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Pr6face

Appel€ i expliquer le sens de sa mission et i
lustifier les moyens mis en euvre pour que la
for€t continue i jouer un r6le 6conomique et
social important dans notre soci€t6, le Service
cantonal des for€ts et de la faune du Canton de
Vaud a voulu cr6er un parcours forestier, accom- 

-pagn6 d'un guide du promeneur, pour expliquer
le sens de sa mission et familiariser le public
ainsi que les classes des 6co1es avec les

mystCres de la for€t et le r6le de la sylviculture.

La foret vaudoise repr6sente, en effet, plus d'un
quart du teritoire vaudois et interesse toujours
davantage les citoyens qui n'ont plus, comme
par le pass6, peur de l'6puisement des r6serves
de bois - alors unique combustible et materiau
de construction - mais qui craignent par contre
le d6p6rissement de la for€t, la perte de bio-
topes ou tout simplement de manquer de
chlorophylle. Telle que nous la connaissons,
cette for€t est le fruit d'un long travail de
restauration. Aprds avoir 6t6 longtemps surex-
ploit6e, elle fut reconstitu6e par les sylviculteurs
depuis le milieu du sidcle pass6. Grdce i ce

travail, elle continue i: prot6ger les hommes,
leurs habitations et leurs voies de communi-
cations, tout en produisent du bois de qualit6
et en offrant i la flore et i la faune sauvage un
pr6cieux refuge. Paradoxalement, c'est la
difficult6 de trouver preneur pour son bois qui
aujourd'hui menace nos massifs forestiers
vieillissants.

Publi6es en 1991, les Balades en for€ts
cantonales vaudoises (voir bibliographie),
permettent d chacun de d6couvrir le patrimoine
forestier de l'Etat. Nous avons compl6t6 cette
information par ce guide et un itin€raire balis6,
implant6 sur le pourtour de l'Arboretum du
vallon de l'Aubonne dont il utilise l'infrastructure.

Le Parcours sylviculture s'adresse i tous ceux
qui d6sirent apprendre i observer la nature et 

-comprendre les interventions que l'homme y
pratique afin d'en tirer les bienfaits n6cessaires
i notre civilisation.



En collaboration avec le D6partement de

f instruction publique et des cultes, a l'intention
des plus jeunes et des 6co1es, nous avons

intdgr6 i cette promenade un volet interactif,
le Rallye de Fred le castor, qui permet aux
enfants de rechercher, de comparer et d'obser-
ver le milieu naturel pour mieux saisir le r61e

de la for6t dans la vie de tous les iours.

Nikola Zaric, ing€nieur forestier, 6galement

dipl6m6 des beaux-arts, a 6t6 mandat6 par notre
Service pour r6aliser ce travail avec l'appui de

nombreuses €quipes b6n6vo1es qui ont permis
la mise en place de panneaux d'information
ainsi que la r6alisation de sculptures sur bois i
la trongonneuse. Nous le remercions chaleureu-
sement ainsi que toutes les personnes qui ont
collabor€ i cet ouvrage pour I'excellent travail
accompli.

Lausanne, aoit 7993.

Daniel Zimmermann,
Adloint au Service cantonal
des for€ts et de la faune.



Comment utiliser:
k Parcours sylviculture

Habitant occaslonnel d.e I'Aubonne et
tnascotte d.u Parcours syl:uicuhure, Fred
le Castor, bft.cberon des cours d'eau, aous
seralra de guide tout au long d'une balade
oariie qui aousfera dicouarir d.e oos
proPres yeux lcs secrets de lafordt.

Le Parcours sylviculture emprunte des

chemins et des sentiers de diff6rentes grandeurs
d6ji existants ou sp6cialement cr66s. Pour
vous orienter, servez-voLls du ptan d€pltant
de la couverture, ainsi que de la signalisation
le long du trac6.
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Suiuez attentiuement la slgnallsatlon d.u Pa.rcours
syhticuhure . Quelques panneaux explicatifs cotnpldtent
certains points d€crits dans cette brochure. Des piquets
num€rotds signalent les points d'explication, et des
piquets Jlec b4s indiquent la direction.

Selon les envies et les besoins, un pafcours
d'une dur6e variable. Il n'est pas n6cessaire
de faire le Parcours sylviculture dans son
ensemble ou dans le bon sens. Selon le
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temps dont vous disposez, vous pouvez
6courter l'excursion en utilisant les autres

sentiers ou encore f int6grer i une autre

visite des collections de l'Arboretum.
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Comment utiliser ce guide

Histoire de la sylviculture. En guise
d'introduction, la premidre partie du guide
situe le contexte historique des relations
que l'homme entretient avec la for€t

Les points d'expllcation. Ils repr6sentent la
partie principale du guide: chaque point d€crit
se rattache d une particuiarit6 visible le long de
I'itin6raire. Le texte en italique gras d6crit les
objets auxquels il faut 6tre attentif; le texte
normal donne les explications n6cessaires.

R6sum6 botanique et explicatlons sur la
sylviculture. Pour apprendre i mieux connaitre
les arbres de nos for€ts, une description bota-
nique aux pages 77 i 86 vous permettra
d'identifier les diff6rentes espdces i partir de
leurs feuilles et leurs fruits.
Les principales notions de sylviculture sont
d6crites dans le glossaire dla page73.

Le rallye de Fred le Castor

Dans les pages color€es en fin de guide, des
missions d'observations sur le terrain
permettent aux visiteurs, petits et grands, de
d6couvrir activement les secrets et les parti-
cularit6s de la fordt.

Les points quifont I'objet d'une tnisslon du rallye,
sont marques de la pr4sence de Fred le Castor dans
la marge.
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Histoire de la

sylviculture
En for€t, le temps se compte en sidcles: la for€t
par la lenteur de sa croissance, garde longtemps
la trace du temps en elle. L'arbre r6colt6 auiour-
d'hui, g6n6ralement plus que centenaire, est le
fruit d'un patient effort de plus de 4 g6n6rations

de professionnels.
Confront6s i l'h6ritage d'un pass6 lointain

inscrit dans toute for€t, la connaissance de
l'histoire forestiEre est indispensable pour
comprendre l'univers sylvestre et la manidre
dont l'homme s'en occupe.

De I'homme et de la for€t. Aprds la dernidre
p6riode glaciaire, il y a environ 10 000 ans, la
v6g6tation colonisa les terres mises i nu par le
retrait des glaces et bient6t tout le Plateau suisse

se couvrit d'un manteau forestier, ne laissant
que ea et ld apparaitre quelques cours d'eau,
lacs ou mar6cages. C'est le long de ces riviBres
que les premiers hommes p6ndtrdrent dans
l'immensit6 de cet univers v6g6tal, qui fut pour
eux, chasseurs-cuellleufs, iL la fois un gite et
un pourvoyeur universel en gibier, en baies et

en racines.

La r€volutlon agrlcole. Avec la d6couverte de la
domestication et de la culture des v€g6taux,
l'homme ya gagfier sur f immensit6 forestidre ses

9
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La bacbe modente descend directement d'un des
premierc outils de I'bumanitd: celui qui permit de
conquerir I'espace cultiuable sur lafor€t.
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一
二premiCres patures et ses labours primitifs. Avec

les mill6naires, les clairiBres se multiplient et,

aprds s'6tre 6triqu€e comme une peau de cha-
grin, la for€t se verra accul6e aux endroits les

moins propices i l'agriculture: les Alpes, leJura
et les terrains les plus accident6s du Plateau,
comme ici sur les flancs instables et pentus du
vallon de l'Aubonne. Toutefois, elle sera 6ga-

lement pr€servEe sur une partie des terrains
fertiles et plats' comme nous le verrons,
I'homme reconnut i temps que son bien-
Ctre dependait Ctroitement de la p€sence
des bois.

Pillage et dEfrichements. C'est au cours du
dernier mill6naire, avec l'6volution spectaculaire
de la civilisation, que la for6t a d0 reculer le
plus devant les besoins croissants de l'homme.
La populatton grandissante r6clamait de
nouvelles terres d'abord, et ensuite touiours
davantage de bois de feu et de construction.
Puis la voracit6 des premidres industries avec
forges et hauts-fouflreaux transforma peu d

peu l'6cr€mage de la r6colte forestidre des

origines en un pillage en rdgle.

De la disette rliaitrala sylviculture. Il fallut
attendre que le bois vienne i manquer cruelle-
ment, que les d6frichements en montagne cau-
sent des avalanches et des inondations devasta-

trices pour mobiliser les autorit6s qui Edictirent
les premiEres lois protectrlces. Afin de sauve-
garder la s6curit6 des r6gions de montagne et
pour reconstituer des r6serves de bois, on com-
menqa i reboiser et a soigner la forOt exsangue.

La Loi Gombette, promulgu€e en 502 par Gon-
debaud, roi des Burgondes, interdisait d61n de

couper les arbres i fruits auquel appartenait le
ch6ne avec ses pr6cieux glands dont on engrais-
sait les porcs. Il faudra toutefois attendre la fin
du XIX" sidcle pour que ces lois parviennent d

transformer la mentalit€ populaire h6ritidre des

habitudes des premiers colonisateurs et
d6fricheurs pour qui la for€t n'etait qu'un obsta-
cle i l'agriculture et consid6r6e comme une 16-

serve de bois in€puisable dans laquelle chacun
pouvait puiser i sa guise.

Dds 1876, la loi forestidre f6d6rale pro-
t6gea d6finitivement la for6t contre toute
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surexploitation, exclut pratiquement toute possi-

bilit6 de d6frichement et donna naissance i la

sylvlculture, art de cultiver la for6t. C'est

pourquoi la for€t a €chapp€ jusqu'i maintenant a

l'urbanisation qui a tant mis d mal le paysage
agricole. La for€t reste une arche de No€ pour la
flore et la faune, qui y trouvent un dernier refuge
intact, et finalement pour l'homme, i qui elle
offre la possibilitE de venir se ressourcer le temps
d'une balade dans un milieu naturel pr6serv6.

De la fo€t trop pauvre i la for€t trop riche.
C'est de la n6cessit6 d'assurer le renouvellement
des r6serves de bois qu'est n€e la sylviculture.
Elle s'efforEa, tout au long du )O(" sidcle, de
reconstituer le capltal forestier dilapid6 par
des sidcles de coupe abusive. Cette reconstitu-
tion fut r6alis€e avec une telle pers€v6rance
qu'auiourd'hui nos for6ts croulent litt6ralement
sous le bois. Ia for€t suisse est auiourd'hui
trop vlellle, les surfaces de jeune for€t, desti-
n6es i la succession des massifs vieillissants,
sont rares.

A cela, il faut aiouter un march6 du bois trds
d6favorable, le prix du bois 6tant rest6 constant
depuis les ann6es '60, alors que le prix du
b0cheronnage n'a cess6 d'augmenter; une sant€

menac6e par le vieillissement, la pollution
atmosphEdque et la violence des vents qui
6crasent p6riodiquement d'immenses surfaces
de for€t.

A I'beure du b€ton et du plastique,lc bois reste unetna-
tldre premldre absolament tndlspensable, que I'on
retrouue du cure-dent au billet de banque, qui sert de
suryort d nos quotidiens, et dont l'informatique, plut1t
que de s'en affrancbir, a cruellement besoin pour ses

impressions.

Pour ces raisons, les forestiers se trouvent
aujourd'hui devant un nouveau d6fi, celui de
rendre au bois suisse ses titres de noblesse

11



afin de pouvoir rajeunir la for€t en employant 
-utilement son vieux bois.

Produire du bois et proteger la nature. La

sylviculture permet d'assurer la production de 
-cette matiere premidre unique qui, on ne le dira

iamais assez, est ia seule d se renouveler natu-
rellement, sans emploi d'engrais ou de pesticide,

et qui assure en m€me temps la survie du der-
nier milieu oi la nature est pr6serv€e dans toute
sa richesse et sa diversit6: la for€t. C'est ce dou-
ble r6le de protection du milieu naturel fo-
restier et de production de bols que s'est

fix€e la sylviculture suisse il y a ddjd plus d'un
sidcle. Pionnidre de la sylviculture proche de
la nature, ses lor6ts exemplaires sont mondiale
ment connues

Des for€ts de d6monstration pour une syl-
viculture riche et vad€e. Dds sa cr6ation, la
sylviculture a 6volu6 en m€me temps que les

besoins changeants de I'homme. Ainsi, plusieurs
types de sylviculture sont apparus au cours de
la vie, somme toute fort r6cente, de cette

science qui ne peut gudre compter sur plus de -
deux sidcles d'exp6rience, i peine une g6n6-

ration et demi d'arbres. Certains de ces rypes de

sylvicultures sont tombes en d6su6tude ou ont
quasiment disparu: le taillis, le taillls-sous
futaie; d'autres, comme ia for€t jardin€e, ne

sont pratiques que dans certaines r6gions bien
pr6cises. Afin de montrer au public la diversit6
de ces modes de traitement, le Service cantonal
vaudois des for€ts et de la faune recr6e, le long
de l'itineraire propos€, des masslfs de
d6monstratlon orh vous pouffez dEcouvrir :
paralldlement i la sylviculture contemporaine
des exemples de pratiques anciennes. Toutefois,
quelques dGcennles seront necessafues
pour dorurer aux dilf€rents massifs leur
6tat caract6ristique.

Le Parcours sylviculture rejoint ainsi la vocation 
-de conservatoire de l'Arboretum et du Mus6e du

Bois en faisant revivre des modes d'exploitation {
ancestraux de la fordt.

Une science en pleine Gvolution. Au d6but -
du XIX sidcle, f influence forestidre allemande
p6ndtre en Suisse avec les premiers forestiers
suisses form6s dans les universit6s d'Outre-Rhin.
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Ceux-ci pr6nent un certain sch6matisme
probablement par analogie avec celui de la
culture des champs, g6om6trie dont reldvent
6galement les exploitations en coupes rases.
Inspir6e par le souci de restaurer rapidement les

for6ts d6g6n6r6es par des sidcles de pillage, la
coupe rase devait imm6diatement €tre suivie de
la plantation. Avec les exigences en bois d'ceu-
vre du XIX. sidcle, cela devait conduire aux
monocultures d'6plc6a. Avec le temps et
aprds bien des d€boires, la technique s'affina,
en abandonnant le sch6ma arbitraire du carr6
et en favorisant l'ensemencement naturel par
des coupes progressives.
La sylviculture suisse s'afflrme i la fin du

XD('siEcle d€ii en fondant toute furten en-
tion foresti€re sur les lois de la nature. Dds
lors on d6veloppa le traltement cultural,
la suite de soins adapt6s aux diff6rents stades de
d6veioppement de la for6t, et on amorga le pas-
sage des plantations uniformes d'6pic6as aux
peuplements mlxtes de feulllus et de r6si-
neux qui assurent aux massifs une meilleure
stabilit6 6cologique, l'effet de protection le plus
efficace et une optimalisation de la valeur
commerciale des produits.
Toutefois, comme une g6n6ration d'arbres est

chaque fois n€cessaire pour connaitre la valeur
de telle ou telle mdthode sylviculturale, le fo-
restier d'auiourd'hui est l'h6ritier oblig6 des
modes d'antan et marquera au go0t du jour la
for€t que r6colteront ses successeurs de
l'an 2100.

A l'6poque du "court-terme, oi notre planEte
subit des transformations extr€mement rapides,
ie m6tier de forestier est un des rares i compter
en sidcles. Il fait des professionnels de la for€t
des hommes qui ont l'habitude de g6rer et de
consefver au mieux un patrimoine naturel
pour le transmettre aux g6n6rations futures.

La for€t vous attend. Aprds ce bref aperEu de
l'histoire forestidre suisse, le Parcours sylvi-
culture vous attend. Fred le Castor, rnascotte
du Parcours, vous servira de guide.

-



Le Parcours

sylviculture
D€pa*

Le ddbut du Parcours sylnslculture se situe
au pa.rking prtncipal d.e lArboretum- Pour
uous rendre au prernler point d'explicatlory
repa.rtez en dlrectlon de lAubonne et
preflez le cbemln carrossable qul monte
en l:isilre du Bolts Copetan

Attention: la fordt peut 6voluer trds rapide-
ment. Il se peut que des descriptions faites d

certains points d'explication ne soient plus
d'actualitd au moment oi vous visiterez le

Parcours.

1I Lafor€tpaysanne

y..,o Profitez du tableau rdJouissant qu'offre le

Q\ aallon de lAubonne. Sur sesflancs perrtus
4i# s'hnbrtquent en ufle mosalquejoyeuse

cb atnps agricole s et mas sifs fore stiers.
Arbres lsolds, cordons bolsds, bouquets
d'arbres Cpars dans les crrarnps, Petites
clalridres enfor€t, tout contribue d
entremdler ces deux dlhnents paysagers.
Cette cobabltatlon est un relflet du lien
ancestral entre laJordt et I'agriathure,

ks d€frichements du vallon. La colonisation
du vallon est relativement tardive, C'est proba-

blement i la fin du Moyen-Age (1500 - 1600)

que s'est install€ dans le vallon un nouveau type
de paysans, se d6marquant de la communautE

agricole qui vivait depuis longtemps d6li dans

des villages aux habitations regroup6es au

milieu de trds vastes clairiEres (Montherod,

Saubraz, etc.). Ces nouveaux arrivants, pouss6s

par la croissance d6mographique et par le
besoin en terres doivent se rabattre sur des

terrains peu fertiles, d'accds malais6 et encore
recouverts de for€t. Chacun y d6friche sa

clairidre, et nait ainsi un nouveau type
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d'habltat dtspers€ qui marque encore aujour-
d'hui le paysage. Vu leur faible capacit6 de
production, ces domaines agricoles, ne survivant
que p6niblement, sont restes a l'abri des rema-
niements parcellaires qui ont conduit d l'unifor-
misation monotone du paysage agricole sur le
plateau.

La for€t, g6nereuse et indispensable. En pre-
mier lieu, le d6frichement de la for6t fournit i
l'homme sa base existentielle: les champs. Puis
de son bois, on fit les charpentes des habita-
tions, les bardeaux des toits. C'6tait encore le
combustible qui permettait de cuire la pierre
calcaire et d'en extraire la chaux qui seruait de
mortier pour les murs. On retrouve le bois,
mat6riau unlversel, dans tous les recoins de la
ferme: il est omnipr€sent dans chaque activit6 et
i tout moment. A voir l'incroyable vari6t6 d'ob-

iets confectionn6s avec du bois et en r€alisant
que le bois de feu devait encore alimenter l'dtre
du foyer, chauffer l'habitat et cuire la nourriture,
on comprend aisdment combien la for6t 6tait
indispensable.
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La haute futaie m6lang6e

Le cbemin oous mdne sous le couoert du
Bois Capetan Ilfaut que I'eil sefasse d la
pituonbrq que I'on s'babitue d I'enairon'
netnent de cette grande maison oerte dont le
tottJeuillu est souterru par la muhltude des

troncs, pour qu'a.u regard deoenu plus
critique les dlffdrences apparaissent pettt d
petit.

