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RESUME 

La r i v e sud du Lac de Neuchâtel possède 780 h e c t a r e s de m a r a i s non b o i 

sés e t une s u r f a c e équivalente de forêts r i v e r a i n e s . Vu l e u r o r i g i n e récente 

(100 a n s ) , ces forêts humides p o u r s u i v e n t encore a c t u e l l e m e n t une dynamique 

n a t u r e l l e . C'est l e cas de l ' a u l n a i e n o i r e , apparentée à l'Alnion glutinoso-

inaanae. 

C e t t e forêt e s t liée aux cones d ' a l l u v i o n s de r u i s s e a u x p r o v e n a n t de 

l'arrière-pays a g r i c o l e e t déposant l e u r s sédiments dans l a zone r i v e r a i n e . 

Quatre phases ou stades évolutifs o n t été décrits, caractérisés t a n t f l o r i s -

t i quement qu'écologiquement. Ces phases se succèdent en f o n c t i o n de l'âge de 

l a forêt e t de l'épaisseur des sédiments. 

A l a f i n de l'étude e s t abordé l e problème de l a c o n s e r v a t i o n de l ' a u l 

n a i e n o i r e c a r c e t t e forêt a une tendance n a t u r e l l e à évoluer v e r s un p e u p l e 

ment moins humide comme l a frênaie. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Südostufer des Neuenburger sees b e s t e h t aus 7,8 km^ Ried und eben

s o v i e l U f e r w a l d . Diese j u n g e n Feuchtwälder (100 Jahre) stehen noch heute i n 

dynamischer Wandlung ; soeben d e r m i t dem Alnion glutinoso-incanae verwandten 

Schwarzerlenwald. 

D i e s e r U f e r w a l d i s t m i t der vom A g r a r h i n t e r l a n d stammende kegelförmige 

A l l u v i o n e n z u f u h r der Bäche verbunden. V i e r v e r s c h i e d e n e Phasen oder Wandel

s t a d i e n s i n d b e s c h r i e b e n worden, d i e sowohl b o t a n i s c h a l s auch Ökologisch 

bezeichnend s i n d , i n e i n e r N a c h f o l g e d i e vom B e s t a n d e s a l t e r und von der Bo

densatzhöhe abhängig i s t . 

Am Ende der S t u d i e w i r d noch d i e Frage der E r h a l t u n g des Schwarzauen

waldes b e h a n d e l t , denn d i e s e P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t z e i g t e i n e natürliche N e i 

gung zum Austr o c k n e n und s i c h zum B e i s p i e l zu e i n e r E s c h e n g e s e l l s c h a f t zu 

e n t w i c k e l n . 

* CeXte étude. conà&Jtue. une. pojutie. da t/iavcUZ de. ticuncn pn.eMe.ntz o.n novemb/ie. 

1 980 à V ïnAtÂtut do. Botantque. de. VLiniveAAtXz du HmckcvteZ [SLUAAZ.) . 
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1. GENERALITES SUR LES FORETS RIVERAINES DE LA RIVE SUD DU LAC DE NEUCHATEL 

Si l a r i v e sud du Lac de Neuchâtel possède une v a l e u r n a t u r e l l e excep

t i o n n e l l e , c ' e s t grâce à l a présence de 780 h e c t a r e s de m a r a i s non boisés 
e t a une s u r f a c e i d e n t i q u e de forêts r i v e r a i n e s . 

Les forêts humides a p p a r t i e n n e n t à l'écosystème r i v e r a i n t a n t comme 

extrémité de l a z o n a t i o n que comme m i l i e u de v i e d'espèces animales liées au 
m a r a i s . 

La p l u p a r t des forêts r i v e r a i n e s n a t u r e l l e s c o n s i s t e n t en fourrés b r o u s 
s a i l l e u x ou en j e u n e s f u t a i e s d'une c o m p o s i t i o n f l o r i s t i q u e très variée. On 

y remarque en p a r t i c u l i e r une grande diversité en essences l i g n e u s e s ; l e s 

t r o i s s t r a t e s a r b o r e s c e n t e , a r b u s t i v e e t herbacée sont souvent b i e n dévelop
pées. 

