation du rendement de 

l’adaptation au fil du temps

Fiche de travail 6.1. Priorisation des mesures d’adaptation

Priorisez les mesures d’adaptation relevées comme étant importantes dans les fiches de 
travail 5.1 (Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour les objectifs d’AFD) 
et 5.2 (Élaboration de mesures d’adaptation éventuelles pour l’ensemble du système 
d’AFD d’intérêt). Décrivez le processus de priorisation et indiquez qui y a participé.

Tableau 6.1.      Description du processus de priorisation des mesures 
d’adaptation

Description du processus de priorisation des mesures d’adaptation
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Fiche de travail 6.2.  Recommandation des mesures 
d’adaptation prioritaires à mettre en 
œuvre

À l’aide de la liste des mesures d’adaptation prioritaires, remplissez les tableaux 6.3 et 6.4. 
Pour chaque mesure, évaluez ce qui suit :

 •  La mesure est-elle une modification d’une pratique actuelle? Le cas échéant, indiquez 
de quel plan, politique ou guide d’exploitation existant est tirée cette pratique.

 •  L’adaptation est-elle adéquate sur le plan écologique et acceptable sur le plan social?

 •  La mise en œuvre de l’adaptation est-elle financièrement et techniquement 
faisable? Est-elle notamment faisable compte tenu des aspects organisationnels et 
institutionnels? 

 •  La mesure entre-t-elle en conflit avec d’autres objectifs d’aménagement ou valeurs 
d’AFD? Le cas échéant, indiquez-les ici. Les conflits peuvent-ils être résolus? 

 •  Compte tenu de la pertinence, de la faisabilité et des conflits éventuels, la mise en 
œuvre de la mesure d’adaptation peut-elle être recommandée? 

 •  Quand la mesure doit-elle être mise en œuvre (p. ex., immédiatement, dans un 
avenir proche, dans une avenir lointain)? Établissez divers calendriers avec des délais 
particuliers. 

 •  Grâce à la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation, pensez-vous être en mesure 
d’atteindre les objectifs d’AFD dans votre zone à l’étude? Indiquez oui, non ou 
incertain dans le tableau 6.4 et donnez une brève explication.
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Examinez si, une fois les mesures d’adaptation mises en œuvre, vous pourrez atteindre 
les objectifs d’AFD dans votre zone à l’étude. Si non, vous pourriez devoir envisager de 
prendre d’autres mesures ou d’améliorer les mesures relevées. 

Tableau 6.4.    Atteinte prévue des objectifs d’AFD  

Objectif d’AFD (tableau 1.8) Atteinte prévue des objectifs (oui ou non, avec 
explications)

 



Fiche de travail 6.3.  Mise en œuvre (intégration) des mesures 
d’adaptation recommandées

À l’aide du tableau 6.5, relevez les besoins en matière de mise en œuvre pour chaque 
mesure d’adaptation prioritaire. Vous pouvez regrouper ces mesures en fonction 
de l’objectif d’AFD et de l’ensemble du système d’AFD ou par catégorie de mesures 
stratégiques, opérationnelles ou visant la capacité d’adaptation. Pour chaque mesure 
d’adaptation recommandée, envisagez ce qui suit : 

 •  Déterminer de quelle compétence relèvent les mesures d’adaptation ainsi que les 
rôles et les responsabilités des diverses organisations et personnes participant à la 
mise en œuvre. 

 •  Identifier les actions requises pour mettre en œuvre les mesures d’adaptation (p. ex., 
modifications à la planification, aux procédures, aux politiques, à la réglementation, à 
la législation, aux investissements, aux protocoles, aux lignes directrices, à la formation 
et aux méthodes opérationnelles).

 •  Évaluer les possibilités d’intégrer l’adaptation dans les processus commerciaux 
courants.

 •  Cerner les rôles et les responsabilités (c.-à-d., personne ou ministère particulier 
qui dirigera la mise en œuvre et autres personnes ou ministères qui devraient y 
participer). Établir des délais pour les étapes de la mise en œuvre.

 •  Évaluer le soutien interne requis pour mettre de l’avant la mise en œuvre (p. ex., 
personnel d’exploitation, spécialistes, cadres supérieurs, dirigeants politiques). 

 •  Évaluer le soutien externe requis pour mettre de l’avant la mise en œuvre (p. ex., 
participation ou soutien d’autres organisations). 