A I'image de la dhtersite pqlsagere du oal'
lo4 lafordt est composie de notnbreux
peuplements a arid s, itroiternent tmbriquC s'

Les massiJs se distinguent par l.es essences
qui lcs cornposent et que le lecteur peut
aisdment reconnaitre d l'ai.de du risumi
botanlque enfin d'ouarage. Identlfi.ez lcs
arbres qui oous entourent.

Une mosaique de for€ts. Suivant les endroits,
les h€tres, maloritaires sur les pentes, font place

i d'autres essences. Quelques m6ldzes et pins

sylvestres se trouvent sur les parties plus sdches,

sur les cr€tes et les monticules, alors que l'on
trouve des €rables sycomores et des frdnes sur

le sol plus hurnide du replat i gauche du che-

min. L'observateur perspicace trouvera encore

par-ci parJi le bouleau, I'6pic6a, le sapin blanc.

Cette diversite d essences en une mosaiqlte

de petites surfaces est caracteristique pour le
Plateau suisse or) la for€t est en g6n6ral trait6e

en haute futaie m€lang6e.

r'. RosELraRq

z- r*arc net*1i5
l. ?yl^lE ol/L1t-

De r€riE5
q. :EuNLfL'?iL

nttl+t4ie
5. rvl^ie ADULIL

nL*q{z
r. viaie rvrrtia

nitauqit w
u,tE ,e ReiavdMrDN

? fsrj\vs tr roul#s
t$tt'tttps

a. aVCrVAia

Lacarte des peuplernents, base de trauail duforestier,

reJlOte bien la diuersitd desfor1ts. Cbaque surface
correspond d. une for^t de composition et d'Age diffdrents.
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le gel prolonge et l'enneigement de la montagne ?

Un sol calcaire lui plait-il mieux qu'un sol acide?

Supporte-t-elle l'ombre de ses voisins ou a-t-elle
besoin d'€tre en plein soleil ? Autant de carac-
tCristiques qui d6terminent son habitat id6al.

Ir cllrnat. Prot6g6 par l'€cran jurassien, le pied
du Jura jouit de la douceur d'un climat mod6r6
et compte parmi les r6gions les plus sdches du
plateau helv6tique. Le climat du vallon de l'Au-
bonne et sa situation privil6gi6e sont decrits au
point 12.

k relief. La coupe en profil de la pente
vous a montr6 comment le relief influence la
v6g6tation.

La lumlEre, questlon de temp€ramenl Tous
les arbres vivent de l'6nergie solaire qui leur
permet, grdce d,la photosynthdse, de croitre. Il
existe toutefois des essences de lumi€re, qui
ont besoin de beaucoup de soleil, et les es-
sences d'ombre, qui se rajeunissent et se com-
plaisent Egalement d l'ombre d'un massif dense.

Les essences de lumiBre, comprennent toutes
les essences pionnidres qui colonisent les sur-
faces nues, comme les pins et les bouleaux,
ainsi que les essences qui croissent dans les
peuplements clairs bien expos6s au soleil, com-
me les ch€nes, les 6rables et les fr6nes. Sans

l'intervention du forestier, elles se font naturel-
lement 6vincer par les essences d'ombre qui,
elles, peuvent s'installer sous leur couvert, les
ruttr^per et finir par les 6touffer. Le h€tre, le sa-

pin et l'6pic€a sont des sp6cialistes de l'ombre.

Depuis l.e senti.er, et en oous rendant au
polnt suloant, obseroez la.Jlore du parterre
forestier. Elle pennet au sPdciahste de
ddtertnlner aoec prdclsion lcs diffirents
types defordts. Recbercbez (sa.ns les
cuetllir) le <gatllct odorant>, trds cotnmun
et la <parisette d. quatrefeullles> plus rare
dans l.e replat entre l.a butte et la pente.
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L'habitat, milieu naturel de l'arbre

Le cbemin passe par une petite cuoette
bordie, c6t€ oallotr, par une petite butte de
moraine, cdt€ plateau de Montberod par
une langue pente. Obserttez la diffdtence de
bauteur entre les arbres de la butte, ceux
de la cuaette et ceux de la pente: ils ont
tous plus ou moins lc mdne dge.
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L'habitat, ou la station, est l'ensemble des
facteurs agissant sur une for€t en un lieu
d€termln6: le climat, le rellef, le sol, la
lumlEre et la v6g6tation naturelle. Chaque
essence forestidre a ses pr6f6rences quant a son
habitat et a ses voisins. Pr6fdre-t-elle le sol
humide ou sec, est-elle capable de supporter
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bdtre aura recolonlsd le sous-bttl's en donnantt
d. ce masslf un carac-tire moins uniforme.

Favodser [a diversit€. Dans un peuplement or)

pr6dominent les r6sineux, on aura soin de favo-
riser les quelques feuillus qui existent. Leurs
feuilles servent d'engrais au sol forestier: elles
am6liorent la litidre acide des r6sineux. De m€-
me, on favorisera les r6sineux isol€s dans un
massif de feuillus. Quelques 6pic6as ou doug;las,

par exemple, permettent d'am6liorer le rende-
ment financier et de diversifier le peuplement.

Ne manquez pas non plus l.e gros bloc
er'ratique en axnont du sentler, aoant lcs
marcbes d'escallers d.escendant aers lc
point 5. Cacbd enforAt et d.efonne peu
intdressante, ce bktc, aband.onni ici par
lcs glaciers, a pu Cchapper d. la conrtoitise
des tailleurs de pierres qui enfaisalent
entre a.utres des bassins defontaines.

,
) l.ar€g€n€ration de la forOt

,r..s ObserT)ez la surJace de jeuneJorAt dans la
l"l ctairiOre en aual d.u cbeminforestier que

A-!L reloint le sentler: I'ancien peuplement yfut
rdcoltd en 1991. La prisence duJr€ne, et d.e

l'drable est caractiristique pour lafor€t
sur ter'rain lcumide.

Irs solns au rajeunlssement. Plant6 ou venu
naturellement, le rajeunissement est la tendre
enfance de la fordt, un stade oi les jeunes

plants sont encore trEs fragiles et r6clament une
attention soutenue. Suivant les essences et l'ha-
bitat, le fauchage annuel des herbes, des

ronces et des broussailles est indispensable. Il
faut 6galement prendre grand soin de prot6ger
les leunes arbres contre I'app6tit du gibier,
lorsque sa population est trop dense par rapport
i la nourriture offerte par la for6t.



Le clceoreuil apprdcie particuliDrement les bowgeons
des jeunes plantes, qui reprdsentent en hiuer une des

r*res sources de nourriture qui depasse encore de la
couuerture neigeuse. C'est pourquoi des cldtures ou
des tubes-senes protdgent souuent le raieunissenTent,
juste le temps necessaire pour pennettre aux plantes de

se mettre bors d'atteinte des dents du cbeureuil.

Raieunlssement naturel et plantatloris. Pour
la r6g6n6ration de la for€t aprds la r6colte d'un
ancien peuplement, le forestier profite des se-

mls naturels qui s'installent g6nEralement dans

les clairidres de coupes. Issus des arbres du
massif avant ieur abattage ou des arbres des

alentours, les graines germent dans l'humus et

Ies ieunes plants peuvent se d6velopper rapide-
ment grdce i la pleine lumidre de la trou6e. Ld

or) la r6g6n6ration naturelle, interessante parce

que parfaitement adapt6e i l'habitat, n'a pas pu
s'installer, ou lorsque l'on ddsire am6liorer la

qualitE g6n6tique ou la diversitC des essences,

on raieunit par des plantations. Les arbres
plant6s proviennent de p6pinidres oi ils ont 6t6

elev6s pendant 3 d 5 ans environ.

Ia protection des sources

Les gros tuyaux coiffis d'un couoerclc en
mCtal que oous pouoez ooir en annortt et en
antal du cbeminfont parti.e du systdme de
caPtage d.'eau potable de la. commune
dAubonne. Le captage d'eau sefatt d.e

prCfdrence enfor€t, car elle ercerce sa
bonne inJluence sur le rdgime comme sur la
qualiti des eaux.

Irs nombreuses fonctions de la for€t. La fo-
r6t est un 6l6n-rent de notre environnement qui
remplit simultan6ment nombre de fonctions
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importantes: production de bois, protection
de la flore, de la faune et du paysage, r€cr€a-
tion et €ducation, lutte contre l'6rosion. Si la
for€t peut, dans le cas id6al, remplir en tout
temps l'ensemble de ces fonctions, on attribue
n6anmoins des objectifs prioritaires pour chaque
massif. Dans le cas particulier du pied du Bois
du Cr6pon, la for6t est d'importance pour l'eau
potable d'autant plus que l'6pandage d'engrais
ou de produits chimiques est interdit dans les
peuplements forestiers.

Irs affleurements d'eau. Des rdsurgences
d'eau i mi-hauteur des pentes caract6risent l'en-
semble du Vallon de I'Aubonne. Elles sont dues
i des couches arglleuses imperm6ables pri-
ses dans les nombreuses couches successives
de mat6riaux morainiques perm6ables, sables
et cailloutis d6pos6s par les glaciers qui recou-
vraient durant les glaciations toute la plaine
entre les Alpes et le Jura. L'eau s'infiltre i travers
la moraine et butte sur ces couches imperm6a-
bles qui la conduisent i l'air libre par ces affleu-
rements i flanc de coteau. Ces sources sont la
cause de nombreux glissements de terrain
qui marquent le relief du vallon et permettent
le d6veloppement de marals de pente int6res-
sants (voir point 31).

F; rnizirlratior.rs
e: dv^ronrrrbv

1: lNFlLTfu\rioN
i.: AV|SSELLEMEII

La pluie, prise dans leJilet dufeuillage qui brise son
elan, s'1uapore en partie auant d'atten ir en douceur sur
le solforestier meuble et poreux. L'eau pCnatre d;irec-
tement dans lc sol au lieu de s'€couler en surface, elle
estfihrde au passage par I'bumus et la terre et elle
allmente lcs nappes soutenaines, C'est clans ce re-
seruoir que I'on puise babituellement feau potable.

L'observateur attentiJ saura reconnaitre
d.ans les renlfletnents du terrain des anciens
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glissernents d'enoergure aari.ablcs et notn'
breux tout au lang du parcours: la prC-
sence de prdlcs, pla.ntes qul se ddtacbent en
segments lorsque I'on essaie de les arra'
cber, est tlpique pour lcs zones humldes,

k taillis

,l"B u massif traaersd par lc sentier sera trans'
,/ 1, lorme en taillis: son ancien peupl'ement a

* dtd ricoltd durantl'bioer 1992-1993. Une
premiAre ff ansformation pertnettra d'obte'
nir ici un < taillis simple> par le rec€page
desjeunes tiges de bdtre durant lapro-
cbaine d.dcennie.
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rapidement une grande quantit6 de bois de fai-
ble diamdtre, facile i exploiter avec des haches
et des serpes rudimentaires. C'est une p6riode
de r6volution trEs courte compar6e i celle de la
futaie qui est d'environ 100 a 150 ans. Le bois
servait avant tout de combustible dont la po-
pulation et les industries primitives avaient
grand besoin. Suivant les dimensions obtenues,
on tirait 6galement du taillis des bols de mine
pour 6tayer les galeries des poteaux, des
piquets, des 6chalas ou encore de l'6corce i
tafl pour le traitement des cuirs, sans oublier le
bois pour la fabrication de la poudre noire,
faite i partir des taillis d'aulne, et plus tard des
traverses de chemin de fer.

La ruine de l'GcosystEme forestier. Pendant
des sidcles, l'exigeante croissance du taillis a
6puis6 l'6cosystdme forestier. Le sol 6tait r6gu-
lidrement mis i nu par les coupes rases car on
ne pr6levait pas seulement le bois, mais
6galement les petites branches dont on faisait
des fagots et la fane qu'on utilisait comme
iitidre dans les €tables. Les glands, faines
(fruits du h€tre) et chdtaignes 6taient r6serv6es
aux cochons que l'on menait paitre en for€t au

m€me titre que les vaches, moutons et chdvres:
tous se disputaient I'herbe maigre et le feuil-
lage des buissons restants. Tout €tait soutir€ i
la for€t. Ajoutons i cela la d6g€n€rescence des

"souches-meres" du taillis - m€me si les tiges
6taient d'une apparente jeunesse, elles 6taient
issues de souches plusieurs fois centenaires - et
l'on comprendra i quel point la for€t fut mise i
mal.

La fo€t change avec I'homrne. Il faudra atten-
dre la r6volution industrielle du KX. sidcle
pour que la plupart de ces utilisations du bois
tombent en d6su6tude et que les d6savantages
du taillis n'en deviennent que plus apparents.
La houille remplaga le charbon de bols alors
que l'on avait besoin de bois de construction
en grandes quantites pour satisfaire aux besoins
de l'6conomie florissante. Seul le passage i la
futale permettait de restaurer l'€cosysteme
forestier exsangue et rendalt possible la
productlon de bois de grande dimension et
de bonne qualit6. Les taillis se sont donc vus
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convertis en futaie, soit par coupe rase suivie
d'une plantation, soit par vieillissement en s6lec-

tionnant et en conservant les plus beaux refets.

Certains sont restes i l'abandon.

La conoersion du taillls par uieillissement des plus
beaux reiets a pemis de restaurer l'€cosystAme forestier
min1 par des sidcles de surexploitation.

Irs taillis du Tiers-monde. Dans ces pays, le
taillis combin6 avec des cultures est encore trds

r6pandu. La pression de la population grandit

chaque jour davantage, forEant les cultivateurs d

gagner de maigres lopins de terre sur une fordt
d6jd rachitique. Ces cultures menant a un
6puisement rapide du sol, il faut gagner tous les

2 ou 3 ans un nouveau coin de for€t. C'est entre

autres pour cette raison que la surface forestidre

du monde est bientOt r6duite i une peau de

chagrin.
Cette agdculture ltinErante prirrrltive exis-

tait 6galement en Europe sous la forme du tail-
lis sart6 et de culture surbrOlis. Lors de la

coupe du taillis, on cultivait l'ann6e suivante des

c6r6ales qui profitaient des substances nutritives

du sol forestier et de la mise en lumidre. On
br0lait 6galement la fane restante et l'humus
brut pour b6n6ficier de l'engrais des cendres, ce

qui conduisait bien sOr i un 6puisement encore

plus rapide de la base existentielle de la for€t:
son sol.

Un nouvel avenir? Le taillis ne pourrait revenir
i la mode que dans quelques rares endroits
de notre pays. Peu rentables, les produits du
taillis permettent tout juste, dans les meilleurs
cas, de couvrir les frais d'exploitation. Par

contre, dans certains habitats extrdmes qui ne

permettent pas la production de gros bois, le

taillis represente une alternative interessante.
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A part la fourniture d'assortiments de petits
bois recherch6s (6chalas, piquets, petits sciages),

il s'agit en dernier lieu d'une source de combus-
tible i ne pas n6gliger. Son bois de faible
dimension, facile i dechiqueter, peut fournir les

plaquettes de bois n6cessaires aux chauffages i
bois modernes. De plus en plus de communes
6quipent leurs bitiments publics de telles
installations, qui leur permettent d'utiliser pour
leurs propres besoins, les lots de bois difficile-
ment commercialisables. On remet ainsi A

l'honneur une ressource €nergEtlque.

Renouvelable et propre: contrairement aux
combustibles fossiles, le bois fait partie du cycle
du carbone! Lorsqu'il pourrit en for€t, il produit
la m€me quantit6 de gaz carbonique que
lorsqu'on le br0ie.

La flore et [a faune du taillis. Que ceux qui
auraient peur des coupes rases pratiqu6es sur
de grandes surfaces pour la r6g6n6ration du
taillis se rassurent: les milieux de la protection
de la nature sont les premiers i reconnaitre que,
malgr6. l'aspect brutal de ce genre de coupe,
l'apport brusque de luml6re permet a une
flore et une faune rare et particuli€rement
lnt6ressante de se d6velopper.

De nombreuses plantes rares qui ont fortement
r6gress6 avec l'abandon des taillis peuvent se

16installer et contribuer i l'enrichissement de
1'6cosystdme forestier. Elles amdnent du m6me
coup le cortege de papillons bariol6s et
d'insectes accompagnateurs, qui attirent a leur
tour oiseaux, petits et grands mammifdres.

Ir chataigniel arbre noumicier

Vous anrhtez au bord supileur du bois.
Recberchez les chAtaignlers qui se ddoelop-
pent en lisldre. Ils sontfactlernent recon-
nalssablcs d l.eursfeutllcs allongdes et d.

lcur 6 corc e crets a s s d e.

Originaire d'Asie mineure, c'est par les

Romains que le ch2taignier a probablement 6t6
acclimat6 dans nos r6gions au climat chaud et
humide pour la culture de ses fruits. Les plus
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gros et les plus anciens chAtaigniers du bassin

ldmanique sont ceux de Thonon et d'Evian:
ia circonference de leur tronc atteint 15 mdtres

et il n'est pas impossible qu'ils atteignent
le mill6naire.

[apat^te remplace ta chitaigne. Avant l'intro-
duction en Europe par les conquistadors espa-

gnols de la pomme de terre d'Am6rique du Sud,

les chdtaignes assuraient la nourriture hivernale
indispensable i l'existence de nombreuses

populations montagnardes. Au Tessin, oi cet

arbre est tr€s r6pandu, chaque famille b6n6ficiait
de droits de plantation et de r6colte sur des

arbres croissant sur les territoires communaux.
Ceux qui n'obtenaient pas ce droit des bour-
geoisies 6taient condamn6s i la famine durant
l'hiver et finissaient par gonfler les flots de

l'6migration tessinoise. Dans nos r6gions, on
trouve encore abondamment le chdtaigner dans

la Vall€e du Rh6ne en amont du lac.

Un parasite exotique. Originaire d'Asie, le

champignon microscopique qui provoque ia

maladie du chitatgner vit sur deux espdces de

chAtaigniers de Chine et du Japon sans les

mettre en danger. Apparu en 7904 dans le iardin
botanique de New York, il rEussit i an6antir en

50 ans le chAtaignier am6ricain sans d6fense

contre son action. En 793O,la maladie atteint le

sud de l'Italie et en 7948 elle entre au Tessin, orf

elle iait des ravages dans ies cultures et les taillis

de chdtaigniers.

u: zliANAc D'/ .{tArr'i qilEF-
PEOVOQVL vEs 66EvAs5ES

ET DES EO \,/(SOUfLUf\ES

.sur. res r(es.