KELLER (1969-1970) n o t e que l e l a p s de temps écoulé d e p u i s l a première 

c o r r e c t i o n des eaux du J u r a n ' e s t pas s u f f i s a n t pour que l e s groupements f o 

r e s t i e r s a i e n t pu a t t e i n d r e l e u r c l i m a x ; c e c i r e n d d i f f i c i l e l e u r classement 
dans l e système phy t o s o c i o l o g i q u e . 

On p e u t cependant déterminer c e r t a i n e s tendances évolutives des forêts 

v e r s des a s s o c i a t i o n s végétales connues. P o n c t u e l l e m e n t , des peuplements r e 

marquablement p u r s se sont t o u t de même installés ; i l s ' a g i t p r i n c i p a l e m e n t 

de forêts d'aulne n o i r (Alnus glutinosa), d'aulne b l a n c {A. inoana), de saule 
b l a n c {Salix alia) e t de p i n s y l v e s t r e (Pinus si-lvestris) . Nous avons p a r t i 
culièrement étudié l a forêt d'aulne n o i r de Champ-Pittet ( Y v e r d o n ) . 

2. METHODE DE TRAVAIL 

2.1. Méthode de relevés e t de mesures 

Sur une f i c h e de t e r r a i n s t a n d a r d o n t été réunies t o u t e s l e s i n d i c a t i o n s 
p r i s e s h a b i t u e l l e m e n t l o r s d'un relevé de végétation s e l o n l a méthode de BRAUN 
BLANQUET e t PAVILLARD ( 1 9 2 8 ) . 

L'âge de l'essence a r b o r e s c e n t e dominante ( l ' a u l n e n o i r p r i n c i p a l e m e n t ) 

a été déterminé au moyen d'une tarière d e n d r o l o g i q u e . La h a u t e u r des a r b r e s a 

été mesurée à l ' a i d e d'un dendromètre e t l a hauteu r du n i v e a u de l a nappe phré 
a t i q u e avec des piézomètres. 

De c e t t e manière, 25 relevés o n t été effectués en forêt d' a u l n e s . Les 

t r o i s s t r a t e s a r b o r e s c e n t e , a r b u s t i v e e t herbacée ont été d i s t i n c t e m e n t sépa

rées dans l e t a b l e a u de végétation général ( I e t I I ) placé à l a f i n de ce 
t r a v a i l . 

Des renseignements p l u s précis sur l e s méthodes de t r a v a i l peuvent être 
obtenus chez 1'auteur. 

2.2. Les t r a n s e c t s 

Nous avons utilisé l a méthode du t r a n s e c t de végétation pour décrire 

l e s phases évolutives de l a forêt d'aulne n o i r . 

Sur l e p r e m i e r cône d ' a l l u v i o n s ( f i g . 1) e s t situé l e p r e m i e r t r a n s e c t . 

I l e s t piqueté, r e c t i l i g n e e t mesure exactement 100 mètres de lo n g u e u r . Tous 

l e s 20 mètres se t r o u v e un piézoraëtre a t t e i g n a n t un mètre de p r o f o n d e u r . S i x 

relevés ( 2 , 3, 14, 15, 18 e t 21) y o n t été effectués, l e p l u s près p o s s i b l e 

des p i q u e t s . 

Sur l e deuxième cône d ' a l l u v i o n s e s t situé l e deuxième t r a n s e c t , non 

piqueté. I l n ' e s t pas r e c t i l i g n e e t mesure a p p r o x i m a t i v e m e n t 100 mètres Ide 

l o n g u e u r . Nous y avons effectué h u i t relevés ( 1 , 4, 5, 6, 10, 19, 23 e t 2 5 ) , 

espacés de d i x à v i n g t mètres. 
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Le troisième t r a n s e c t se t r o u v e sur l a p a r t i e sèche du deuxième cône. 