 •  Déterminer les ressources humaines requises pour mettre de l’avant la mise en œuvre 
et évaluer si ces ressources sont disponibles ou si elles doivent être obtenues.

 •  Évaluer les besoins en information et en formation pour la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation. 

 •  Déterminer les ressources financières requises pour mettre de l’avant la mise en 
œuvre et évaluer si ces ressources sont disponibles ou si elles doivent être obtenues. 

 •  Décrire ce à quoi ressemblerait une mise en œuvre réussie (p. ex., tous les employés 
chargés de la planification et le personnel opérationnel sont renseignés sur les 
répercussions des changements climatiques et l’adaptation; les activités sylvicoles 
reflètent les changements dans les précipitations). 

 •  Élaborer le calendrier général et déterminer  la date d’événements particuliers et les 
jalons liés à la mise en œuvre.

 •  Déterminer s’il est nécessaire de communiquer avec les décideurs, d’autres employés 
ou des parties intéressées concernant l’adaptation et ses conséquences éventuelles. 

 •  Établir s’il y a en place un plan de surveillance ou de suivi dans lequel les mesures 
d’adaptation devraient être intégrées. 

 •  Déterminer si l’adaptation peut aider à atteindre les objectifs ou des buts non liés à 
l’AFD.
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 Tableau 6.5.      Exigences en matière de mise en œuvre des mesures d’adaptation recommandées 
(fiche à remplir pour chaque mesure d’adaptation) 

Mesure d’adaptation 
recommandée

 Objectif(s) d’AFD 
Stratégique, 
opérationnel ou 
capacité d’adaptation 

Compétence et 
responsabilité en matière de 
prise de décisions 

Mesures requises pour la 
mise en œuvre 

Possibilités d’intégration 

Rôles et responsabilités pour 
la mise en œuvre (qui fait 
quoi et pour quand?)

B
es

oi
n

s

Soutien interne

Soutien externe

Ressources humaines

Information et 
formation

Ressources financières

À quoi ressemble la réussite?

Jalons

Besoins en communication

Y a-t-il un plan de 
surveillance ou de suivi dans 
lequel cette mesure pourrait 
être intégrée?

L’adaptation contribue-t-elle 
à l’atteinte des objectifs et 
buts non liés à l’AFD?



Fiche de travail 6.4.  Évaluation du rendement des mesures 
d’adaptation

Décrivez le processus d’évaluation de l’efficacité de l’adaptation 

 

Tableau 6.6.      Description de l’évaluation du rendement de l’adaptation au 
fil du temps 
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ANNEXES  



Annexe 1. Glossaire

Adaptation 

Ajustement dans les systèmes naturels ou humains en réaction à des stimuli climatiques 
réels ou prévus et à leur incidence, ce qui permet d’atténuer les effets néfastes ou de tirer 
parti des possibilités bénéfiques (Parry et collab., 2007).

Aménagement adaptatif

Processus systématique consistant à utiliser les leçons tirées des résultats obtenus des 
politiques et des pratiques antérieures pour continuellement améliorer les politiques et les 
pratiques de gestion (MEA, 2005). 

Aménagement forestier durable (AFD)

Aménagement visant à maintenir et à améliorer la santé à long terme des écosystèmes 
forestiers dans l’intérêt de tous les organismes vivants tout en procurant des possibilités 
environnementales, économiques, sociales et culturelles aux générations actuelles et 
futures (CCMF, 2008). D’après le CCMF, les critères pour définir et surveiller l’aménagement 
forestier durable au Canada sont la diversité biologique, l’état et la productivité des 
écosystèmes, le sol et l’eau, la contribution des forêts aux cycles écologiques planétaires, 
les avantages économiques et sociaux, et la responsabilité de la société. 

Capacité d’adaptation

Capacité d’un système de s’ajuster aux changements climatiques (y compris la variabilité 
du climat et de ses extrêmes) afin d’atténuer les dommages éventuels, de tirer parti des 
opportunités ou de faire face aux conséquences (Parry et collab., 2007). Dans le présent 
rapport, la capacité d’adaptation désigne les éléments humains (plutôt que biologiques) 
du système d’aménagement forestier.