∞UιHl ハに に VtS

La ma.lad.i.e du cbdtaignier. Les chdtaigniers d'Europe

sont gra.uement menaces par un cbampignon parasite,

I'End.otbia parasitic* Grdce a ses reiets abondants
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qui prennent naissance d la base des soucbes uictimes
de l'dpidemie, le cbAtaignier rdussit a se maintenir.
On compte 4galement sur le ddueloppement de races
rCslstantes pour garder cette essence en fordt.

La lisiEre, lien entre derx mondes

De I'intdrieur de la lisldre, obsertez cotnrne
les grands arbres Ctendent leurs brancbes
et ddoelappent leurs couronnes aers la
htmidre de I'espace ouoert.

Le rendez-vous des animaux. La lisidre
abrite une faune nombreuse qui fr6quente les

champs voisins. Le renard, de retour d'une
vir6e dans les champs i la recherche de
quelques rongeurs, s'y repait en escargots, en
insectes ou encore en merises dont on retrouve
les noyaux dans ses d6jections qu'il d6pose de
pr6f6rence sur une pierre sur6lev6e ou sur les

sentiers. De la lisidre, le chevreuil observe
soigneusement les alentours avant de
s'aventurer dans 1es champs pour y pAturer,
toujours pr€t d regagner en quelques bonds
la protection du sous-bois. C'est i I'aube ou
au cr€puscule que le promeneur a I'afmt
dans [a llsi€re aura le plus de chances
d'observer ces animaux.
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Comment enrichir une llsl€re. La lisidre chez
nous, est par d€finition artificielle: c'est la zone
contact entre deux types d'utilisation du sol.
Afin que la lisiEre ne soit pas seulement un mur 

-vertical entre terrains agricoles ou urbains et la
for€t, il est souhaitable de lui donner de la 

-. profondeur". En coupant quelques grands

arbres de bordure afin de permettre d la lumidre
de p6n€trer dans le massif, on cr€e une bordure
im6gulidre, ce qui ne va pas sans poser de pro-

bldmes de stabilit6 face au vent mais permet
d'augmenter la diversit6 de richesse pour la
flore et pour la faune.

Parmi les grands arbres de la futaie, on favori-
sera plutdt ceux qui par leur forme et leurs di-
mensions, aioutent au cachet du lieu, comme le
gros chAtaignier qui marque la pointe de Ia fo-
r€t. De plus, comme les arbres de lisidre ne

produisent guBre du bois de bonne qualit6, 
-on peut sans autre y maintenir quelques arbres

tordus, maladifs voir d6p6rissants : ce sont de
pr6cieux habitats pour de nombreux insectes

et oiseaux.

L0 ,"h€traie

∬〃娩l移鶴親務籐
un crltdre de qualttC que I'on chercbe d
obtenir par <l'Cducation>> d.es arbres.
Ligdrement boursouflls ou tordus d lcurs

pied.s, la phrpart des batres sont issus de
reJets de soucbe d'un taillis quifut corrt)erti
enfutaie.

De l'6ducation du h€tre. Le h6tre d6veloppe
une cime importante et large si on lui donne
de l'espace i conqu6rir. Mais avant de le laisser

s'6taler pleinement, le forestier doit l'6duquer
c'est-a-dire le contraindre i forrner un grand
fiit sans branches. Pour cela, il utilise la con-
currence que se font les tiges au cours de leur
croissance en hauteur, et procdde par Gclaircies
fr6quentes mais pnrdentes, ceci jusqu'au sta-

de du haut-perchis: les branches basses meurent,

tombent par manque de lumidre et d6gagent

davantage le tronc;on parle d'€lagage naturel.
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En-d.essous du cbemin sont prdsenties dif-
fCrentes oaridtds de bAtres, dont lesforrnes
naines, pendantes et pourpres sont les plus
spectaculalres,

Ie h€tre pourpre. Il s'agit d'un hybride
spontan6 du h6tre observ6 pour la premiire fois 

-prds de Ztirich. S6lectionn6 par les p6pini6ristes,
le h€tre pourpre a depuis 6t6 plant6 dans les 

-parcs du monde entier. La croyance populaire le
consid€rait comme un arbre maudit. On pensait
que son feuillage 6tait macul6 du sang de
quelque crime ou encore qu'il annonEait des
batailles meurtridres.

L L r"1"r, adoucit le climat

y,.,o Profitez de ta oue plofigeante sur lArbore- -
( t-f tum et le aallon de I'Aubonne. Ernergeant 

-/44 au jond du aallon comtne un pbare, la tour
du Cbdteau dAubonne d.emeure touJours 

-oisiblc et soullgne la douceur du clhnat
d.e sa polnte orientale.

Du soleil pour la vigne et le chOne. Autour
des ann6es 1800, lorsque la vigne recouvrait -
une 6tendue double de celle qu'on lui connait
aujourd'hr.ri, le vignoble devait recouvrir une
grande partie des champs de l'autre versant
du vallon i l'abri de la bise. Dans la for6t, on 

-rencontre une plus grande proporlion
d'essences appr6ciant la chaleur, comme 

-le ch€ne par exemple.

Peu de pluie, bien r€partie. Alors que le Mont
Tendre tout proche, atteignant 1979 m d'alti-
tude, bat les records avec une lame annuelle de
2000 mm de pluie, le pied duJura, situ€ "sous
le vent ", en regoit i peine la moiti6, entre 900
et 1000 mm. Bien r6parties tout au long de
l'ann6e avec des pointes en 6t6, ces prdcipita- -
tions sont trds favorables aux cultures de
c6r€ales et de plantes sarcl6es qui font la 

-richesse agricole du Pays de Vaud. Elles tombent
souvent sous forme d'olzges, dont la formation
est facilitee par la pr6sence imm6diate des escar-
pements. On compte environ 35 jours d'orage par
ann6e, d'une dur6e moyenne de 30 minutes.



Dds iors, on lui fournit de l'espace d satidt€ pour
qu'il s'6paississe et pour qu'il reste vigoureux.

I,e h€tre, roi du Plateau. Trds expansionniste
et vigoureux, le h€tre a une forte tendance i
€touffer les autres essences. A pat le sapin
en altitude, rares sont les essences s'accommo-
dant de I'ombre €paisse r6gnant sous ces arbres
qui ont tendance i former naturellement ufl
peuplement homogEne et pur: la h€traie.
Recouvrant d l'origine la majeure partie du
Plateau suisse, c'est A ses d6pens que l'homme
a d6velopp6 sa civilisation. Plus tard, il y a
avantag€ le ch€ne d'abord, puis les r6sineux
depuis la fin du XIX'sidcle.

Obseraez con rnent la lumiAre qut pan)ient
dans le peuplenent par la trancb€e qui
diltmite la. lc€trale en amont a perants l4
leode d'un raJeunlssement nature, sur toute
la pente. MOme si le peuplement aduhe a
encore de belles dCcennies d.e croissance
deoant lai leforestier poutra utihser cette
rellae pour la r€gCndration de laforAt.

Une cath€drale sylvestre. La h€traie atteint au

stade de la futaie son image caracteristique que

l'on a pris l'habitude de comparer i une cath6-
drale. Les troncs forment en effet des piliers
6lanc6s, alors que les couronnes se rapprochent
comme des vo0tes soutenant l'immense toit de
feuilles de la for€t. Une comparaison courante
qui nous rappelle l'influence lointaine des
tradltions paiennes vouant un v6ritable culte i
l'arbre et A la for6t.

L'AKDRL ao5HrqvE

Auec ses racines plongeant dans l'inconnu souteffain et sa

cime qui s'etale dans le ci.el et la luntidre, lanbre costtti-
que symhlise cette liaison necessaire entre la terre et le ciel.



Un champion du rejet. Magnifique en lisidre,
(voir pt. 8), le chitaignier r6siste mal i ia
concurrence des grands arbres i l'int6rieur de la
haute futaie: il y reste court et se .tare"

i la moindre blessure de l'6corce. Par contre,
grice i ses rejets de souche vigoureux, le
chitaignier est resrarquable en talllis
simple. Il peut m6me devenir trEs envahissant d

cause de ses drageons, reiets se d€veloppant i
partir des racines.

Le taillis de chdtaignier est encore pratique au
Tessin. C'est la palimaz g6neralement coupee tous
les 10 i 12 ans. elle produit, sous le climat trEs

humide et chaud du Sud des A.lpes lusqu'd 10 m3

de bois par hectare et ann6e (c'est un record).

ctArniqprs
D NsrEUK DoqvE-
rtquANTE

Les fruits du cbdtaignler apparaissent d4s I'dge
de 2O ans A l'6tat isole. Cela dure plus de 5O ans en

for€t, mais 10 A 15 ans seulement pour les rejets!
Les grosfntits des uergers d cbdtaignes etaient rdseruds

d I'bomme, Les petltes cltiltalgnes des taillis,
tout conane lcs glands du cbdne et lesJaines
du batre, sertaient d nourrir lr.s porcs mends
enforAt.

Du bois souple et durable. Le bois du chdtai-
gnier est mddiocre pour le chauffage et le char-
bon; mais son 6lasticit6 et sa solidit6 font sa

renomm6e. On I'emploie traditionnellement en
pays viticole pour les €chalas et les piquets,
mais Egalement comme bois de cl6ture ou pour
des poteaux t6l6phoniques, et anciennement en
tonnellerie. Tout comme pour le ch€ne, l'indus-
trie du tannage des cuirs mettait abondamment
i profit la richesse en tannin de son bois et de
son €corce (voir point 35).
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La p6riode de v6g6tation, c'est a dire la dur€e
pendant laquelle le climat permet d la v€g€-

tation de croitre, est de 200 i 210 iours. A titre
de comparaison, elle est r6duite i 90 jours pour
les massifs entourant le Mont Tendre.

,V CЮ IS

La tour orientalc d.u Cbdteau dAubonne, Auec

ce climat gdndreurc, la beaut€ du paysage et la
ricbesse du terrolr, la r€gion d'Aubonne s4duira en

1670 le diamantaire officiel de la Cour de Louis XIV:

Jea.n-Baptlste Tanternier. Il trouue ici un endroit qui
lui rappelle la douceurfertile de I'Armdnie uisitee au
courc de ses nombreux uoyages, ce qui I'incite d donner
a la tour du Cbdteau d'Aubonne sa forme en bulbe.

L'itiniraire retnonte oers le plateau de
Montberod: aprAs auoir contournd par le
baut et trauersi le coulair des hgnes
ilectriques, il atteint lafutaie milangCe du
Dos d,'frne, Continueziusqu'en lisldre pour
prend.re le <cbemin creux)) qui descend
dans le aallon de l.a Sandoleyre. Des sidcles
d'utiksation, de charria.ge et de ddbardage
ont creusi Le trac€ du chemin dans le ter-
rain meuble de l"a Pente.

12 utaitlis de chetaignier

Vous oous trouaez d.ans le aallon de l.a San-
doleyre. En antal d.u chemin creux, aous re-
connaitrez des ieunes reiets de cbAtuignler.
Sur une petite surface, un massif sera con-
oerti en taillis de cbdtaignier, une a.ncienne
spdciahti de La COte.



み辮洲鋤 誡「品濶 馬
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Le gaillet odorant et la parisette d quatrefeuilles
sont les .cartes de uisites, de certains types de b€traies.

Associatlons v6g6tales. De la minuscule mous-
se au plus grand arbre en passant par le tapis
herbac6, les buissons, les essences de faible et
de moyenne hauteur, tous les v6g6taux se

comportent comme autant d'individus formant
une famille qui se partage I'espace forestier.
L'6tude de l'ensemble de cette population
v6g6tale est la phyto-sociologie. Elle d6ter-
mine, i partir de plantes indicatrices de la strate
herbac6e, v6ritable carte de visite de la for€t,
quelle est "l'association v€g6tale, naturelle de
chaque habitat.

Fin connaisseur des habitats sylvestres, du
temp6rament des arbres et de la phyto-socio-
logie, le forestier adapte son choix des essences
pour utiliser au mieux les habitats, ne pas
m6langer des races incompatibles, et suivre une
sylviculture convenant i leur temp6rament.

+ Les 6claircies
7, '0Q"f te sentier trauerse une forOt qui se trouoe

i,L# au stade de ddaeloppement du percbis. Le
dlamAtre des troncs y est de 1O d 3O cm-
Obseruez au pled d.es arbres du percbls les
nombreuses petites soucltes sur lc sol Elles
rappewent que de nombreux arbres ont iti
enlcaCs lors des coupes d.'dclaircies.

Gulder la crolssance par des 6claircies. Des
milliers de jeunes arbres qui croissent c6te d c6-
te sur une surface donn6e, seuls quelques uns
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atteindront l'Age adulte. La sdlection naturelle
ne permet qu'aux arbres les plus robustes de

survivre i la concurence de leurs voisins.

L'homme intervient pour transformer Ia s6lec-
tion naturelle du plus fort en une s€lectlon
artiflcielle du plus utile suivant la fonction de

la for€t: des arbres droits pour la fonction de

production, des arbres solides pour la fonction

de protection, des arbres tordus pour la beaut6

du site et de la nature, etc... AprCs des 6claircies

syst6matiques, au stade du perchis, les arbres

les plus prometteurs affirment d6ji leur carac-

tdre. On va favoriser ces tiges d'avenlr ou ces

arbres d'6lite en leur enlevant leur concurrent
le plus proche. C'est par ces interventions que

l'homme guide, d'un stade de d6veloppement
i I'autre, la for€t vers son 6tat adulte.

Les traoaux syl:Uiculturaux et les dilfdrents
stades de ddrtelappernent de lafordt sont
dCcrits dans le glossaite enfin d'ouorage.
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Le Martelage. Le cboix des arbres a abattre ne sefait
pas au basard: cette decision qui engage l'auenir de la

forOt se prend lors du "martelage,. Les arbres d rdcr,tlter y

sont marquOs d'un coup de marteau forestier. Faire le

bon cboix est une operation dfficile oi leforestier
s'appuie sur sa profonde connaissance cle lafor€t ainsi
que sur son intuition et sa sensibilit€.

Phts bas, le setrtlertraoerse unpeuplement
d'firicCas plbntds autour des amdes 74
cotntne enftnaigrc taligwment artificiel dcs
arbres, St ce pettt peuplement rdslnettx ddton'
ne auJourd'ltui par rapport d son etrtourage
defeulhts, ce fle sera phts le cas dans
qu.elqucs ddcennlcs: il tue nestera plrts alors
que quelques iptcias de bellc d:imenslon et le
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13 Au royaume du sapin, le iardinage

Retnarquez la. prCsence notnbreuse d.'ar-
bres rdsineux dans les massiJs que tran)er-
se lc sentter, Ce sont prtnclpalement des
saplns blancs. Leur prCsence nombreuse
perTneltra d.e crder ici un peuplement
de ddrnonstratton deJordtjardinCe du type
de l'Emmental Il est prdou d'engager la.

contserslon du peuplarnent actuel A partlr
de 1994-1995, un traoail de longue balcine
qul prend.ra plusteurs dCcennles.

Ir sapln a besoin d'humidit€. Proche de
son domaine de pr6dilection qui se trouve entre
800 et 1200 m sur les pentes voisines du Jura,
le sapin occupe volontiers des terrains riches et
frais du plateau. Essence d'ombre par excel-
lence, le sapin s'installe en abondance sous le
couvert de peuplements adultes et son raieunis-
sement est opulent. Aprds une croissance
juv6nile facile i l'ombre des adultes, m€me sur
sol s€chard, l'eau manque facilement i cet
arbre dds qu'il atteint la pleine lumidre. Une
s6cheresse prolong6e aura alors raison de la
descendance de ces montagnards croyant la vie
en plaine plus facile.

Heureusement, dans le vallon de la
Sandoleyre oi les nombreuses petites sources
d'eau assurent une humidit6 constante, les
sapins trouvent une oasis oi ils peuvent en
tout temps 6tancher leur soif.

Lalfordt jardinde (page J6) est unefordt-famlllc ot)
la jeune plantule c1toie son ai:eul gigantesque, une deux
ou trois fois centenaire; ses oncles et frAres emplissant le
reste de l'espace de leurs col,ronnes.



La for€t jardin€e. Le jardinage en for6t n'a rien
en commun avec les plates-bandes fleuries ou
les carreaux d'un potager auxquels le terme fait
tout de suite penser. Il s'agit en fait d'un type
de for€t of I'on trouve confondus des arbres
de tous iges.

Du iardin, on retrouve les soins constants dont
la for€t doit faire l'obiet. Avec finesse et sensibi-

lit6, le sylviculteur d6gage constamment les ar-

bres les plus prometteurs et fait progressivement
de la place pour la reldve naturelle en r6coltant -
les arbres arriv6s i leur pleine maturitC. Il doit
sans cesse veiller d maintenir l'aspect €tag€
de la for6t aux g€n€rations entremel6es.

Uniquement des essences d'ombres. Un trio
ins6parable compose habituellement la for6t
jardin6e: l'6pic€a, le sapin et le hCtre, toutes

des essences d'ombre capables de se r€g6n6rer

sous le couvert de leurs parents.

-
Les anlmaux sauoages sont notnbreux en

forA| mais rares sont les oisiteurs qui ont
la cbance de ooir lcurs silltouettes. C'est
plutdt un rega.rd attentif aux nornbreuses
traces qu'ils laissent dans les sous-bois qui
rdodle leur prCsence.

k sanglier aime les bains de boue. Des sour-
ces sont i l'origine des petits d6crochements au

sol d6tremp6 que le sentier franchit.
Ces bourbiers sont bien connus des sangliers,

qui les fr6quentent r6gulidrement. Ils viennent
se vautrer dans ces soullles oi la boue a 

-l'effet bienfaisant de les d6barrasser de leur
vermine. Le long des pistes de d6bardage
les ornidres boueuses creus6es par les roues

de tracteurs forestiers font souvent le bonheur
des sangliers. Et qu'on ne s'y trompe pas, la
souille n'est jamais choisie au hasard; elle est
toujours situee dans les terrains les plus riches

en sels min6raux.
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Ie uisiteur cbanceux dEcouurira peut-dtre I'empreinte
encorefratcbe du sanglier. Ici et ld, sur le partene des

bois ou des prairies, on rencontre €galement les boutis
du sanglier. Ce sont les sillons desordonn4s qu'il laisse
deridre lui lorcqu'il crocbDte le sol de son .boutoir, - son
grcin - d la recbercbe de uerc, de tru.ffes et de glands.

k chevreuil, prince des fo€ts. Avec son
pelage brun roussitre en 6t€, gdsitre en
hiver, le chevreuil passe facilement inapergu
dans les massifs. Sa petite taille lui pennet de se

faufiler enffe les fourr6s, ses puissantes pattes
arridres de fuir d grands bonds en cas de danger.
Toutefois, les chevreuils sont tr€s senslbles
aux d€rangements, suftout lorsqu'ils mettent
bas leurs faons au printernps. Comme la

rEserve de chasse dans laquelle est situ6e
I'Arboretum favorise iustement la reproduction
du chevreuil, les chlens doivent 6tre tenus en
lalsse pour 6viter toute perrurbation.
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Les traces du cbeoreull ne sont pas rares enfordt. On I
trouuefacilement l'empreinte de son sabot, les jeunes
pousses broutdes, les 4corces rong€es olt encore les traces
de frayure sur les jeunes arbres contre lesquels les mdles
se d.4barrassent du uelours de lews bois et marquent leur
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territoire. Mais ce sont ses crottes enforme de noisettes 
-

allongdes et noirAtres, appeldes fioquettes que I'on a le -
plus de cbances de rencontrer.

