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RESUMÉ

Cette recherche a pour objectif principal le suivi de l'évolution du couvert nival durant la période

de fonte au sud du Québec en utilisant le capteur VEGETATION. En effet, ce capteur se

caractérise par une bonne répétitivité temporelle, 24 heures, et un large champ de vue, 2500*2500

km. Il permet ainsi un bon suivi spatio-temporel du couvert nival durant la période de fonte.

Cependant, la résolution spatiale du capteur VEGETATION n'est que d'1 km2. Pour des fins de

modélisation hydrologique et pour des bassins versants de petite ou moyenne taille, il est utile de

savoir combien il y a de neige, en terme de pourcentage de surface, dans un pixel VEGETATION.

Dans cette étude l'estimation du couvert nival se base sur la combinaison d'une image VGT

acquise durant la période de fonte, i I avril 1999, avec deux autres images VGT, dites de

réfrrences, acquises en période de couvert total de neige et en absence totale de neige,

respectivement le 8 février et le 2 mai 1999. Ainsi, pour chacun des pixels VGT des indices

spécifiques de neige (F et NDSI) sont obtenus. Parallèlement, pour chacun de ces pixels VGT, le

pourcentage, en terme de surface, couvert de neige est extrait d'une image de haute résolution

spatiale, capteur F{RVIR de SPOT4, acquise aussi le l1 avril 1999. Les équations d'estimation du

couvert nival relient les valeurs des indices de neige aux pourcentages de neige. Toutefois la

répétitivité temporelle du capteur HRVIR étant de 26 jours, il est impossible de pouvoir compter

sur ce capteur pour effectuer le suivi de la fonte de neige.

En constatant que le I I avril 1999 il ne restait pas beaucoup de neige dans la région d'étude, nous

avons refait les mêmes étapes en utilisant une image VGT du 2 avril 1999 et une autre de haute

résolution spatiale, capteur HRV (SPOT2), du même jour. Ainsi, nous avons cartographié la

distribution du couvert nival au sud du Québec pour les deux dates citées et aussi pour le 27 mars

et le 5 awil 1999.

Un autre volet intéressant dans cette étude concerne l'estimation des réflectances des classes

d'occupation du sol en utilisant les images VGT. En fait, la réflectance d'un pixel VGT est la

combinaison de celles des éléments de surface qui le composent. En appliquant le modèle linéaire

de composition des réflectances nous avons pu estimer à partir de l'image VGT du I I avril 1999

les réflectances des classes d'occupation du sol issues de I'image de haute résolution spatiale.
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Finalement, les images du 11 et du 2 avril 1999 utilisées dans le cadre de cette étude ne

contiennent pas assez de neige pour pouvoir définir des relations satisfaisantes. Toutefois, nous

avons déterminé les pourcentages de neige sur chaque pixel VEGETATION avec une précision

tout à fait acceptable, 80% des pixels de la sous-image VGT du I 1 avril sont estimés à + l0oÂ. La

méthodologie que nous avons adoptée tout au long de cette étude peut être appliquée dans un

contexte opérationnel moyennant quelques petits ajustements.
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INTRODUCTION

1 .1 Problématique générale et contexte de la recherche

Comportant une population de sept millions d'habitants, le Québec s'étend sur une superficie de

1,7 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut à titre de comparaison à plus de trois fois la

superficie de la France. Près de 3%o des réserves d'eaux douces renouvelables de la planète sont

localisées au Québec. L'importance de l'eau dans cette région réside dans les faits suivants :

Le Québec a axé une partie importante de sa croissance et de son
développement sur le secteur de l'énergie, en mettant en valeur et en
exploitant les ressources hydrauliques disponibles sur son territoire. Les
résultats obtenus sont spectaculaires. L'économie québécoise s'est en
effet taillé une place de choix, à l'échelle mondiale, en matière de
production et d'utilisation de l'électricité. Une activité industrielle
intense a été rendue possible grâce à cette énergie abondante,
exploitable à un coût de revient qui compte parmi les plus bas en
Amérique du nord. Le potentiel économiquement exploitable
hydroélectrique québécois demeure considérable (site Internet du
ministère des ressources naturelles du Québec).

En tenant compte des faits avancés précédemment, il est de toute évidence qu'au Québec la

ressource en eau est l'un des piliers de l'économie. L'optimisation de son utilisation, et ainsi la

génération d'un profit économique maximal, ne peut être atteinte qu'à travers une gestion

adéquate faisant appel au maximum d'informations relatives au cycle de l'eau.

Cependant, et comme il est connu de tous, au Québec l'hiver est assez rigoureux et les

températures peuvent facilement descendre aux alentours de -30oC, et même plus! Durant la

saison hivernale la nature solide de l'eau perturbe la dynamique de l'écoulement superficiel et

aussi celle de l'infiltration souterraine. D'énormes quantités d'eau se trouvent ainsi accumulées

sous forme de neige. Elles sont considérées par les économistes comme un capital énergétique en

état de gel, tandis qu'en terme de sécurité elles constituent un risque potentiel de catastrophes

nafurelles. Au printemps, ces stocks d'eaux passent rapidement, de quelques jours à quelques

semaines, de la phase solide à la phase liquide. Le rôle de la modélisation hydrologique se

concrétise à ce stade par la simulation des différents scénarios possibles d'écoulement de ces

quantités importantes d'eau dans les bassins versants. Cela constitue une contribution importante

aux processus de gestion des ressources hydriques. Ceux-ci visent en premier lieu la sécurité des


















































































































































































































































