Changements climatiques

Les changements climatiques désignent tout changement du climat au fil du temps, qu’il 
soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines. Cette définition diffère de celle 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui va comme 
suit : « des changements de climat attribuables directement ou indirectement à l’activité 
humaine qui altèrent la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter 
à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables » (Parry et 
collab., 2007).

Climat

Pris dans son sens strict, le climat est habituellement défini comme étant « les conditions 
météorologiques moyennes » ou, de façon plus rigoureuse, la description statistique 
exprimée en termes de moyenne et de variabilité de valeurs mesurables au cours d’une 
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période de temps variant de quelques mois à des milliers ou des millions d’années. Ces 
valeurs concernent le plus souvent des variables de surface comme la température, 
les précipitations et le vent. Lorsqu’il est pris dans un sens plus large, le terme « climat » 
englobe l’état, y compris une description statistique, du système climatique. La période 
classique, établie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), est de 30 ans (Parry 
et collab., 2007).

Écoservices

Services ou fonctions écologiques ayant un intérêt, pécuniaire ou non, pour des 
particuliers ou une société dans son ensemble. On distingue i) les services de 
soutien tels que le maintien de la productivité ou de la biodiversité; ii) les services 
d’approvisionnement, par exemple en aliments, en fibres ou en poisson; iii) les services de 
régulation tels que la régulation climatique ou le piégeage du carbone; et iv) les services 
culturels comme le tourisme ou les activités à caractère spirituel et esthétique (Parry et 
collab., 2007).

Écosystème

Système interactif formé de tous les organismes vivants et de leur environnement 
abiotique (physique et chimique) dans un endroit donné. Les écosystèmes couvrent une 
hiérarchie d’échelles spatiales et peuvent comprendre la planète entière, y compris les 
biomes à l’échelle continentale, ou les petits écosystèmes bien circonscrits tels qu’un petit 
étang (Parry et collab., 2007).

Écozone

Grande zone écologiquement distincte délimitée à l’échelle subcontinentale et définie par 
ses interactions avec les facteurs humains, végétatifs, fauniques, climatiques, géologiques 
et physiographiques. Le cadre écologique de classification des terres du Canada 
comprend 15 écozones terrestres, celles-ci étant divisées en 53 écoprovinces comportant 
194 écorégions, lesquelles sont subdivisées en 1 020 écodistricts (CCMF, 2006).

Évaluation de la capacité d’adaptation

Évaluation 1) des ressources et des capacités humaines et institutionnelles (p. ex., 
capital humain, capital social) disponibles dans le but d’établir les besoins en matière 
d’adaptation et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation; 2) des propriétés, des 
caractéristiques et des attributs structuraux ayant une incidence sur la capacité d’un 
système de s’adapter (p. ex., souplesse, rigidité, diversité, liquidités et substituabilité); et 3) 
des facteurs entravant les choix optimaux concernant les besoins en matière d’adaptation 
et de capacité d’adaptation (p. ex., inefficacité des institutions, grandes lacunes en matière 
de connaissances, manque de sensibilisation et perceptions biaisées des risques).

Évaluation de la sensibilité

Évaluation de la sensibilité ou de l’ampleur de la réaction éventuelle d’un système à 
une ampleur ou un taux particulier de changement dans le climat local (y compris 



les changements dans les valeurs moyennes et la variabilité, ainsi que les conditions 
extrêmes). La sensibilité peut être réduite ou modifiée grâce à l’adaptation. 

Exposition 

Degré d’exposition d’une unité d’analyse donnée à des changements climatiques. 
L’exposition peut être représentée par des changements à long terme dans les conditions 
climatiques, ainsi que par les changements dans la variabilité du climat, y compris 
l’ampleur et la fréquence des évènements exceptionnels (McCarthy et collab., 2001). 

Facteur

Élément naturel ou induit par l’activité humaine causant directement ou indirectement 
des changements dans un système tel qu’un écosystème, une forêt aménagée ou une 
communauté (MEA, 2005). Comme exemples mentionnons les changements dans la 
concentration des gaz à effet de serre qui altèrent la température moyenne planétaire ou 
les valeurs sociétales, ce qui entraîne des changements dans l’utilisation des forêts.

Intégration de l’adaptation 

Inclusion des aspects liés aux changements climatiques à prendre en compte dans le 
processus décisionnel et la gestion au quotidien sur une base constante et continue.