Le menu du chevreuil. Fins gourmets, ils choi-
sissent avec soin les plantes qui leur plaisent le
plus. Pour leur menu hivernal, ils se rabattent
sur le lierre, les ronces, les €corces et les

bourgeons. Lorsque les populations de
chevreuils deviennent trop nombreuses, les
d6gits aux raieunlssements naturels
peuvent etre tels qu'ils compromettent la
r6g€n6ration naturelle de la fo€t et obligent
i planter des arbres de remplacement qu'il faut
ensuite proteger par des cl6tures et des

protections individuelles. Une r6gulation de la
population de chevreuils par une chasse
pratiqu€e de maniBre intelllgente permet
d'6viter ce genre de d6gdts.

L 5 u* ieune for6t californienne

伽
Le cbemln pinAtre dans I'enclos d'une sur-
Jace de raJeunissement protigeant de la
dent du gibier l.es Jeunes arbres amddcains
qui s'accllma.tent A leur nouoelle patrie sur
lcsflancs du oallon de lAubonne. Au bord
du lac du barrage le sentier reiolnt lc point
d'ancrage d.e la retenue d.'eau en cbeminant _-

d traaers cette Jeune for€t exotique.

Une for€t de sGquolas. Dans ces massifs, l'on
tente de rassembler non pas des collections -
d'essences de toutes origines, comme c'est le cas

de l'arboretum, mais bien de reconstituer des

rypes de for€ts dans leur ensemble, avec le

mElange des essences d'arbres et les buissons 
-qui les composent. C'est le cas ici pour la for€t

de la cdte ouest de I'Am€rique du Nord,
caract6ris6e par ses douglas, ses s6quoias et ses

thuyas. Bien sOr, tous ces arbres n'ont pas plus
de 20 ans et il faudra encore plusieurs d6cennies
pour qu'un petit scquoia, qui mesure 1,5 m
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aujourd'hui ait une allure qui rappelle les dimen-
sions vertigineuses de ses frdres des parcs cali-
forniens.

A.ro^el D'ffirvDl
BrrolEt DEThu}ts r(^vrs
c.rcntrn q,rc* lloxrl4uE-
p. torlr ztriirs rc z,ri-iroatuie

r.ro€-r r- roGrrue HcNwNE
r. rctg1 ,r, gJD ,e5 flo(r{E\JsE5

1.ro€r c8riEre w
w snlu4IoN
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Le secteur se diuise en plusieurs zones pour permettre un
survol des d.iffdrents types defor€t de la c6te ouest de
I'Amdrique du Nord. Ie bas corespond au littoral, le
baut a la montagne.

1/
lO r." habitants de I'Aubonne

- Le cours d.'eau de l'Aubonne abrite unefau-
ne aariie et nombreuse, dont nous brossons
ici le portrait des phr.s cilibres. Pdnitrez
partnt lesfounis sur la presquTle entre le
sentier et le lac pour y d.€couorlr les traces
d.'a.battage des castors, (Euure des amis de

- Fred le Castor.

Le castor, un b0cheron qualifi€. La nature
possEde un maitre-b0cheron utilisant un outil-
lage efficace et parfaitement aiguis6. Le plus
gros repr6sentant europ6en de la famille des
rongeurs, le castor, de ses dents ac€r6es, vient
en effet i bout de tous les arbres qr"ri l'int6ressent.

R€introdutt dans la Versoix par des natura-
listes genevois autouf des ann€es 60, le castor
clu Rh6ne, et non le castor canadien, son
cousin. n'a cess6 de se multiplier et d'explorer
les riviEres se ietant dans le L6man en remontant
systematiquement tous leurs cours. On retrouve
sporadiquement des traces de son activit1
f€brile tout au long de l'Aubonne, de son
embouchure dans le lac jusqu') ses sources.
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Le castor s'attaque d des troncs au diamdtre imposant
en donnant m1tbodiquement un coup de dents en baut,

un coup de dents en bas, tout enfaisant le tour de

I'arbre; celui-ci abattu, le castor en pre@ue les brancbes.

GrAce d. la position et a la forme de ses doigts, il peut
saisir les brancbes et les tratneriusqu'd' I'eau ort il les

emmagasine: il se nourrit alorc de l'6corce ramollie et

conseru4e par l'eau fraicbe.

La trulte et le chabot, des poissons d'eau
fraiche. L'Aubonne, dont le lit accuse une forte
pente, ne peut abriter que des poissons adapt6s

aux eaux tr€s vives, la truite et le chabot.
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L'Aubonne semblc,sur l'enscmble de son cours,

abHtcr de rnoins en moins dc poissons,un phё ―

nomёne qucl'on n'arivc pas a cxpliqucr,mOme

cn tenant compte dc l'innuencc de la prisc

d'eau au barragc,qui soustrait par une conduite
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forc6e la plus grande partie du d€bit de la rividre

lusqu'i l'usine hydro-dlectrique sise au pied du
village d'Aubonne.

Dans son cours inf6rieur entre la Route Suisse

et le lac, l'Aubonne est en revanche un des

hauts lieux de reproduction de l,a truite
fario, ou truite lacustre du L6man. Elle remonte
le cours de la riviEre entre novembre et ianvier
pour d6poser ses cufs dans les fonds de gra-

viers r6gulidrement laves par les crues. Une par-
tie de ces poissons est capturde pour obtenir les

eufs n€cessalres aux piscicultures. Par sai-

son, environ 400 femelles, dont certaines attei-
gnent le mere, sont ainsi p6ch6es et fournissent
entre 300 000 et 1 280 000 eufs qui permettent
d'61ever les alevins pour le repeuplement de nos

cours d'eau.

k martin-pecheur, une flEche color6e. TrEs

individualiste et craintif, le martin-p€cheur au

plumage bleu-vert m6tallique vit aux abords des

cours d'eau oir il chasse et niche dans un terrier
creus6 i m€me la berge.

D'une branche qui lui sert de poste d'observa-
tion, il s €lance en piqu6 sur ses proies comme
une fldche 6tincelante. A peine parti, le voili de

retour sur son perchoir avec une ieune truite
dans son bec. Il d6guste alors tranquillement sa

prise en cofiunengant toujours par la t€te.

La discrdtion ertrAme du martin-pOcbeur fait que I'on
n'entreuoit que rarement ce petit oiseau, d la silbouette
trapue, d'd peine 17 cm de long.

Le h€ron cendr6, aristocrate hautain des
cours d'eau. Devenu trds commun depuis
f interdiction de sa chasse, le h6ron cendrE se

rencontre fr6quemment le long des cours



d'eau, des lacs et des 6tangs. Les promeneurs
du vallon auront peut-Ctre la chance de le voir
longer le cours d'eau de son vol majestueux au

lent battement de ses grandes aiies. Habitue a h
pr6sence de l'homme, on le rencontre - 6chas-

sier nonchalant d l'eil vif - en train de p€cher,
perch6 au bout de ses pattes allongdes.

A I'affil4 b bdron rate rarement son coup: les poissons

surtout, mais aussi les grenouilles, finissent immanqua-
blement dans son bec enforme de poignard.

L7,'n *nne a du caractere

Aoant dcfrancbir le pont couaert, tra.oersez
la bande riaeraine jusqu'd la. jonction d.e

l'Aubonne et du Toleure, GCniralcment l'eau
s'icoulc paisibl.ement entre les blocs, mais
lcs berges Coefitrdes rappellent que lors des
crues, le tndme cours d'eau tranquille et
tnoffenstf deolent aiolent et d€oastateur.

Un caractEre torrentlel. C'est la pente raplde
de l'Aubonne dans son cours sup€rieur qui lui
confdre son caractCre torrentiel, propre aux
cours d'eau alpins. En comparaison des

15,5 km de longueur de l'Aubonne, sa proche
voisine, la Venoge, qui prend elle aussi sa

source i 660 m d'altitude, folitre en douceur
sur 40 km avant de rejoindre le lac: elle a un
caractCre nettement plus .fluvial,. L'Aubonne
a un d€blt annuel moyen de 6,2 m3/s.
Le 4 juillet 7977, une ann6e noire pour toute
la Suisse, suite d un orage d'une rare violence
sur un terrain d6tremp6 par un 6t€ pourri,
on mesura un d6blt de crue de 54 m3/s au
barrage du Rosey.
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L'Aubonne moddle et sculpte, auec les milldnaires, son
lit dans les mat€riaux meubles des pentes. Les riues se

rejettent le courant qui prouoque des petits glissements d.

I'ext,lrieur de cbacun de ses contours.

De crue en crue, elle creuse le vallon. Dans ces

cas, l'Aubonne devient mauvaise, se rue sur les
flancs du vallon, arrache les berges, ddfonce et
creuse son propre lit dont elle charrie facilement
m€me les gros blocs. La rividre enfonce ainsi son
lit, et finit par provoquer des giissements de
grande envergrre qui modifient violemment le
paysage.

Ie mystEre des eaux duJura- En-dessous du
Pont couven, l'Aubonne et le Toleure se rejoi-
gnent. En amont, le Toleure, dans son lit qui sem-
ble trop grand pour le maigre filet qu'il accueille
d'habitude, cache derridre son apparente timidite
un comportement lunatique propre aLlx cours
d'eau prenant source au pied duJura.

En effet, l'eau de plute qui s'infiltre immddiate-
ment dans la roche calcaire du Jura ne forme pas

de cours d'eau en surface. Elle s'Echappe par un
r€seau de riviEres soutefraines et finit par
rejoindre les sources dites vaucluslennes au
pied de la chaine aprds un long pEriple invisible.
Un orage sur le Mont Risoux (France voisine) fait
gonfler avec quelques heures d'6cart le d6bit cles

sounces de l'Aubonne situ6es dans un petit
cirque pittoresque et mar6cageux all pied de
Bidre. Quant au Toleure, c'est au printemps lors
de la fonte des neiges du Juru, que ses sorures
en fontaines jaillissent de manidre spectaculaire.
Sises dans les zones militaires entre Bidre et
Salbraz, elles attirent alors de nombreux
visiteurs le week-end, en dehors des horaires
de tirs de la Place d'armes.
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Toleure change de lit

Les diplacements successtfs du ltt du
Toleure ont proaoqud par le passd d'impor-
tants glissements. En pCnitrant dans le
massifforestier compris entre I'itang du
Bols Guyot - aminagd dans un ancien ht
du Tolcure -et lc ht actuel de la riaidre'
oous pourrez retrouoer les traces d'un
autre lit assdchd,

En s'imaginant combien la berge droite a dA reculer
lorc des changements de lit successifs du Toleure, on

peut se rendre compte de la gigantesque masse de
tetrain qui a dA s'elfondrer aufond du uallon au cours

des siicles, et se faire 1uacuer par la riui)re en direction
du lac.

Continuez l'itindraire en remofitant le
cltemin canossablc du Bots Guyot. Aprds
aooir gagni de la. bauteu4 obseruez sur
leflanc opposd qut domine le Tolcure,
la aariCtd des essences qui cornposent
lafor€t.

ks feulllus cicatrisent les glissements. Des

r6sineux aux cimes pointues de couleur vert-
fonc6 entourent une zone de feuillus aux cou-
ronnes arrondies plus claires qui remonte
quasiment iusqu'en haut du versant. Ce sont
principalement des fr€nes, qui colonisent une

ancienne zone de glissement mentionn6e en

1i184 dCin et dont le sol €tait encore i d€couvert

en 1,945. Si depuis cinq d6cennies ce flanc s'est

provisoirement stabilis6, d'autres grands glisse-

ments ont pris la reldve. Le point suivant traite

d'un effondrement plus r6cent.

44

【
一
一

一
一
一



_ 19 k glissement du Cr€pon

Obserrsez la sdrie dc petits seulls d.ans le lit
d.e lAubonne. Tout leJlanc gauche du uallon'
aujourd'ltui recouoert de ieunes feuilhts '
s'est massiaernent ibouli entre 1978 et 1984.

4ど
Des escaliers pour calmer le toment. Les

seuils permettent, depuis 1984, de brtser l'6lan
de la riviEre au pied de chacun d'eux et de di-
mlnuer la pente g6n6rale du lit. Ils adoucis-

sent ainsi le caractire torrentiel de l'Aubonne,
l'emp6chent de creuser son lit et de ronger l'as-

sise de ses berges.

Une vleille histofue. Le plan d'am6nagement
des for€ts communales de St-Livres fait d6id €tat,

en 1901, de grands uides causds par des 6bou-

lements. L'Aubonne rdactiva ces Cboulements au

cours du printemps 1978. De grosses masses de

terre, rendues instables par les nombreuses
petites sources affleurant i mlhauteur du vallon
se d6crochdrent et vinrent obstruer son lit
dangereusement. De tels "bouchons" de teffe
et troncs m€l6s c€dent sous la pression de

l'eau accumul6e en amont, et peuvent causer,

en d€ferlant, d'importants d6gits en aval.

Le retour rapide de la v€g€tatton. Suite d la

constnrction des seuils, les berges n'ont plus 6te

affouill6es et la vegetation a pu reconquErir et

stabiliser le terrain d6nud6. Verrres et saules
ont colonis6 les endroits les plus d€tremp6s, les

fr€nes se sont installCs aux endroits mouill€s et

les bouleaux, les pins et les h6tres se sont
empar6s des stations sdches. La vitesse de crois-

sance de ces massifs iouissant de la pleine lu-
midre est telle qu'ils regagneront en quelques
d6cennies la m€me hauteur que la for6t avoisi-

nante. Ces nouveaux massifs se d6marqueront
alors, comme les peuplements qui ont recouvert
l'ancien glissement du Bois Guyot, par I'ab-
sence d'€plc6as et de sapins: ils s'installeront
plus tard dans l'ombre des feuillus.
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Poursuiaez sur Le sentler qui remonte le long
de lAubonne. Obseruez lamoncellenent d.e

terre et d.'arbres d tra oers lequel le sentier se

faufile sur une uingtaine de mdtres.

2ASωυ b
Sγ仁ИωLTU｀こ

"り
にL

飩Lに負証
|

t4..11ノ

C'est en 1984 encore que s'est debcbe une udritable tle
oigdtale d mi-bauteur du glissement. La masse de teme

prtse dans lefilet des racines s'est mise en m.ouuement,

a trauerc4 I'Aubonne et est uenue s'1cbouer ici.

20 ,*urle long de l'Aubonne

L'ltiniraire emprunte la trace du sentier
des pdcbeurs le long de lAubonne. ProJfrtez-
en pour admirer son cours saut)a.ge.

Une rivlEre heureuse. Les berges se renvoient
le courant qui serpente joyeusement entre ses

rives, se s6pare le temps de contourner un gros
bloc, butte contre un ilot de v6g6tation qui s'est

d6croch6 des pentes, gonfle un instant deridre
les troncs enchev€tr6s qui obstruent son lit
avant de se laisser entrainer plus loin.

ё ヽ` ごft
Les troncs en traaers du lit forment parfois d une
certaine bauteur des pontons naturels colonis4s par les

mousses et bient1t rejoints par des arbrisseaux qui
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trouuent ld un support. Certainsfeuillus, I'aulne en
particulier, qui ont la capacitd de dduelopper de nou-
uelles tiges uerticales A partir de leur tronc, forment
auec le temps une barritire u,lgdtale.

Continuez jusqu'au petit pont ca.rrossable
qui ttous perrnet d.e gagner la clairiAre du
Roselct sur I'autre rhte.

2l vu cnagement des forots.

Le aieux cb€ne d drolte d.u cbemin porte d.

2 m du sol une pktquette numCrotie. Il est
situd en bordure d'une <d.luislon>, unitd d.e

base pour I'aminagement et la gestion des

forats dont traite ce point d'explication

Situ1s babrtuellement le long des cbemins et aux croisees,
bs arbres diolsionnalres donnent une dme aux mas-
sifs qu'ils ddlimitent.

L'am6nagement, ou I'art de prEvoir la fo€t
de demain. R6unir les donn6es sur l'€tat de la
for6t, fixer les buts sylvicoles, pr6voir les nom-
breux travaux i effectuer, tout cela reldve d'une
imlrortante planlficatlon consign6e dans les
pl,ans d'am6nagement et de gestion. Des
tous premiers exemplaires dcrits i la main aux
r6alisations rEcentes utilisant l'informatique, les
plans d'am€nagement et de gestion se basent sur
les mdmes principes. lls contiennent un inven-
taire et une description d6taill6e de l'6tat pr6-
sent de la for€t, des obiectifs vis6s i long
teflne, la fixation du volume de bois exploitable
par ann6e (Ia possibilit6), un calendrier des
travaux et des soins i effectuer dans les
diff€rentes divisions et pour finir de nombreux
plans permettant la mise en cruvre de ces
mesures sur le terrain.
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Ie premier plan d'amCnagement des bois de la com-

mune de St-Liuresfut rdalis€ en 1882 et nluisd septfois
depuis.

L'inventaire forestier. On contr6le l'infl uence

sur la for6t des coupes effectudes en levant tous
les 10 i 20 ans des inventaires prenant en

compte la nature des essences, Ie nombre
de plantes et leur dlamEtre i 1 m 30 du sol.

Autrefois, tous les arbres de la for€t 6taient

syst6matiquement r6pertori6s "pied par pied'
par une 6quipe forestidre. Depuis les ann6es 60,

la statistique permet r,rn d€nombrement par
€chantillonnage. Un seul technicien r6alise

d6sormais l'ensemble des relev€s en mesurant

des arbres sis sur de petites surfaces de super-

ficie connue et r6gulidrement r6parties. Le calcul
statistique permet de calculer le nombre de tiges

et le volume de bois sur pied pour l'ensemble
de la for6t.
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L'accroissement, embonpolnt annuel de la
for€t. La diff6rence entre les volumes mesur6s
lors de deux inventaires successifs i quoi on
ajoute le volume des arbres coup6s et scrupu-
leusement comptabilis6s dans l'intervalle donne
I'accroissement de la for€t. Le r6sultat, divis6
par le nombre d'ann6es entre les inventaires et
par la surface en hectare, donne pour les bois
de St-Livres un accroissement moyen de 8 m3

par ha et par afi.
Ne nous y trompons donc pas: sous son

apparence immoblle, la for€t croit plus vlte
qu'on ne le pense. Pour I'ensemble de la
Suisse, la for€t compte, chaque heure, 700 mr

de bois en plus!