Options d’adaptation 

Actions ou activités éventuelles visant à examiner ou à réduire les vulnérabilités constatées 
au cours de l’évaluation de la vulnérabilité.

Recommandations d’adaptation 

Sous-ensemble de mesures d’adaptation, comprenant les mesures favorables aux objectifs 
d’AFD et dont la mise en œuvre est acceptable et réalisable.

Répercussions des changements climatiques

Effets des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains. Selon que 
l’adaptation est tenue en compte ou non, on peut établir une différence entre les 
répercussions éventuelles et les répercussions résiduelles. Les répercussions éventuelles 
représentent toutes les répercussions pouvant survenir selon une projection donnée 
des changements climatiques, sans tenir compte de l’adaptation. Les répercussions 
résiduelles sont les répercussions des changements climatiques qui se produisent après 
l’adaptation (Parry et collab., 2007). Dans le contexte de l’évaluation de la vulnérabilité, les 
répercussions sont le résultat de l’exposition aux changements climatiques et la sensibilité 
du système d’AFD à un degré particulier d’exposition. 

Résilience

Capacité d’un système social ou écologique d’absorber des perturbations tout en 
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conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement ainsi que sa capacité de 
s’organiser et de s’adapter au stress et au changement (Parry et coll., 2007).

Scénarios

Description plausible et souvent simplifiée des événements dans l’avenir, reposant sur 
un ensemble d’hypothèses cohérentes et intrinsèquement homogènes sur les éléments 
moteurs et les liens clés. Les scénarios peuvent être établis à partir de projections, mais 
sont souvent fondés sur des renseignements complémentaires provenant d’autres 
sources, parfois accompagnées d’un synopsis narratif. (Parry et collab., 2007). Les scénarios 
ne sont pas des prévisions et ne comprennent habituellement pas des erreurs de 
prévision ou des probabilités.

Scénarios des répercussions sur les forêts

Gamme d’états forestiers possibles dans l’avenir résultant d’un scénario climatique donné. 
Les scénarios des répercussions sur les forêts incluent des descriptions des changements 
dans 1) les processus physiologiques et phénologiques et la régénération; 2) la fréquence 
et l’intensité des perturbations biotiques, comme les épidémies d’insectes et les maladies, 
ainsi que des perturbations abiotiques, comme le temps violent, la sécheresse et les feux 
de forêt; 3) la santé et la productivité des écosystèmes; 4) l’inventaire forestier; et 5) la 
composition des forêts et les catégories d’âge dans le paysage.

Sensibilité

Mesure dans laquelle un système est touché, positivement ou négativement, par 
la variabilité ou les changements climatiques. L’incidence peut être directe (p. ex., 
changement dans le rendement des cultures en réponse à une variation de la moyenne, 
de la fourchette ou de la variabilité de température) ou indirecte (p. ex., dommages causés 
par une augmentation de la fréquence des inondations côtières en raison de l’élévation du 
niveau de la mer) (Parry et coll., 2007).

Système d’aménagement forestier durable

Système couplé humain-environnement qui tire des biens et des services de la forêt et 
vise l’aménagement des forêts conformément aux principes et aux objectifs de l’AFD. Les 
systèmes d’AFD peuvent varier suivant le contexte spatial, opérationnel et organisationnel. 
Ces systèmes peuvent exister à toute échelle, y compris les forêts provinciales et 
communautaires, les zones protégées, les territoires loués à l’industrie et les petits boisés 
privés.  

Variabilité climatique

Variations de l’état moyen et autres statistiques (telles que les écarts-types, l’apparition 
de conditions extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales, au-
delà des événements météorologiques particuliers. Le terme est souvent employé pour 
décrire les déviations des statistiques climatiques au cours d’une période donnée (p. ex., 



mois, saison ou année) par rapport aux données à long terme visant la même période. 
Prise dans ce sens, la variabilité climatique est mesurée par ces déviations, lesquelles sont 
habituellement appelées anomalies. La variabilité peut être attribuable à des processus 
internes du système climatique (variabilité interne) ou à des variations dans les facteurs 
externes naturels ou anthropiques (variabilité externe) (OMN, sans date). 

Vulnérabilité

Mesure dans laquelle un système est sensible, et incapable de faire face, aux effets néfastes 
des changements climatiques, y compris les variations climatiques et leurs extrêmes. 
La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et de la rapidité de la variation et 
des changements climatiques auxquels un système est exposé, de sa sensibilité et de sa 
capacité d’adaptation  (Parry et collab., 2007).
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Annexe 2.  Exemples de facteurs déclencheurs d’une 
évaluation de la vulnérabilité de l’AFD 

On encourage les utilisateurs du présent guide à relever leurs propres facteurs en plus des 
exemples pertinents de la liste suivante. 

Facteurs environnementaux et écologiques

 •  Événement météorologique exceptionnel antérieur (p. ex., infestation d’insectes, feu, 
précipitation intense) 

 •  Changements lents par le passé dans le climat ou les écosystèmes, y compris les 
forêts (p. ex., mortalité massive d’une espèce) 

 •  Événements météorologiques exceptionnels prévus dans l’avenir 

 •  Changements lents dans le climat ou les écosystèmes prévus dans l’avenir 

 •  Vulnérabilités relevées (p. ex., résultats d’une étude scientifique ou preuve 
anecdotique) 

 Facteurs économiques

 •  Désir de bénéficier d’autres avantages (p. ex., création d’emplois, collectivités viables)

 •  Demandes d’investisseurs ou de compagnies d’assurances que les aspects liés au 
climat soient intégrés aux plans 

 •  Possibilités de financement pour les mesures d’adaptation aux changements 
climatiques 

Facteurs sociaux ou culturels

 •  Volonté d’adopter des « pratiques d’aménagement exemplaires » ou de prendre sans 
tarder des mesures

 •  Pression de groupes d’intérêt ou de la population

 • Éthique professionnelle

 •  Perception des risques et préoccupations des gestionnaires, des intervenants et de la 
population



Annexe 3. Critères et indicateurs d’AFD du CCMF 

Critère no 1.  Diversité biologique

1.1 Diversité des écosystèmes

 1.1.1  Superficie des forêts, par type de forêt et catégorie d’âge, et milieux humides de 
chaque écozone

 1.1.2  Superficie des forêts, par type de forêt et catégorie d’âge, milieux humides, 
types de sol et caractéristiques géomorphologiques dans les aires protégées de 
chaque écozone

1.2 Diversité des espèces

 1.2.1 Situation des espèces forestières en péril 

 1.2.2 Niveau de population d’espèces forestières données 

 1.2.3 Répartition d’espèces forestières données 

 1.2.4 Nombre d’espèces forestières exotiques envahissantes 

1.3 Diversité génétique

 1.3.1 Diversité génétique des stocks de semences pour le reboisement

 1.3.2  État des efforts de conservation in situ et ex situ axés sur les espèces forestières 
indigènes de chaque écozone

Critère no 2. État et productivité des écosystèmes 

2.1  Volume total sur pied des espèces d’arbres commerciales et non commerciales du 
territoire forestier

2.2 Superficies forestières ajoutées et perdues, selon la cause

2.3  Superficies forestières perturbées par les incendies, les insectes, les maladies et les 
coupes

2.4 Superficies forestières dont les fonctions sont altérées par l’ozone et les pluies acides

2.5 Proportion des aires de coupe de bois qui se sont bien régénérées

Critère no 3. Sol et eau

3.1 Taux de conformité aux normes locales visant à réduire les perturbations du sol

3.2  Taux de conformité aux normes locales régissant la construction des routes, le 
passage des cours d’eau et l’aménagement des zones riveraines

3.3  Proportion des bassins hydrologiques soumis à des perturbations majeures 
renouvelant les peuplements au cours des 20 dernières années
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Critère no 4. Contribution aux cycles écologiques planétaires