Le promeneur attentlf aura d.djd ddduit d
la manidre dont les plaquettes de dioision
ont CtCfixCes aux trot cs antec beaucoup de
jeu que les arbres grossisserr, rapidement.
Le Jeu ioitera. que l.es pl.aquettes ne se fas-
sefit engloutir par l.e bots et I'dcorce aoant
que lcforestier ne passe pour dessert'er
lcs ais.

Les classes d'dge. Outre l'accroissement des
peuplements, l'inventaire r6vdle aussi la tdpar-
tltlon des classes d'ige dans le massif.
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I,e rendement soutenu et la possibilit€.
L'6volution pass6e et l'6tat de la for€t au -
moment de l'inventaire permettent de fixer pour
la prochaine p6riode d'am6nagement le volume 

-annuel des coupes: la possibilit€. I-a possibilite
ne doit pas d€passer I'accroissement annuel
pour garantir une production de bots
constante. C'est le prtncipe du rendement
soutenu, exig6 dds 1876 dans la loi forestidre
qui sert de fondement i la sylviculture et assure

de manidre exemplaire la p6rennit€ de la for6t
suisse. La possibilit6 annuelle de la commune
de St-Livres €quivaut i son accroissement, soit -
de 1400 mr rEpartis sur l'ensemble de ses fordts,
ou I m./ha/an environ.
Il faut moins de 2 ans pour un hectare de for€t

(environ la surface d'un stade de football), pour
produire le bois ndcessaire i la confection d'une
charpente compldte destin6e d une grande mai-
son, cela en n'enlevant que son accroissement.

Vent et marchE du bots chamboulent tout.
Les inventaires permettent donc de refaire le 

-point i intervalles r6guliers sur l'6tat de la for6t
et d'apprecier l'action passEe du forestier. Ils <
permettent 6galement de mesurer l'ampleur des

nombreuses catastrophes naturelles qui
viennent p6riodiquement an6antir ses efforts et
entraver, d6cennie aprds d6cennie, l'6volution
planifi6e de la for€t. I€ vent est la principale de
ces menaces. En f€vder 1991., ann6e noire
pour I'ensemble de la Suisse, 5 000 000 m3 -
de bots furent ienvers6s en I'espace de quel-
ques jours. Le forestier doit dgalement compter
sur les prix du marchd du bois. La vente du
bois, dont le prtx n'a gu€re augtnent6
depuls 1p60, rapporte i peine de quoi
couvdr les frais de coupe. Les propri6taires
forestiers n'ont donc plus de motivations pour
soigner les for€ts, laissant les gros bois sur pied
et d6laissant les €claircies en attendant des prix
plus favorables. La fo€t suisse prend alnsi de
I'dge et le vlellllssement g6n6ralis6 met en
danger sa stabilit€.



22 uru6g6n6ration progressive

Ie senti.er ddboucbe sur une irnportante sur-

face en rdgdndratiott La rdcohe de I'ancien
peuplcment a d.Cbuti en 1985 par la coupe
des arbres du replat ()bserttez le mClange
d'e s s ence s de cette Jeune Jordt

De nouvelles g€n6ratlons color€es. Sur ce

teffain mis i nu, l'abondance de lumidre sur cette

grande surface permit de metre a demeure, outre

des sapins et des douglas, de nombreux m€-
ldzes. Issus des arbres des peuplements voisins,

des graines de h€tre, de fr€ne et de pin
sytvestre assurent une pr€sence nombreuse.

Ia lutte pour une place au soleil. Le raieunis-

sement a rapidement 6volu6 vers le fourr€. A
ce stade de dCveloppement, les couronnes des
jeunes arbres se rejoignent et s'interp6ndtrent.
Commence alors une concrutrence acharn€e
oir chaque plante cherche i devancer ses voisins

pour s'assurer une place au soleil. Abandonn6s
i leur course vers le haut, les arbres du fourr6,
trop serr6s, s'allongent dangereusement et

s'affinent i tel point qu'ils deviennent fragiles

comme des allumettes. Une chute de neige pr6-
coce ou tardive sur le fourrd encore en feuilles
peut l'€craser et I'an6antir sur de grandes surfa-

ces. Le forestier prend donc le parti d'Cclairctr
r6gultErement les ieunes arbres pour qu'ils
puissent €galement engager leur €nergie

iuv€nile dans la cr.oissance en largeur, gage

de leur stabtlttG.

l--r,r.AN
AVAiJI.E DEs ('VTEs

IARCOJRS
TYLVTdLTNE

Le Joraq uent prouenant du Jura dicte sa loi au

.forestier. Sur ce terratn bumtde et mouoan\ les

arbres ne doiuent leur stabilit4 qu'd lafermeture
ininteffompue de leurc cimes, I'unionfakant laforce
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Des petrtes coupesforunent des entonnoirs dans lesquels

le uent s'engouffre et uerse les arbres affaiblis par
I'absence de leurc uoisins. C'est pourquoi tout le
peuplement de ce replatfut n4coltd en unefois.

La souche du pin sylvestre

La soucbe qui se d.dcompose lcntement dans
I'ombre dufounC perpdtue lc souuenir de
I'immense pin syhtestre qui tr6nalt sur ce
massifiusqu'en 1985. LA oi l'dtat du bois le
peranet encore, le promeneur intiressi peut
distinguer la sulte des cernes annuels. Ils
racontent la aie de I'arbre.

Pourlalre le conptage dcs cerrres, tllaut souuent
auoir recours A un petit couteau pourfaire apparattre
clairement la suite des cernes annuels.

L'histoire d'un pln de 180 ans. Durant ses 35

premidres ann6es, ce pin n6 autour de 1800 a

grandi rapidement pour atteindre un diamdtre de

39 cm en 1835, soit 1 cm d'6paisseur par ann6e!
Plus tard, sa croissance ralentit. Une croissance
juv€nile spectaculalre sulvle d'un ralentisse-
ment caract6rise le pin syivestre ainsi que toutes
les essences pionnidres trds exigeantes en iumid-
re et capables de coloniser les sols pauvres.
Aprds ce bond de croissance, notre pin va per-

dre son avance sur les essences d'ombre qui se

sont developp6es sous son couvert. Ainsi, le h6-
tre avec son caractCre envahissant, aura tOt fait
de g€ner le pin qui ne supporte gudre la con-
currence. Il se verra priv€ d'une bonne partie de
son espace, ses aiguilles progressivement mises

d l'ombre ne pourront plus assimiler la lumidre
et sa croissance diminuera. La survie de cet
arbre de lumidre d6pendra des 6claircies qui
supprimeront ses concurrents les plus proches.

Conthruez le sentler: sur la gauclte, oous
rernarquerezfactlament a.prds 25 mdtres un
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cb€ne baliaeau puis, 25 mdtres phts loin un
grand pin syhtestre bahaeau qui d.Cpasse en
hauteur le reste du massif.

k balivage. Comme pour les baliveaux dans
le taillis-sous-futaie (voir pt. 3r, on peut garder
en rEserve quelques arbres lors de la r6colte
d'une futaie. Ces baliveaux doivent faire preuve
d'une vitalit€ remarquable pour vivre un
deuxl€me cycle de vie d'environ 120 ans,

expos6s seuls i la violence du vent et aux br0-
lures du soleil. Ce pin sylvestre voit une deuxid-
me S6n€ration de for€t croitre i ses pieds. Elle
le rejoindra lentement dans sa position de vigie
privil6gi6e et finira par noyer i nouveau dans la

masse collective cet arbre exigeant en lumidre
qui ne se r6alise pleinement qu'en ermite soli-
taire des hauteurs.

De l6pic6a et du d6senr6sinemerit

Dans les massifs en antont du sentier, au
moment oti oous l:isez ce texte, lcs derniers
rescap€s des monocultures d'6picCa, trds
rCpandues autour de 19(n, ont Peut-otre
d€Jdfait place au rajeunissement dc la
forat mClangie. Depuis lafin de la Premidre
Guerre mondlale, la Proportton de bois
risineux n'a cessd de dlminuer d.e ma.nldre
spectaculaire dans I'ensemblc desfordts d.u

Pla.teau Szisse.

Des monocuhures d.'dplcdas permirent la restauration
de nosfor€ts1 nombreuses au ddbut du si)cle, il n'en
subsiste que quelques restes. Les arbres y ataient repartis
par plantatlon systdnatlque et nig€ndrds par coupes
rases et replantations.



L €pic6a a restaur6 la fo€L Une des obligations
impartie aux propri6taires forestiers par la loi
forestidre de 7876 6tait la restauration rapide des

for€ts mises i mal par des sidcles de surex-
ploitation. Seul 1'6pic€a pouvait r6pondre i la
grandeur des surfaces i reboiser, aux besoins
urgents en bois de construction, d l'absence de
pdpinidres et au manque de graines, car c'est un
champlon i tous 6gards. Ses graines sont
faciles d r6colter, leur conservation est ais6e; il
fait merveille en p6pinidre et son taux de r6ussite

i la plantation est excellent. La m6thode pr6n6e
par les 6coles forestidres de l'6poque - coupes
rases suivies par des plantations d'6pic€as et
de sapins en peuplemerrts purs - reconstitua
le capital bois6 et am6liora le rendement des fo-
r€ts. Il fallut n6anmoins compter avec les problE-
mes de toute monoculture: les champignons et
les insectes ravageurs.

Le recyclage naturel et les maladies. Partici-
pant au grand cycle de la vie en donnant le coup
de grAce aux arbres affaiblis par l'1ge puis en
d6composant le bois mort et en l'int6grant i
l'humus fertile du sol forestier, une myriade
d'insectes, de champignons et d'organismes
microscopiques se chargent d'un tndtspen-
sable travail de recyclage en for€L

Lorsque les conditions leur sont favorables, ces

xylophages - mangeurs de bois dont le plus
c6ldbre est le bostryche - peuvent prolif6rer sans

entrave et devenir de v6ritables fleaux, ce qui
n'est le cas que dans des peuplemens purs d'une
seule essence sur de grandes surfaces. Favoris6e
par I'humidit6 du sol et p6n6trant i l'int6rieur de
I'arbre par les blessures aux racines, la pour-
riture rouge envahit la majorit6 des 6pic6as du
plateau du Cr6pon. La base des troncs bour-
soufl6e des 6pic6as atteints r6vdle de manidre
infaillible la prdsence du champignon au con-
naisseur. Il remonte sur une dizaine de mdtres a 

-l'int6rieur de la partie la plus pr6cieuse du tronc,
la "bille de pied". Lorsque les troncs d'6pic6a
prennent une apparence carr6ment monstrueuse,
leurs bourrelets ne sont plus dOs i la pourriture.
Il s'agit de loupes, sortes de klrstes de bois tout )
fait sain, mais pr6sentant une densit6 et une
texture exceptionnelle. On en tire du bois madr6
fort appr6ci€ pour la confection de petits objes.
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Recbercbez d.es soucbes d'ipicia a.u sol
Vous uerrez qu'ellcs ont presque toutes ufl
c@urpouffi

Une tiche de longue haleine. L'Inspecteur C.

Bourgeois, dans le premier plan d'am€nage-
ment des for€ts de St-Llvres, pr6conisait d6ji
en 1882, i propos de 1'6pic6a : ... pour lutter
contre le pouri rouge et l'agaric mielleux - un
autre champignon parasite -, il sera ndcessaire
de lui adjoindre en mdlange le sapin blanc, le
b€tre et le mdlize. Dans les sols trds atteints du
pourri rouge, I'epicda ne deura pas atre plante
dans une proportion sup4rieure au tie6 des
plantons mis a demeure...

En L901., son successeurJ.-J. de Luze
regrettera que la commune n'ait pas suivi les
prescriptions et qu'elle persiste iL replanter
les coupes rases en 6picea pur.
Il faudra attendre le plan d'am6nagement de

1p21 pour sentir le changement de mentalit6
des autorit6s communales d€sormais sensibi-
lis6es au probldme et prdtes i abandonner la
mode, bien ancr€e, de la monoculture d'6pic6a.
L'Inspecteur G. Berthoud y loue les efforts de
son pr6d€cesseur et surtout de son tr;arde
F. Pelet, expos6s aux critiques de la population,
qui ont su ndanmoins motiver la commune d

abandonner cette pratique qui ne faisait qu'en-
tretenir la pr€sence de ces maladies.

Dds lors, la commune s'emploiera i diversifier
au mieux ses massifs. A part des feuillus, le
douglas et le m6lEze seront abondamrnent
introdults: leur belle allure montre que le
choix en leur iaveur fut judicieux.
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Grdce au disenrdsinenent des fordts qui n'a iamais
cess1 au cours de ce sidcle, laJordt priseflte au-

Jourd'ltui un mdlange riiouissant entreJeulllus et
rCsineux. Elle n'est plus ragdndrae par coupes rases mais
par coupes progresshtes par bandes ou par tacbes.

I,e forestier fait le llen entre pass6 et futur.
Il ne reste plus que quelques 6pic6as rescap6s

des monocultures d'antan. Bient6t ils c6deront
la place d la reldve qui s'instalie i ieurs pieds.

En attendant, ils rappellent que le forestier
doit tirer partl de lh€ritage laiss6 par ses

pr€ddcesseurs, quel qu'il soit! il r6colte le

bois que d6siraient ses colldgues d'il y a plus

d'un sidcle et 6ldve aujourd'hui les arbres qui

seront recoltCs en 2100. Qui sait si nos descen-

dants seront heureux de nos choix, dictds par la

mode actuelle ?

Unvieux g6ant

Comme le cbdne dittislonna.i're et son sapin
marqualent I'entrie du Bois du Cripory un
Cpicia gigantesque anhne lefond du oallon
en compagnie dun hdtre.

Des racines tragantes. Le vieil €pic6a puise

dans le sol avec ses longues racines qui effleu-
rent la sudace sur une dizaine de mCtres autour
de lui. Cette particularit6 de d6velopper un
syst€me racinalre traeant superficiel rend
l'€pic6a vuln6rable au vent qui le renverse

)o
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Un peu de bots ,nort est utile pour prdserer et

fauoriser une faune nombreuse et uari4e en for4t

facilement ainsi qu'aux blessures par les engins
forestiers et le passage des cavaliers. La pourri-
ture peut alors p6n6trer dans Ie bois, gagner le
tronc et tuer l'arbre.

Ir bois mort est b6n6fique aussi. In6luctable-
ment, la d6cr6pitude se manifestera sur le vieil
arbre et permettra l'accueil de toute une faune
dans les parties de son fOt et de ses branches
d6p6rissantes. Les insectes xylophages,
capricornes et guOpes i bols prendront pos-
session de telle branche morte qui. une fois
tomb6e, d€gagera pour le pic-bois un endroit
id€al pour forer sa cavit€ de nidification d l'aide
de son bec puissant. C'est dans ces cavitCs que
peuvent dgalement s'abriter nos rares chauves-
souris pour passer la iourn€e, ce qui ne pose
gudre de probldme de cohabitation, le pic-bois
6tant actif de jour pendant qu'elles font leur
sieste, et vice-versa...

Abandonner ict et li des vleux arbres i
une mort naturelle n'est pas une faute
d'entretien. Avec l'augmentation du prix de
la main d'ceuvre, enlever les arbres morts et
les d€bris de coupe qui ne g€nent pas est une
charge qu'un propri6taire de for€t ne peut
assumer qu'exceptionnellement. Le bois mort
en quantit6 raisonnable ne nuit guEre d la
sylviculture et permet de pr6server la richesse
biologique de la for€t. Evidemment, pour des
raisons de s6curit6 le long des chemins,
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les arbres trop dangereux doivent €tre abattus.

Ce n'est heureusement pas encore le cas pour
le vieil 6pic6a et son h€tre qui pourront encore

tr6ner quelque temps sur ce petit vallon.

Des arbres semenciefs

Iln ditour d'une deml-lteure d lafor€t
cantonalc du Bois Rober| sltuie d.e I'autre
c6tC de la. route BtAre - St-Llores, pennet
d'admirer des mdlDzes et des pins setnerr'
ciers de quakti exceptionnelle. RdfCrez-
aous a.u pl.an du Bois Robert ci-dessous
pour aous rend.re auprAs de ces arbres.
Ternps de marcbe: ena, 3O mhl

x[uEzo :rr4erzLr6
DOV{rl5 

'L&ENa-leRll.N' tLneNL'ER9 .

1sT-tlvREs

L'emplacement des arbres semenclers d'u Bois Robert'

Irs arbres semenciers. Marqu6s d'une bande
bleue i la base de leur tronc, ces arbres facile-
ment reconnaissables ont 6t6 s€lectionn6s com-
me arbres semenciers ou porte graines.

La r€colte des graines se fait par des sp6cia-

listes, qui grimpent le long du tronc soit avec

un ieu d'€chelles superposables' soit avec

un vElo-forestler, qui reprend le principe
utilise par les 6lectriciens pour monter aux
poteaux 6lectriques, sans toutefois blesser le
tronc. On cueille les c6nes, que l'on sdche

dans un four sp6cial: les €cailles s'6cartent
alors rapidement, lib6rant les graines ail6es qui'
calibr6es par un tamisage, sont stock6es dans

des chambres froides i l'abri de l'humidit6.
Elev6es en semis dans les p6plnlires

foresti€res, repiqu6es i plusieurs reprises,

elles fourniront les ,eunes plants de 3 d 5 ans

utilis6s lors des plantations en for€t.

Ａ
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La provenance de I'arbre. Parmi les

nombreuses tentatives d'introduction de plantes

6trangdres, rares furent celles qui r6ussirent d

s'assimiier i un nouvel habitat. Parmi les anciens
peuplements d'6pic6as du Bois du Cr6pon,
certains plants provenant de la For€t Noire,
se sont av6r6s trds sensibles i la pourriture.

Pour garantlr la provenance des plants
forestiers, et connaitre leur race exacte, le
service forestier a mis sur pied un systCme de
contr6le. Si l'on prend en consid6ration la
lenteur de croissance que l'on connait aux
arbres, il vaut en effet mieux, avant de les

planter, €tre s0r de leur pedigree.

Poursuhtez I'itiniraire qui retounte en di-
rection de lArboretum d traaers la haute
futaie nilangie d.u Bois du Crdpo* Le
bdtre y partage son domaine de prddilcc-
tion auec lcs drables, cbdnes, epicda.s,
sapins, pi.ns, m€lDzes et dougla* En route
aers le procbain point, ne manquez pas le
ch dtaignier < d.iaisionnaire >, court et trapu,
coln ne tous les chiltaignlers croissant en

fordt. Vous le trouuerez sur la gauche du
sentier,

Ie haut du glissement

Le sentier sefaufile d traaers leslfourrds
denses qui se pressent a.u bord. d.u plateau,
Pdnitrez jusqu'au d.dcrochernent d.u grand
glissement dont aous aaez au le bas dClimtti
par lAubonne auec ses seuils en escalier.

Du terrain pour les pionniers. Sur 1e bord
droit du glissement, les pins sylvestres des
anciens peuplements de pente montrent
l'exemple. Leurs semences ont trouve un
parterre de choix sur le sol bnrt des niches
de glissement. C'est li. sur les graviers et les

sables, que le pin et ses confrdres "pionniers,,
principalement les bouleaux et les saules
vont s'installer hors de la concurrence
des autres essences.
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La surface nue du glissement s'est garnie d'un
fouillis de v6g6tation dense et touffu, v6ritable
sanctuaire pour la faune.

Obseroez, sur le plateau, comment falfais-
sernerrt d.e I'ancienne lisldre a pennls A la
lumi.dre rasante de pdndtrer loin dans la.

futaie,

Sur le plateau, la lumldre rasante a permis la leuee en

masse du rajeunissement. Les arbrisseaux profitent 6ga-

lement de la s1cberesse r,lgnant sur la ldure du plateau
et qui emp1cbe les berbes et les ronces de leurfaire une
concurrence trop forte: on y trouue des jeunes pins en

abondance.

28 
"m.lEze
Admlrez les magntfiques arbres de lisidre
qui bordent lc Bots du Cr€pon Ce sont des
mdlDzes,

Un montagnard descendu en plaine. L'aire
de r6partition naturelle du m61dze est chez nous
les Alpes centrales, dont cet arbre appr6cie le

climat continental sec et 1'ensoleillement. C'est
dds le milieu du XVIII'siEcle que l'homme l'a
introduit sur le plateau helv6tique. Nos m6lEzes

alpins souffrent de l'humidit6 qui rdgne en plai-
ne et qui provoque en eux pourritures et chan-
cres. Il a donc fallu l'introduction d'une vari6t6
de m€l€ze des Carpathes pour que cette
essence r6ussisse en basse altitude.

Habitu6 au soleil des Alpes, le m6l€ze croit
rapidement porrvu qu'on lui donne assez
de lumlEre. Avec son temp6rament trds marqu6
d'essence de lumidre, il ne supporte rien sur la
tOte. Il faut donc r6gulidrement abattre ses
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concurrents les plus proches pour 6viter qu'il ne

succombe, 6touffe par le feuillage envahissant
des essences d'ombre.

Du bois r6put6. Les Romains avaient d6jd re-
marqu6 le m6lEze pour la r6sistance de son bois
dont ils faisaient les mits de leurs navires. Avec
son c(Eur color€, 6lastique, durable et bien a-

dapt6 autant aux usages exterieurs qu'int6rieurs,
le bois de m€ldze est trds appr€cr€. Cette quali-
t6, ainsi que la rapiditd de sa croissance, font de
ce montagnard acclimat6, que l'on appelle en
Valais le "Ch€ne des Alpes", un arbre pr6cieux
permettant de diversifier les peuplements de
plaine et d'am6liorer le rendement financier
d'une for€t. A ce titre, 11 a l'avantage de se fon-
dre dans le paysage des for€ts feuillues avec ses

aiguilles claires qui tombent en hiver, et il est

volontiers utilis6 dans les zones i int€r€t pay-
sager important.

n(Gtzs yirvx ,EeuiHLE Ar/s (tourc)

M[LEι二 匠 ■した脚 L  Mat~2L,仁 ‖oν■鮪 VL

」5kグπタラεグιππ′θηp′″Zグηθグ勿ηεノグ″α″ら(″
"ε

οZZppJzts

ルの移ι″タタセη″ο″¢gれら″πσ:Ozeルグ′p総夕″グ'夕ηθ

croグssα
"ce spθ

c′αc"″′
“
a

De grands m€l€zes se trouvent €galement
sur les hauts du Bois Capetan (pts. 2 et 3).

29 *raieunissement probl6matique

Depuls lc cbemin en llstdre, jetez un coup
d.'eil ou pin€trez dans lafordt pour oolr la
clairiAre ouoerte dans le mass$,

En th€orie, la coupe progressive. Pour 1696-

n6rer le vieux peuplement, on tente d'installer
les nouvelles g6n6rations d'arbres par des cou-
pes progressives. Le rajeunissement est favori
s6 par la creation d'une petite clairidre que
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l'on agrandit progressivement au fur et a mesure
que s'6tend le nouveau peuplement. Il forme
alors un c6ne dont la pointe est situCe au milieu
de la clairiEre et dont la base s'avance tout
autour dans l'ancien peuplement. (Voir l'illus-
tration de la page 55.)

En pratlque, la ronce et leJoran compll-
quent les choses. L'installation du raieunis-

sement ne va pas sans peine : le Joran agrandit

trop vite la clairiEre en ass6nant ses coups de

boutoir dans les arbres instables qui bordent la

clairi€re, la ronce puis le sureau s'y 6tendent
avant que les semis naturels aient pu se d6velop-
per. Dans de telles conditions, il faut s'armer de
patience ou faire appel i la plantation artificielle
pour remplacer le raieunissement naturel.

ROITE PEs EOIS

(xuorls rnuicostrs)

F- 1Al' -1- 4hN -t-> E-\L

Dans cette clairiere au sol ddtrempe et irnpemdable,
la ronce dcs bois s'installe en mattresse absolue.

Elle conquiert le teruain par bonds spectaculaires et

empacbe rapidement toute autre croissance d part
celle du sureau.

Retour d. I'Arboretum- Traoersez le pri
allangd du Crdpon et engagez-oous sur
lc petit cbemin qui redescend. d traaers
bois aers lcs collections d.e I'Arboretum-
Ce petit massif est marquC par deux
gardiens aux allures bizarres: d la hslire
supirleure par un douglas a.u tronc
boursouJlE et d La lisiAre infCrieure par
un ipicda au tronc en < lyre >.
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Le cbaudron est babituellement caus6 par un
cbampignon microscopique sur le sapin. Les lyres sont
dues d I'affaiblissement des bormones de la pousse

terminale des r,isineux qui emp€cbent la croissance en

hauteur des brancbes latdrales. Eloign1e du sommet de

l'arbre, la brancbe du bas a pu ,lcbapper d son contr6le
et crottre uerc le baut. Plusfr€quemment, c'est la mort de

la pousse terminale qui est la cause de troncs bifides oi
detroncs d crocbet

-_30 Arbre des bois ou des champs?

Obseraez les dlffCrences dans lafonne des
couronnes que peut prasenter le mOne
arbre suioant I'endroit oti il croit: enfordt,
en hslAre ou en pleln cbamP.

Dans les champs. Si les arbres qui composent
les collections de l'arboretum sont regroup€s
par espdces, chaque individu est plante de telle
manidre qu'il puisse s'6panouir pleinement sans

contrainte. Les arbres des collections, tout com-
me les arbres isol6s que l'on peut admirer dans

la campagne, ont un port champ€tre. La lu-
miEre les enveloppant g6ndreusement de tous

c6t€s, ils d6veloppent une couronne majestueu-

se dont les branches abondamment charg€es de

feuilles redescendent vers le sol et ne laissent

apparaitre qu'un tronc relativement court.

ιイスES
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Suiuant I'enuironnement dans lequel ils se deueloppent,
des arbres d'une m)me essence peuuent auoir des formes
trds uariables.

人スlrt pesこHAMb

En for€t. L'arbre doit se fondre au collectif et
abandonner ses pr6tentions individuelles. Pas

question, dans l'ombre de ses voisins, de
dEvelopper une couronne harmonieuse des-
cendant iusqu'au sol: le manque de lumiEre fait
rapidement d6p6rir ses branches lat6rales et il
ne reste i son feuillage que la possibilit€ de
croitre comme un plumet plant6 au bout du f0t.
L'arbre aura un port sylvestre: son tronc
repr6sentera les deux tiers et sa couronne le
tiers seulement de sa hauteur totale. Quant i
l'arbre de llslEre, il fait le lien entre l'arbre
isol6 et l'arbre de for6t: la moiti€ externe de sa

cime, expos€e au soleil, descendra jusqu'au sol
alors que la moiti€ interne, touchant aux arbres
du massif, ne subsistera qu'au sommet.

k marais de laVarx

Les rnarals de pente sont relatloementfrd-
quents dans lc Vallon de l'Aubonne. Le
marais d.e La Vaux dtait utiltsC pour son
Jourra.ge. Aujourd'ltui le faucb age contlnue
pour empdcber son rebolsement naturel

Un marais de pente. Le marais de La Vaux s'est
d6velopp6 dans une situation caract6ristique, un
replat au milieu d'une pente expos6e au sud-
ouest. Celle-ci est parcourue par diff6rents
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ruisseaux dont l'eau vient s'accumuler dans cette

cuvette. Ce ph6nomdne d'accumulation est ren-

forc6 par une couche d'argile imperm6able
i 30 cm de profondeur. Le marais n'est donc
pas approvisionnd par une nappe phr6atique
permanente, mais par les eaux de surface, dont
la quantit6 varie au cours de l'ann6e. Le sol, en

outre. n'est ni acide ni hasique.

Tous ces facteurs concourent i ddfinir une
v6g€tation proche de celle des prairies i canche

bleue (molinie) frequentes sur les pentes des

Prdalpes. Ce sont des groupements v€g€taux
supportant une humiditd variable: souvent
ass6ch6s en 6t6, ils sont saturEs d'eau au prin-
temps et en automne.
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Des prairies precieuses pour l'agriculture
d'antan et la flore d'auiourd'hu1.La v€g€ta-

tion du marais est assez haute a maturite
(80 - 120 cm) et produit une litlEre de tr€s
bonne qualtt€. C'est pourquoi elle 6tait, avant

l'utilisation massive de la paille de c6r6ale, re-

cherch6e et entretenue. Plusieurs marais ont
d'ailleurs 6t6 gagn€s sur la for6t, ce qui montre
bien f int6r6t qu'ils avaient pour l'agriculture
traditionnelle.

La flore de ce type de prairie humide est trCs

vari6e et renferme souvent des espEces specta-
culaires ou peu fr6quentes. Une €tude effectu6e
en 1975 a d6nombr6 la pr6sence de 88 espdces.

Des soins constants pour maintenir ce bio-
tope. Des buissons ont tendance i envahir la

zone humide. Pour h.rtter contre cet
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L'dpipa.ctis des marais est une orcbid1e que I'on
trouue sur ce site.

embuissonnement, le Groupe de Romandie de
la Soci6t6 Suisse d'Orchidophilie procdde depuis
plusieurs ann6es i un fauchage de cette prairie.
Le r6sultat de ces travaux se traduit par le
maintien de la flore et par l'augmentation
r6jouissante du nombre d'orchid6es.

Continuez la descente partni les collcc-
tions d.e cyprAs et regagnez l.e cbemin
canrossable en bord d.e lac,

Le barrage du Rosey

On apergoitfacilement le barrage d.u Roselt
d tra.oers Les arbres. Il rappelle que depuis
d.es ternps immdmoriaux l'bornrne a su
profiter d.e laforce byd.raulique de la
Nuidre.

Une utilisation ancestrale. Rien qu'aux
abords de BiBre, oi l'Aubonne prend sa source,
la rividre actionnait en 1884 pas moins de 3

scieries, 1 martinet (forge), 3 moulins i farine,
2 machines i battre et une papeterie. De ces

installations subsiste encore 1a scierie du
Martinet, fonctionnant toujours i l'6nergie
hydrar-rlique.

De l'6lectricit€ aux heures de pointe. C'est en
1896 que la Soci6t6 Electrique des Forces de
l'Aubonne (SEFA) regoit une concession pour
utiliser l'eau de la rividre. La SEFA fournira dds

56

32

一
一
一

一
一
¨

一
一
一

●

′

Ｇ
ナ



lors l'6nergie ndcessaire i l'6clairage public
d'Aubonne et i I'alimentation du chemin-de-fer
dlectrique Allaman - Aubonne - Gimel. Les

turbines au pied du bourg plafonneront rapide-
ment par manque d'eau. I1 faudra attendre 1957
pour la constructlon du barrage du Rosey.

De dimension modeste, le barrage accumule sa

r6serve d'eau canalisde jusqu'd l'usine d'Aubon-
ne oi elle produit l'6lectricit6 aux heures de
pointe. Ce n'est qu'aprds son passage dans les

turbines que l'eau retrouve le lit naturel de la
rividre. Les sables et les boues charri6es en
grande quantit6 par la rividre comblent r6gulid-
rement le lac du barrage. Des vidanges se font
en ass6chant le lac par l'ouverture des vannes
de fond, par hautes eaux uniquement; boues
et limons sont alors emport6s par les flots

iusqu'au lac.

33 *taillis-sous-tutaie

Les massifs en-d.essus du sentier seront
transformds en taillis-sous-futale dans les
dCcennies d oenlr.

Ie taillis-sous-futaie est un ancien mode de traitement
de laforOt qui combine les prtnctpes du taillis et dc
lafutate. Il est compos1 d'un peuplement bas de rejets
de soucbes dont,lmergent, d interualles rdgulierc, de
grands arbres gen€ralement issus de graines et appel4s

bahoeaux. Ils forment la rCsente. Le taillis-sous-futaie
pertnet la production de bois defaible dimension du
taillis, auec la production de bois d'reuure des arbres de

futaie isol6e.

Baliveaux et ballvage. Contrairement aux pins
baliveaux gard6s en rEserve dans la futaie
(voir point 23), et qui vivent 2 g6n6rations
d'arbres de 100 i 150 ans chacune, les baliveaux
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r6gime du taillis-sous-futaie est encore
abondamment appliqud, les arbres de la r6serve 

-sont nomm6s suivant le nombre de r6volutions
du taillis qu'ils ont v6cu: on distingue les

ballveaux, les modernes, les anciens, les

bisanclens et, pour finir, les vlellles Gcorces
avec plus de 5 rdvolutions d'dge. -

L'op6ration la plus d6licate du taillis-sous-futaie
est le balivage. Il s'agit de s6lectionner les

futurs candidats de la r6serve et de pr6voir la
croissance de francs pieds - tiges issues de -
graines - pour assurer une reldve suffisante ca-

pable de remplacer les arbres de rEserve

r6colt6s. Le balivage est probl6matique en
raison de la trds forte concurrence des rejets de
l'6tage de taillis: sous leur ombre, des semis
n'ont gudre la chance de se ddvelopper.
Encore une mode abandonn€e. Si le taillis-

sous-futaie est moins 6puisant pour le sol que

le taillis simple et permet la production de gros -
bois, il reste toutefois dommageable pour l'6co-
systeme forestier et bien molns int6ressant
que la futate dEs lors que l'on s'approvisionne
en 6nergie ailleurs et sous une autre forme que
par le bois de feu. En effet, les baliveaux du
taillis-sous-futaie restent courts et trapus. Ils ont 

-une masse de bois atteignant d peine la moiti6
de celle d'un m€me arbre 6lev6 en haute futaie 

-oi la concurrence pousse i 1'6longation du
tronc. La rEduction des besoins en bois de faible
dimension ont men6 i l'abanclon de cette -
manidre de traiter la for6t, comme i celui des

autres formes de taillis, du reste.

34 
"meule 

de charbonnier

La. meulc de cbarbonnier reconstltufue efitre :
lc cbemin et la. r-htlAre rappelle un rnode
d'utllisation du bots trds courant autrefois:
la fabrtcation du c b arbon-

:
Comment faire br0ler du bois sans feu. La

fabrication du charbon se faisait dans des *
meules compos6es de b0ches empilEes autour
d'une cheminde centrale permettant la mise
feu et assurant le tirage. La meule 6tait
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soigneusement recouverte de mottes de terre et

de feuilles, puis calfeutr6e i I'aide de cendre de

charbon, afin que la combustion puisse €tre

r€g16e par des prises d'air lat€rales. Pendant 8 i
10 jours, le charbonnier devait surveiller cette

combustion lente. Le bois chauff6 trEs

fortement i l'abri de l'air 6liminait les s€ves,

l'eau cellulaire, ainsi que certains composants

organiques volatiles pour donner un produit
6pur6 et riche en carbone.
V6ritable concentr€ de bois, le charbon

fournit, d masse 6gale, plus du double de calo-
ries que le bois frais et permet d'atteindre les

temp6ratures nCcessaires i I'extraction du mine-
rai de fer et aux travaux de forge.

eArAlJo&

t''teulE- DE at lfo,vtiiE(

TrAs d€licate, lafabrtcation d.u cbarbon d.e bols de
mandait une rnatn d'euore qualtfi€e et ufle
surtselllance constante. Les cbarbonnierc uiuaient
donc sur place dans des buttes qu'ils construisaieil A cet

ffit et d'oD ils pouuaient suraeiller leur meule, de nuit
comrl7e de jour.

Du charbon pour noudr les premiEres
industries. Si le charbon pr€sente un avantage

calorifique par rapport au bois, la quantit€ de

bois n6cessaire d sa fabrication est 6norme (en-

viron 6 - 8 kilos de bois pour 1 kilo de char-

bon). Dds le IV'sidcle avantJ.-C., des hauts

fourneaux sont attest6s dans la r6gion de La

Sanaz.
Au Moyen-Age, oi utiliser du charbon condui-

sait a consommer 5 fois plus de bois, la forOt

paya trEs cher le prix de cette .6puration,.

L'arriv6e du charbon min6ral, la houllle
au milieu du )ilX" sidcle, d6greva les fordts sans

cesse menac€es de ruine par l'obligation de

rassasier l'industrie primitive du fer d6voreuse

de charbon.
Il ne reste plus en Suisse que quelques rares

charbonniers construisant des meules et le
charbon de bois des broches du week-end



est desormais fabriqu6 industriellement dans
des fours 6lectriques. Mais le souvenir n'est pas

si lointain et les traces dans la for€t subsistent
pour le promeneur attentif et perspicace.

Atsec un peu de cbance, lors de oos balades
enforAt, oous tomberez sur un replat
circulaire, la base d'une tneulc de cbar-
bonnier: grattez le sol d cet endroit, et
les traces noires du cbarbon oiend.ront
conlfirrner ootre ddcouoerte, pour autant
que taupes et can pagnols n'aient pas
d.€Jdfait le traoall d aotre place!

35 ,*arbres pour tanner le cuir

la prospir-tti d.u Pays de Vaud reposa tAs
tdt sur son iletsage, dont le ddoeloppement
itatt Ctroitement llC d. La manidre d'exploi-
ter laforAt. C'€tait par exemple l.e cas des
taillis-sous-futaie (aoir point 33).

I€ tannfur, prodult forestler. Comme nous
l'avons d6ji vu, la for€t servait d engraisser le
b6tail qu'on y menait paitre herbes, feuillages
et fruits. Elle fournissait 6galement la prCcieuse
matiere permettant de pr6server les cuirs par le
tannage: le tannin. Ne manquez pas de sentir
I'odeur acide et dcre catact€ristique que le
tannln donne au bois de ch€ne et de chatai-
gnier fraichemefrt coup6. Le tannin se trouve
en quantites particulierement concentr6es dans
1'6corce lisse et charnue des leunes tiges entre
20 et 25 ans de ces essences.