4.1 Cycle du carbone

 4.1.1  Variation nette de la quantité de carbone dans les écosystèmes forestiers

 4.1.2  Stockage du carbone dans les écosystèmes forestiers, par type de forêt et 
catégorie d’âge

 4.1.3 Variation nette de la teneur en carbone des produits forestiers

 4.1.4 Émissions de carbone du secteur forestier 

Critère no 5. Avantages économiques et sociaux

5.1 Avantages économiques

 5.1.1 Contribution des produits ligneux au produit intérieur brut

 5.1.2 Valeur des produits ligneux de seconde transformation par volume récolté

 5.1.3 Production, consommation, importations et exportations de produits ligneux

 5.1.4  Contribution des produits non ligneux et des services forestiers au produit 
intérieur brut

 5.1.5 Valeur des produits non ligneux et des services forestiers non commercialisés 

5.2 Répartition des avantages

 5.2.1 Superficies forestières par tenure

 5.2.2 Répartition des avantages financiers de l’industrie des produits ligneux 

5.3  Durabilité des avantages

 5.3.1  Récolte annuelle de produits ligneux par rapport à l’intensité des récoltes jugée 
durable

 5.3.2  Récolte annuelle de produits non ligneux par rapport à l’intensité des récoltes 
jugée durable

 5.3.3 Rendement du capital investi

 5.3.4 Indice de productivité

 5.3.5 Emplois directs, indirects et induits

 5.3.6 Revenu moyen dans les principales catégories d’emploi

Critère no 6. Responsabilité de la société

6.1 Droits ancestraux et issus de traités

 6.1.1  Étendue de la consultation des Autochtones pour planifier l’aménagement 
forestier et élaborer les politiques et les lois relatives à l’aménagement forestier

 6.1.2 Superficie des terres forestières appartenant aux Autochtones

6.2  Connaissances traditionnelles des Autochtones en matière d’utilisation des terres et 
d’écologie forestière

 6.2.1  Superficie des terres forestières publiques ayant fait l’objet d’études sur 
l’utilisation traditionnelle des terres



6.3 Bien-être et résilience des collectivités forestières

 6.3.1 Indice de diversité économique des collectivités tributaires des forêts

 6.3.2 Niveaux de scolarité dans les collectivités tributaires des forêts

 6.3.3 Taux d’emploi dans les collectivités tributaires des forêts

 6.3.4 Fréquence du faible revenu dans les collectivités tributaires des forêts

6.4 Prise de décisions équitables et efficaces 

 6.4.1  Taux de satisfaction à l’égard des processus de mobilisation du public à l’AFD au 
Canada

 6.4.2 Taux de conformité aux lois et aux règlements en matière d’AFD

6.5 Prise de décisions éclairées

 6.5.1 Couverture, attributs, fréquence et fiabilité statistique des inventaires forestiers

 6.5.2 Disponibilité pour le public de l’information sur les inventaires forestiers

 6.5.3  Investissements dans la recherche forestière, la recherche-développement dans 
l’industrie des produits ligneux, et l’éducation

 6.5.4  État des lignes directrices et des normes d’aménagement forestier, nouvelles ou 
mises à jour, relatives aux questions écologiques

Source : Conseil canadien des ministres des Forêts. 2003. Définir l’aménagement forestier durable au Canada : 
critères et indicateurs 2003, Ottawa (Ont.) <http://www.ccfm.org/pdf/CI_Booklet_f.pdf> (consulté le 28 avril 
2014).
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Annexe 4.   Exemples de facteurs écologiques, 
économiques, sociaux et culturels à 
prendre en compte 

Ces exemples peuvent être utilisés dans les tableaux  2.2, 2.3 et 3.2.

États et dynamiques des forêts 

• Répartition selon le type de couvert forestier et la catégorie d’âge

• Croissance, mortalité et productivité des forêts 

• Fréquence, intensité, gravité et ampleur des feux de forêt 

• Fréquence, intensité, gravité et ampleur des infestations de ravageurs  

• Phénologie (date du débourrement printanier, effloraison, etc.)

• Taux de réussite de la régénération forestière 

• Changement dans la limite forestière (élévation ou latitude)

• Abondance et gammes d’espèces envahissantes

• Abondance, déplacement et gamme d’espèces fauniques 

États des terres et de l’eau

• Accès (durée de la saison des routes d’hiver)

• Routes (y compris les ponts et les ponceaux)

• Ouvrages de drainage

• Durée de la saison de gel du sol et des plans d’eau 

• Période et débit de pointe des écoulements fluviaux

• Stabilité du terrain

• Abondance, déplacement et gamme de poissons et autres espèces aquatiques 

Conditions socioéconomiques (y compris des facteurs culturels) 

• Approvisionnement en bois 

• Valeurs du bois sur pied

• Coûts d’exploitation

• Marchés

• Disponibilité des produits forestiers non ligneux 

• Valeurs foncières et options en matière d’occupation du sol

• Possibilités économiques

• Moyen de subsistance (emploi et revenu)

• Activités culturelles

• Activités et installations récréatives dans les forêts
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