I'6corce des petits troncs 1tait incisee sur toute sa lon-
gueur et son mafiAbment permettait de lcoer le cornet,
une opOrationfacilitae par la circulation de la s,ue
entre le bois et l'6corce au printemps.
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Irver le comet. Connu depuis l'Antiquit6,
le tannin de ch6ne fut exploit€ jusqu'aux
ann6es 60 dans les taillis de ch€ne de La

Sarraz. L'6corgage se faisait au chevalet et i
la mallloche - gourdin confectionn6 avec une
branche de ch6ne -, aprds avoir coup6 les
rejets au moment de la mont6e de la sdve entre
la mi-avril et la fin-mai.

Les cornets 6taient ensuite mis i sGcher sur
place, empil6s ouverture vers le bas. L'6corce
perdait ainsi 50%o de son poids, ce qui facilitait
grandement son transport. Les cornets Ctaient
ensuite li6s avec des rioutes (baguettes de saule
marsault, de viome ou de noisetier), le fil de fer
€tant proscrit. Toutes ces operations devaient se

faire trds soigneusement car la moindre impu-
rete (terre, sable, fer et autres) provoquait des
taches ind6l6biles sur le cuir.

L'industrie du culr. A la tannerie, l'6corce
€tait r6duite en petits fragments et mdlang6e
i l'eau des fosses dans lesquelles les peaux
devaient tremper entre 12 et 18 mois pour les
gros cuirs. Le ius d'6corce concentr6 6tait
r€guliErement renouvel6 et il fallait en moyenne
140 kg d'6corce pour tanner une peau de bauf,
10 kg pour une peau de veau et 5 kg pour une
peau de mouton.

Ir tannin chimlque supplante l'6corce
dtan.La diminution de la main d'cuvre
agricole et la ddcouverte de tannins chimiques
furent la cause de l'abandon des r6coltes
d'6corces i tan. DEs 1E78, le traitement des
peaux avec des sels de chrome permit de
r6duire le processus du tannage de 18 mois i
14 jours pour un cuir de semelle, pour un prix
moindre et avec un stockage plus commode
des matidres tannantes. La for€t perdit ainsi un
revenu important pour ses taillis d6ji peu
productifs du pied duJura. ALaSarraz,la
tannerie qui utilisait 300 tonnes d'6corces en
1933, n'en consommait plus que 70 I'ann€e
de sa fermeture, en L953.



36加 IIlllsee tt bぉ,une詭畿ダimpose
Vous arrioez au d.ernier point du Parcours
sylaiculture. Le Musde d.u Bois, offre aux
oisiteurs (tous lcs di.mancbes aprAs-midi de
Pfr.ques d septembre, et sur d.emande pour
les groupes lc reste de la semaine) ses

collcctions qui ont trait, d.e prds ou de loitt"
au bois et d laforOt.

IE｀ MlⅣ日 rE

De nombreux mCtlers du bols d'une ciuilisation pq)-
sanne que la macbine a gommde peuuent dtre red4cou-

uerts A ffauerc les quelques beaux objets du mus,ie, obiets

dont on a perdu le nom en mame temps que I'usage.

I,e bois, matiere i tout faire. Prds d'un millier
d'outils et d'obiets sont expos6s au mus6e. Des
plus communs aux plus insolites, tous 6voquent
les gestes oubli6s de nos ancdtres pour qui le
bois 6tait la seule matiere premidre.
A voir l'lncroyable variGt€ d'ustensiles

confectionn6s avec du bois, on comprend
ais6ment combien la for€t Ctait indispensable i
l'homme. Elle continue i l'6tre aujourd'hui,
comme une gigantesque r6serve qui, i part sa

fonction protectrice contre les 6l6ments et sa

fonction de conservation pour la faune et la
flore, permet de continuer i produire cette seule
et unique matiere premidre ) se renouveller
naturellement, le bois.
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Glossate

Apergu du iargon forestier

L'essence est un terme forestier d€signant une
espEce d'arbre Gpic€a, h€tre, pin sylvestre,

etc.).

L'habltat ou la statlon est l'ensemble des

facteurs agissant sur une for€t d6termin€e:
sol, lumi€re, climat, relief et v€g6tation
naturelle.

I.es peuplements

Ce qu'un champ est i l'agriculture, le peuple-
ment l'est i la sylviculture. C'est une partie de
fo€t qui se disttngue de son entourage par
sa composltlon, sa constitution et son ige
et qui fait l'objet d'un traitement d6termin6.

Ir peuplement m€lang€ est composE de plu-
sieurs essences diff€rentes. Il offre la meilleure
r6sistance naturelle aux 6pid6mies et repr6sente

la maieure partie des for€ts suisses.

k peuplement pur est compos6 d'une seule

essence, il est souvent issu de plantations. Les

monocultures permettent une production con-
centr6e, mais sont d'une grande u:ln6rabilit6
aux vent, pourriture ou insectes.

Ir peuplement ftuller est compos6 d'arbres

ayant tous plus ou moins le m€me age et la m6-
me hauteur.

Ir peuplement trr€gulier ou 6tag6 pr6sente

des arbres d'2ge et de hauteur diff6rentes, com-
me on le trouve en for€t iardin6e et dans le
taillis-sous-futaie.
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ks rGgimes

La mEthode g6n6rale par laquelle la for6t est

trait€e est le r6gime. Il d€pend de la maniEre
dont on lnstalle la r€g€n€ration.

Ia futate. La r€g€n€ration est assur6e par
francs-pieds - plantes issues de graines - qui
se sont d6velopp6es spontan6ment en for€t
(raieunlssement naturel), ou bien qui ont
6t6 plant6es aprds avoir €t6 6lev6es en p6pi-
nidre (plantation). C'est le rEgime g€n€rale-
ment pratique sur l'ensemble des for€ts suisses.

Le taillis. La r€g€n€ration est assur6e par voie
v€g€tative comme par exemple les reiets de
souche. Cet ancien rCgime qui a quasiment
disparu ne s'applique qu'aux essences feuillues
capables de rejeter de souche.

Le talllls-sous-futate est un m€lange des

deux r6gimes pr6cit6s, oi la r6g6n6ration
se fait simultan6ment par rejets et par semis.

Les m€thodes de r€colte

Avec la r€colte, le forestier doit allier deux
probldmes fondamentaux: obtenir un nevenu
financler par la coupe du bots de valeur et
en m€me temps assuner la r€g6n€ration et
la p€rennit€ de la fo€t. D'exp6rience en
exp6rience, les m€thodes se sont am6lior6es
avec le temps.

I-a coupe rase, inspir6e par l'agriculture, fut
la premidre m6thode utilis€e. Elle consiste i
r€colter tout le peuplement d'un seul coup et
i recouvrir la surface ainsi d€nud€e par des
plantattons.

La coupe progressive est l'art de rajeunir en
douceur. Par une ouverture progressive du cou-
vert, on permet au raieunlssement naturel
de s'installer sous l'ancien peuplement. Avec
le temps, cette r6g6n6ration en douceur s'est

affranchie du g6om6trisme de la coupe rase.
Elle peut se pratiquer soit par bandes
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(ou en lisidre), soit par groupes. Dans ce

dernier cas, de petites clairieres sont agrandies
peu i peu, au fur et i mesure que s'y

d6veloppent des cdnes de raieunissement.

Ia fo€t f ardin€e est compos6e d'arbres de

tous Ages qui se c6toient directement: r6colte
et r€g6n€ration se font donc simultan6ment
sur toute la surface. Ainsi, il n'y a lamais
de surface r6ellement d6nud6e et le rythme
biologique de la for6t n'est iamais perturb6.
Ce traitement ne peut €tre utiiis6 que dans
certains habitats et avec cefiaines essences

seulement.

Le traitement cultural

Alors que r6colte et r€g6n6ration marquent
ia fin et la naissance des arbres, le traitement
cultural les accompagne tout au long de leur
vie s€culaire. Il s'agit d'une succession inln-
temompue de sElections visant i favoriser
les mellleurs €l€ments, tout en reghnt le
mElange des essences. Aux diff6rents stades
de d€veloppement d'une for€t correspondent
diff6rents traitements qui permettront au fores-

tier de la guider vers l'Age adulte et d'assurer

sa p6rennit6 par l'avdnement de la g6n6ration
i venir.

I.es soins au faieunissement. Dds la germina-
tion des graines, les semis doivent faire face

aux menaces du climat d'abord et des herbes

ensuite qui, pour ces jeunes arbres d'une dizai-
ne de centimdtres, sont de s6rieux concurrents.
La mortalit6 infantile est grande et le forestier
devra d6cider s'il y a lieu de boucher les trous
par la plantation de ieunes arbres de 2 d' 3 ans

€lev6s en pdpinidre.

Jusqu'i ce que les plants se touchent, on
parle de rajeunissement ou de recrO. L'6touf-
fement par les herbes et les ronces ainsi que
l'abroutissement par [e gibier qui en hiver se

d6lecte des bourgeons, sont les ennemis de la
jeune fordt. Sans relAche, le forestier doit
surveiller, parfois d6broussailler ou cl6turer les

surfaces de raieunissement.
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L'€claircie n€gative. Dds que les couronnes
des jeunes arbres se rejoignent pour former
une couverture au-dessus du sol, la for€t atteint
le stade du fourr6. Faute de soleil, les branches E
inf6rieures se dessdchent et la course en hauteur
vers la lumidre commence. Les mauvais
6l6ments doivent €tre enlev6s et le fouffe tres
dense syst6matiquement desserr6.

L'6clalrcie positive. Pour des troncs de 10 i
30 cm de diamdtre on parle de perchis. Si les

arbres sont trop serr6s, ils restent fins et tout le
perchis peut etre 6cras6 par la neige. On y pra-
tique des 6claircies positives, c'est-a-dire qu'on
enldve les tiges qui g€nent les meilleures

Encore des 6clalrcles posltives. Aprds un
demi-sidcle, au stade de la futaie, la for€t atteint
sa maturit6 avec des troncs de 30 d 50 cm de
diamdtre. Les 6claircies se poursuivent i un

rythme plus lent (tous les 75 d 20 ans) et les

arbres atteignent en un demi-sidcle leurs plus
belles dimensions.

L'6claircie de mlse en lurnlEre et la coupe
de ltquidatton. Aprds un sidcle, il est temps de
songer i la descendance! La for€t centenaire
attend la reldve. Ia vieille futaie est progres- 

-slvement trouEe par des 6claircies de mise en
lumidre. La lumidre parvenant au sol permet le 

-d6veloppement de nouveaux semis, et le cycle
reprend.

Voici donc comment se suivent de maniEre
id€ale les travaux en foret. Mais le forestler
doit tr€s souvent faire face i des situations
imprEvues. Le vent, les avalanches, les €pl-
d€mles d'lnsectes, le feu, sans oubller le
marchC du bois, bouleversent r€guliErement -
ta pl"anlfrcation des travaux sylvicoles.
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Connaiffe nos arbres

Les feuillus

Plut6t frileux, les feuillus craignent g€n€-
ralement les grands froids, abandonnent
leurs feuilles et coupent la circulation de la
sEve en hiver. Ils pr€f€rent, i part quelques
uns, le climat plus doux de la plaine. Leur
croissance est plus lente que celle des
rEsineux; les feuilles qu'ils perdent en
automne fertilisent la terre.

ρ

1琳 :7継
,

中
FANL

二。ルa″aИ物惚″αttSグ っ句`″
″
,グ′

“
′′zεルπθη′

“
θεOηηαぶクb″ as(λsル笏グノ′θs ο″ノセぇs αa腐 あ〃 sοη

`励
娩

SaSル錫の あグ簿α′θs θ′sOη ιεοκθ′なsθ
ヽ
囀 e″π″たε%グ″

″切ηι′のあαη″

Le h6tre est l'arbre le plus typique du Plateau,
qu'il recouvrait presque entidrement avant l'arri-
v6e de l'homme. C'est une essence d'ombre
caract€ristique qui aime croitre sous le couvert
des autres arbres lorsqu'il est jeune et craint les
coups de soleil sur son tronc. Son bois pourrit i
l'humidit6, mais une fois s6ch€ et travaill€, il
fournit de superbes parquets et d'excellents
meubles. Trait6, il remplace le ch6ne pour les
traverses chemin de fer. Ses fruits sont comes-
tibles et on en tirait autrefois de l'huile.
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Les 6rables, Les feuilles d cinq d.oigts soudds, les graines

ail1es tourbillonnantes et I'dcorce qui se d'itacbe en
plaques minces permettent de les identifier.

Ils aiment les sols riches et frais de la plaine et

s'installent volontiers dans les Alpes. Ils coloni-
sent les 6boulis, qu'ils fixent rapidement avec

leurs puissantes racines. Li-haut, ils repr6sentent
dignement les feuillus parmi les r6sineux et leur
rendent m€me un pr6cieux service en am€lio-
rant le sol avec leur fane. Leur bois fait de

beaux meubles et les luthiers I'emploient pour
le fond des violons.
(Erable de montagne, drable faux platane,

€rable champ€tre.)

●ヽ E～t (rrutxturis rrer>ior)

Lefr€ne. Facilement reconnaissable d safeuille com-
posde, ses graines en touffes pendantes et son 1corce
craquelde.

Il r€clame un sol profond, riche et humide qu'il
trouve souvent au bord des rividres dont
il suit le cours capricieux i travers champs,

accompagn6 par l'6rable. Par contre, il ne sup-
porte pas l'eau stagnante. Son bois dur et €las-

tique est recherch6 pour les manches d'outils
et les meubles. Nos anciens skis et raquettes

de tennis 6taient en bois de fr6ne.
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6flaur- e€wNuu( (Qramus aooun)

cnCur- rouvna
(gur*cus rera,qa)

Les cbdnes. Reconnaissables par cbacun grdce d leurc

feuilles lobtles et d leurc glands.

Avec leur temp€rament m€ridonal prononc6,
ils aiment les coteaux ensoleill6s du Jura et du
L6man, oi la concurrence des h6tres est moins
forte. Sur le Plateau, il faut raser de bonnes sur-

faces pour assurer leur r6g6n€ration. Ce sont

des essences de lurriEre par excellence. Les

ch€nes doivent leur titre de noblesse i la qualit6

de leur bois, recherch6 pour les meubles autant
que pour la construction et les traverses de che-

min de fer. A l'6poque, les porcs 6taient nourris
avec leurs glands, dont la population faisait

m€me de la farine et du caf6 lors des pEriodes

de disette.
(Ch€ne rouvre, ch6ne p6doncul6 et de nom-
breux hybrides.)
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Le bouleau. Petit arbre reconnaissable par tout le
monde grdce d son ecorce blancbe etfine.

Sa frugalit6 en fait un pionnier infatigable,
capable de coloniser les habitats les plus ingrats.
Sur les terrains nus, il cr6e les premidres cou-
ches de terre avec sa fane. permettant ainsi aux
espdces plus exigeantes de s'installer i leur tour.
Son bois dur br0le bien.

rruuu ur)

Le trembl.e. Peuplier reconnaissable d ses feuilles roncles

sur une longtte tige, qui .tremblent, de maniDre
caract1risrique dans le uent.

Cultiv6s en plaine, les espdces hybrides arrivent
i maturit6 au bout de 25 ans et fournissent du
bois d'indr-rstrie (papier, caisses, allumettes,
etc.). Les peupliers se retrouvent comme
pionniers clepuis la plaine et jusqu'aux Alpes.
(Peuplier noir, peuplier blanc, tremble.)
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SAULE 2E5 VANNIE(S
(r,rrjx ririunuis)

Les saules. C)n les reconnait au printemps grAce A bur
cbAtons qui d,lbourrent auant lesfeuilles.

Ils poussent le long des berges, et sur les sols
bruts. Autrefois taill€s efl tetards - tronc
termine en grosse boule d'orl repartaient chaque
printemps les nouvelles tiges - leurs branches

6taient utilis6es en vannerie.
(Saule des chdvres, saule des vanniers, saule

blanc, etc...)

LAulne glutineux. Se reconnait a ses petits c6nes
lignifi1s plut6t qu'a sesfeuilles arrondies.

Appel6s aussi "vernes,, les aulnes rendent un
pr€cieux service en montagne, oi ils colonisent
les couloirs i avalanches, pentus et humides.
En plaine, l'aulne supporte l'eau stagnante
des marais. Son bois qui prend une couleur
rouge-orange au contact de l'air, est utilise pour
ia poudre ) canon.
(Aulne verruqueux, aulne blanc, aulne vert.)

環蠍難′
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rcnisirn
(exvuvs *viun)

Le merlsler. Le merisier se reconnatt aux oreillettes

d la base de sesfeuilles et A son 1corce qui se ddtacbe

en lambeaux.

C'est au printemps, lorsque ses fleurs blanches

Cgayent la lisiEre, qu'il est Ie plus visible Arbre

de lumiEre au bois appr€cr€ ressemblant au

cerisier, le merisier doit 6tre favoris6 par l'hom-

me pour pouvoir se d€velopper en for6t'

cnirrrtlqttex
(u$t^NEh ,\T\VA)

Le cbd.taigner. On connatt de lui ses cbdtaignes

entourdes d'une .bogue' piquante, ses feuilles allong4es

en dents de scie et son 4corce torsad4e.

Arbre introduit par les Romains pour ses fruits

comestibles, le chitaignier a besoin de beau-

coup de lumidre. En for6t il reste court, en

lisidre ou en plein champs il peut en revanche

atteindre des dimensions impressionnantes Le

plus grand chAtaignier connu se trouvait sur les

pentes de l'Etna: son tronc faisait plus de 6O m
de circonfErence et il devait avoir plus de

35OO ans i sa mort.
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ks rEsineux

En vrals montagnards, les r€sineux se sont
sp6cialis6s pour la vie plus rude en altitude:
leurs algullles, qu'ils gardent toute l'ann6e,
leur permettent de compenser l'€t6 plus
court de la montagne en continuant e se

nourir alors que les autres arbres n'ont
d6in phs de feuillage. La forme pointue de
leur cime emp€che la netge de les brlser.

inLia (:*rru rcvqe.)
(rida rroies)
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Son aire de r6partition naturelle recouvre le

Jura, les Pr6al1rcs et les Alpes. C'est avec le
h€tre une des essences les plus communes
i la Suisse.

Son bois trds appr6ci6, droit et facile i travailler,
fait qu'il a 6t6 longtemps favoris6 partout en
plaine, oi il pousse plus vite que la plupart des

feuillus. De plus, c'est le seul arbre dont le gi-
bier n'aime pas les bourgeons et qui n'a donc
pas besoin d'€tre prot6g6 par des cl6tures.
Son bois est utilise principalement en charpente
et en menuiserie.
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Sa formc,comme celle de l'6picOa,fait dc lui

un arbre de montagne supportantl'ombre et

てsistant a la neige II montc cependant rnoins

en altitudc ct ne se platt vraiment quc dans les

PJ餞組pes ot il plcut enormement.sOn raleu―

nissement opulent est fr6qucmincnt detruit par

le gibicr ct la secheresse.Son bois possё dc

les rnOmes qualitOs quc celui de l'6picea ct lui

ressemblc fortement.

FINう

`Lヽ

にヽ
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r満“
5/4峰継ノ

Les plns. Se reconnaissent A leurc aiguilles regroup€es
en petits pinceaux ainsi qu'd leurc c6nes deforme ouale.

Les pins se sont sp6cialisds pour les habitats
extrGmes, comme les cr€tes sdches, les parois
rocheuses, les couloirs i avalanches, et m€me
les tourbidres acides. Ils sont reprdsentds en
haute montagne par farolle, qui pousse i la
limite sup6rieure des for6ts. En plaine, le pin
sylvestre, reconnaissable i la couleur orang6e
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de la partie sup6rieure de son tronc, pousse vite
et bien. Mais comme il ne supporte pas I'ombre,
le forestier doit rEgulidrement le d€gager.
Son bois durable et beau est recherch6 par les
menuisiers et les 6b6nistes.
(Pin sylvestre, pin noir d'Autriche, arolle.)

( r*u nxug * n c u sra u s,',' )

Le douglas. Ecras1es entre les doigts, ses aiguilles ddga-
gent une agr€able odeur d'orange. Elles sont plusfines
et allong,ies que celles de I'qpicda et du sapin. Au stade

de lafutaie, son ,6corce creuass€e permet 4galement d.e

I'identifier.

Au d6but du si€cle, plusieurs forestiers vaudois
ont introduit le douglas. Ressortissant am6ricain,
il fut remarqu6 pour sa vitesse de croissance
exceptionnelle et sa forme droite, deux raisons
qui font de lui un producteur de bots de

construction comme l'€pic€a. M6lang6 aux

autres essences, le douglas permet d'am6liorer
le rendement financier d'une for€t.
Les chevreuils abroutissent ses bourgeons
odorants et frottent volontiers leurs bois contre
l'6corce tendre et pleine de poches de r6sine

des jeunes plants. Ces "frayrrres, enldvent tout
avenir aux jeunes arbres.

Lt pOt/,し格
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Le mdlDze. Seul rdsineux qui perd en biuer ses aiguilles,
uert-clair au printenxps et en Ae, dordes en autonxne.

Il aime le climat sec et trds ensoleill€ des hautes
valldes des Al1rcs, oi il colonise les couloirs i
avalanches, les 6boulis ainsi que les pdturages
abandonnds. L'homme l'a aussi plant6 en plaine,
of certaines vari€t€s font merveille.
Les Romains l'avaient d€jiL remarqu6 pour la
r6sistance de son bois dont ils faisaient les mnts
de leurs navires.
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Pour en savoir plus sur [a for€t

Pour une bibliographie complEte, tout
partlcull€rement s6lectlonn6e pour les
besoins de I'enseignement, nous
conselllons:
Jecceno, M. et DuuoNr , B.: Bibliographie nature,
Les cahiers de la for€t joratoise No 5, Lausanne,
1989.

De la for€t et de I'homme
Roarnr,J.-F. : La For€t uaudoise,force et mystdres,

Edition Ketry & Alexandre, Chapelle-Vaudanne,
1993.

KucHtr, C.: La For€t suisse, ses racines, ses

uisages, son auenir, Soci6t6 Forestidre Suisse,

Editions Payot, Lausanne, 7993.

Quelques ld6es de promenades
Zanlc, N. : Recueil de balades enforAts
cantonales uaudoises, Service cantonal for€ts et
faune, Lausanne, 7991.

Le recueil ou les 17 ba.lades sdparies peuuent 2tre
obtenus au Seruice cantonalfor€ts etfaune 1O14

Lausanne, El. (021) 316 61 47

Correcur D'aurEuns: Un sentier d'4uasion le long
du Flon, Les cahiers de la for€t joratoise N" 4,

Lausanne, 7989. - Un sentier d',luasion le long de
la Cbandelar et du Flon Morand, Les cahiers de
la for€t ,oratoise No 8, Lausanne, 1989.

Les cablers de la.JordtJoratolse, peuuent 4tre
obtenus auprds du Seruice desfor1ts, domaines et
uignobles de la Ville de Lausanne, tdl. (021) 784 39 19
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MrrcHELt, A.: Tous les arbres de nos fordts, <
Bordas, Paris, 1983.

AESCHTMANN, D. et BoRoer H.M.: Flore de la -
Suisse et des ter'ritoires limiffopbes, Editions du 

-Griffon, Neuchitel, 1989.

Bauc, P. et DAHLsTROM, P.: Guid.e des ffaces 
r

d'animaux, Delachaux et Niestl6, Neuchdtel
etParis,1974. -

AIcHELE, D.: Quelle est donc cetteJleur?, Fernand

Nathan, Paris, 1.975.

Autfes ouvfages consult€s 
r

Bnossr, J.t Mrtbologie des arbres, PIon, Paris, 1989.

PERRIN, M.: Syluiculture, Tomes I et II, Ecole 
-nationale des eaux et for€ts, Nancy, 1954.

RtNeuo, R.: Aubonne et son district,Imprimerie -
du journal le Jura vaudois, Aubonne, mai 1992.

RoBERr, J.-F. : Abr1g€ d'€conomie forestidre,
Centrale des moyens d'enseignement agricole, -
Zollikofen, 1'986. - Le cuir et l'6corce, La For€t

No 5, Relr,re mensuelle de la Soci€t6 forestidre
suisse et de l'Association suisse d'Economie
forestidre, mai 1,974. - For2ts en suraol,
Les cahiers du Mus6e de l'Arboretum No 2,

Aubonne ,1977.

Les calciers d.u Musie d.e lArboretum peuuent

tal. (021) 316 61 47

CoLrEcrrn o'erlrruns : Encyclopddie illustrde du
Pays de Vaud, Tomes I, II et III, Editions 24

Heures, Latsanne, 797 2.

No 27, Association de l'Arboretum du Vallon de

l'Aubonne, Aubonne de 1985 d 1997.

Documents d'archlves
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St-Liures 1882, 1901, 1921, 19j3, 1978.
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Comment utiliser
le Rallye?
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儡 t継称 轟醜 陽
ゝ

Guide du Parcours syhtlcuhure et cabi.er du rallye.
Le petit cabier du rallye, ainsi que le questionnaire d
remplir et la feuille des n4ponses qui se trouuent a la fin
du .Guide du Parcours syluiculture, peuuent 1tre
obtenus en cabiars sdpards.

Matdri.el: Cbaque participant, ou groupe de 2 ou 3
perconnes, doit 4tre muni d'un sou*mai4 d'un
crflyon et d'un questionnalre d remplir.

Ie Rallye de Fred le Castor tmttte d la
ddcouoerte acthte du monde dc lafordt
par desJeux.

Destin6 principalement aux enfants de 9 i 11

ans, et i tous les autres int€ress6s, le rallye com-
prend une s6rie de questions et de missions
r6parties le long des onze premiers points
d'explication du Parcours sylviculture.

Durde du Ral$te: enolron 2beures.
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Repdres sur le tertalru* L'emplacement des questions

du rallye correspond aux points d'explication numdrotEs

du Parcours syluiculture. Ils sont marqu'6s le long du
Parcourc par des plquets de stgnaltsatloa etd.es

p anfl eau x d'tnfonnattott

Comment obtenir d'autres cahlers? Rien de
plus simple: pour les Cahiers du Rallye, les

questionnaires i remplir et des Guides du
Parcours syMculture, adressez-vous au :

Servlce cantonal fo€ts et faune
11 bis, rue Caroline
1014 Lausanne
rcl. (021) 316 6t 47

ou directement au

Centre de gestion
de I'Arboretum
du Vallon de I'Aubonne
En Plan

1170 Aubonne
rcl (021) 808 51 83
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Debut du Rallye
【
一
【

一
一
一

【
一
一

一
一
【

Pour lc premier point, rendez-oous d. la
lisidre du Bois Capeta.tu

Le bois, une mati€re i tout faire

Jusqu'en 1950, l'agriculture d6pendait 6troite-
ment de la for€t qr"ri lui fournissait le bois pour
quantit€ d'objets.
Aulourd'hui encore, le bois permet de fabri-

quer beaucoup d'objets de premidre n6cessit6.

Enum€rez, sur le dessin, tous les obiets en
bois et tous ceux qui ont n6cessit€ du bois
pour leur fabricatlon:

一
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.l
A Quelestdonc cet arbre?

Utilisez les descriptions botaniques qui
pr6sentent les feuilles et les graines des
principaux arbres de la for€t (p.77 du
Guide du Parcours sylviculture ou au dos
du questionnaire i remplir).

A. Idenffiez les arbres marqu€s parurt
ptquet num€rot€ qul se trotrvent i gauche
et a drotte du chemin.

1.........

2.........

3..........

5.… ……  ………………………………… …  …

6.… …………………… ………………………………

B.Tout au long du parco― ,cssaycz de
trouver9 avec l'alde des d― rlpdo“
bOmques8

un lnd decttne― une cM饉諄 e― m

“

nede ttLe― une脳巌 de崚に ―lllle

sa― e de nene Ou d'こ rable.
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２
Ｊ L'habitat dc Parbre

L'habitat,c'est rendrOit ot pousse un arbre Lc

climat et le sol carac“ risent rhabitat:

欧s pmclpalH`“ nlents qul b置К 劇3ent

rhabltat de l'arbre sont p“ ∝nts sur le

dessin.Ecrlvez leurs noms3                    ~

た              。   .                 
‐ 晏

B.… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …  
…

C. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
…

D. … …  … …  … … … … … …  … …  … … … … … … …

E.… … …… … … … … … … … … … … … … … … …

F.   ……………………… …… ……・ …… .… …………… …

G.… … … … … … …  … …… … … … … … … ……  ~~

Ⅵ                     ~



-4 L'ecLJttcie

L'age de l'epicёai chaquc annee,1'6picCa

produit un nouve1 6tagc dc branches

|,30

7AS

`ANS
∫ANS

キANゝ

DE O八ちANゝ ■NVIヽON

A. Estimez I'Age du jeune 6plc6a marqu€
d'un piquet:

Il a: ...... ans.

Et quel est votre aBe? .... .. ans.

Pour que les arbres jouissent de l'espace n6ces-

saire i leur croissance, les b0cherons doivent
6claircir la for€t: ils coupent les arbres trop serr6s

obsenrez le sol du carr6 de for€t d€limtt6
par les arbres marqu6s i la peinture.

B. Comptez les souches des arbres coup6s
lors de la derni€re 6claircie. Certaines
sont garnies de touffes de reiets de
souche:

Ilya:...... souches.

Ie Jeu de l'aclalrcte peranet d.efalre com-
preadre la nCcessttd d'Cclalrclr rdgulti-
rement laforaL LeJeu est dacrtt d lafin du
Ral$te.

VII
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三
ノ La hauteur d'un arbre

Grice i la.croix du b0cheron,, n'importe qui
peut facilement mesurer la hauteur d'un arbre.

LAが01X 'Vヽ υ411ニトON

コ         2
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Il faut pour cela:
1. Ramasser deux petits bouts de bois trds
exactement de m€me longueur (environ 4 - 5 cm).

2. Placer le bout de I'un d'eux debout sur le
milieu de l'autre et les maintenir entre le pouce
et l'index.
3. Poser d€licatement le bout oppos6 au coin
de l'cil.
4. Reculer jusqu'i ce que l'arbre s'inscrive dans
toute sa hauteur dans la croix.
5. Mesurer en pas la distance qui vous sEpare

de votre arbre et vous saurez ainsi sa hauteur.

Confectlonnez urr€ rcroix du b0cheron "
et mesurez, en descendant le chemin i
reculon, la hauteur du grand hGtre maryu€
i la pelnhre:

Il mesure: ...... pas ou: ...... m.

VHI



_ 6 Quiestp“se p"レ ?

Il est difncile dc voir les anirnaux sauvagcs de
~          nos f“

ts.Vous aurcz peut― etre plus de chancc

de voir lcurs traces

A.Quel est I'animal qut a tatll€ le rondln
de bois fix€ au panneau d'explicatlon?

C'est un:

. B. Identiftez sur le dessin les traces
d'anlmaux sauvages de nos bois. Les

traces i ldentlffer lrcuvent appartenfu
aux anlmaux sulvants: r,enar,4 chevreuil,

_ lynx, blalreau, sanglier, 6cureutl.

C. Et une devlnette: Comblen peut Peser un

- 
castoradulte?

15 kg- 25kg- 35 kg (soulignez).

_ 
EtquelesttonPotds? . kg.

Ne rnanquez pas de ttlsltet la presquTle
aux castors qul se trouoe au polrrt 16 du
Parcours sylttlcuhure, au lac du bant'age.
Ony troutte fus traces d.'abattages
anclets dcs castors.

-
IX



7 Jaine la fottt,je la respecte

Prencz soin dc la forOtl elle vous accucillc,nc

l'cndonlrnagcz pas!

t. qtxtetc,s potces

-SP-f
.bA.'(#,rw-ffKft-$"
lr. LArSlEt rES ofrUREs

莉
t E4(ArEt Lts)EUUES Atlits (. OBSERVER LEs |USE TEsMWK Fxffi b: @**-".

-d{.M# ."}ffi..*
7 FAi&E )v ?EV 

'. 
MAK4ltE( Svtr le: Seltie(S

Sur le dessin des enfants en for€t, trouvez
les exemples de bonnes actlons, puls les
mauvaises actions. (R6pondez pat 1,2, i,...)

A. Bonnes actions:

B. Mauvalses actlons :..
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Feuilles et 6corces

Chaque essence ou espdce d'arbre a des feuilles
et des €corces diff6rentes.

A. Desslnez une feullle de chacun des trois
artres num€ro€s et Gcdvez leur nom.

L'6corce est la peau de l'arbre. Touchez l'6corce
des trois arbres.

B. Quel arbre a une €corce crevass€e?

C. Quel atbre a une Ecorce llsse?



０
ノ Ia faune de la lisiEre

la lisidre forme le mur ext€rieur de la for€t.
Elle sert de refuge i de nombreux animaux.
Certains d'entre eux chassent leurs proies
dans les champs voisins.
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Obseryez le panneau des habitants de la
Itsi€re. Ecdvez en toutes lettres les animaux
mang€s par:

A. k faucon cr€cerelle:
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B. Ir renard:..........

C. Ia fourmi des boi:s:
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L0 ,." cernes du bois

Le bois est fait d'anneaux clairs et fonc6s, les

cemes. Chaque ann€e, gr2ce au Cambium, un
nouveau ceme se forme autour du tronc, iuste
sous 1'6corce.

Comptez les cernes de la rondelle. Quel Ctait

l'dge de I'arbre lorsqu'il a 6t€ abatnr?

Ilavait:...... ans.

Et quel Age as-tu?

LeJeu de I'arbre permet de ttisual:iser la.

tnanidre dont I'arbrefait circuler sa sdae.

Ce jeu est d.dcrit d la page suh;ante.
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1l *silhouette des arbres
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La forme d'un arbre est influenc6e par ses con-
ditions de vie:la lumidre et l'ombre, le vent, les
intemp6ries sculptent la silhouette de l'arbre.

Mettez i chaque texte le num€ro de I'arbre
du dessin qui convient:

A. Arbre qui a pu se d€velopper au milieu
d'un champ, sans l'ombre d'arbres
voisins:

artrre N"......

B. Arbre de lisiEre:

arbre No......

C. Arbre poussant sur une cr€te oi souffle
touiours un vent fort:

arbre No......

D.Arbre qui s'est d€velopp€ en for€t,
entourG par d'autres arbres:

arbre N"......

Le rallye s'acbdoe icl: rendez-oous au
Mus€e du Bois, ou sulte d.u Parcours
syllicuhure autour dc lArboretun !
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-Jeux du rallye

Le feu de f€claircle

Pennet de olsuallser les traooux
dc sdlcc-tton enforde

Tous les enfants se mettent ensemble en ne
gardant qu'un petit espace entre chacun. Ils ne

doivent juste pas se toucher. On leur explique
alors qu'ils sont des arbres. Sous leurs pieds, des

raclnes plongent dans le sol or) elles puisent
I'eau du sol; enracin6s, ils ne peuvent plus se

d€placer. Leur corps est le tlonc de l'arbre.
Leurs bras sont des branches qui servent d cap-

ter les rayons du soleil dont l'arbre se nourrit.
C'est le printemps, ils commencent i croitre et

doivent lever et 6carter leurs bras et les doigts
de la main.
D6ji, les arbres-enfants se g€nent mutuelle-

ment avec leurs branches. Pour marquer encore

combien ils se sentent a I'eroiq on leur dit que
le vent commence i agiter leurs branches.

L'animateur prend alors le rdle du forestier qui
doit couper quelques "arbres-enfants, pour
redonner suffisamment de place d la .for€t

d'enfants,; iI fait une €clafu.cie.

Le ieu de I'arbre

Pennet de oisual:iser la manldre dont
ctrculc la sdtse d. I'lntdrieur d.e farbre.

Deux enfants se tiennent dos i dos en se

donnant la main. Ils restent immobiles durant
toute la dur6e du jeu, car ils repr€sentent la
structure portante de I'arbre, son bois de ccuf,
qui fait office de colonne vert€brale. Deux
enfants sont couchds par terre, les pieds en
direction du tronc les bras 6cart€s vers l'ex-
t6rieur: ce sont les racines.

Quatre enfants forment un cercle autour d'eux en
leur toumant le dos. Ils repr€sentent I'aubler ori
se trouvent les canaux perrnefiant i la sdve brute
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de monter le long du tronc. Les enfants
s'accroupissent et se reldvent r6gulidrement
pour .pomper" la sEve par les racines et Ia faire
monter aux feuilles oi elle sera transform6e en
sdve 6labor6e.

Quatre autres enfants comblent les espaces

autour du cercle de l'aubier. Ils repr6sentent le
phlo€me ou [ber, tissu canalisateur de ]a sdve

6labor6e coulant de haut en bas dans l'6corce. -
Ces enfants.pompent, au rythme inverse du
cercle de l'aubier.

Le reste du groupe, i l'exception de 3 enfants,
forme un cercle protecteur dense autour du bois 

---de phlodme. Il forme l'€corce de l'arbre qui
doit r6sister aux attaques des bostryches ,ou6s 

-.par les 3 demiers enfants. Ceux-ci tentent par
tous les moyens de p6n6trer sous l'6corce pour
d6vorer le phlodme juteux.
La survie de l'arbre d6pendra de sa sant6:
- fort et vigoureux, il repoussera les attaques;
- affaibh, les bostryches auront raison de lui.
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