I l e s t r e c t i l i g n e e t muni d'un piëzomètre. Nous y avons effectué q u a t r e r e l e 

vés (17, 20, 22 e t 2 4 ) . 

Les relevés 13 e t 16 o n t été effectués en dehors des t r a n s e c t s . 

Remarque : l e s résultats de l'étude des t r a n s e c t s a u r a i e n t pu, à eux s e u l s , 

f a i r e l ' o b j e t du présent a r t i c l e . Mais i l s a u r a i e n t eu une v a l e u r t r o p ponc

t u e l l e . Nous avons préféré i n c l u r e également l e s quelques relevés effectués 

dans d ' a u t r e s s i t e s de l a r i v e sud e t l e s grouper sous l a forme du t a b l e a u 

général ( I e t I I ) placé à l a f i n de ce t r a v a i l . 

3. SITUATION DE LA FORET D'AULNE NOIR DE CHAMP-PITTET 

Sur l e p l a n de s i t u a t i o n à l'échelle 1/5.000 ( f i g . 1 ) , on c o n s t a t e que 

l a forêt d'aulne n o i r de Champ-Pittet couvre une s u r f a c e de t r o i s h e c t a r e s 

e n t r e l a v o i e de chemin de f e r (au no r d ) e t l e bas de l a f a l a i s e (au s u d ) . 

C e t t e s u r f a c e e s t limitée à l ' o u e s t e t à l ' e s t par des clairières c o u v e r t e s 

de p r a i r i e s à laîches ou à roseaux. 

La p e t i t e s u r f a c e située au nord de l a r o u t e s'est installée par s u i t e 

de 1 1 a l l u v i o n n e m e n t du r u i s s e a u p r o v e n a n t du m a s s i f p r i n c i p a l . 

L ' a l i m e n t a t i o n de l ' a u l n a i e en eau e t en a l l u v i o n s e s t assurée par deux 

r u i s s e a u x permanents. Comme nous l ' e x p l i q u o n s p l u s bas, l a présence de ces 

deux cours d'eau c o n s t i t u e l e f a c t e u r déterminant l a présence de l ' a u l n a i e 

n o i r e à c e t e n d r o i t . Le troisième r u i s s e a u e s t t e m p o r a i r e e t n'a pas d ' i n f l u 

ence sur l a végétation. 

Sur l e p l a n ä l'échelle 1/1.250 ( f i g . 2 ) f i g u r e l e détail de l a s u r f a c e 

p r i n c i p a l e de l ' a u l n a i e n o i r e . La c a r t o g r a p h i e de c e t t e zone e s t a p p r o x i m a t i v e 

e l l e décrit l a s i t u a t i o n de j u i n 1978. 

Les courbes de n i v e a u sont f a c t i c e s ; e l l e s donnent cependant une idée 

de l a t o p o g r a p h i e des deux cônes d ' a l l u v i o n s . On remarque d ' a u t r e p a r t l a 

l i m i t e a r t i f i c i e l l e créée par l a v o i e de chemin de f e r . 

En j u i n 1978, l e cour s des deux r u i s s e a u x se d i r i g e a i t à l ' o u e s t . Ce 

f a i s a n t , i l délimitait deux p a r t i e s sur chaque cône : 

- une p a r t i e humide alimentée d i r e c t e m e n t par l e r u i s s e a u ( p a r t i e 

o uest des cônes), 

- une p a r t i e "sèche", à l'opposé de l a première, alimentée par 

l' e a u de l a nappe phréatique ( p a r t i e e s t des cônes). 

Les deux cônes se j o u x t e n t dans l a p a r t i e c e n t r a l e du m a s s i f ; i l s o n t 

ä peu près l e s mêmes dimensions. Le p r e m i e r cône e s t p a r t i e l l e m e n t drainé par 

des canaux a r t i f i c i e l s a c t u e l l e m e n t non e n t r e t e n u s . 

E n t r e l e s deux cônes s u b s i s t e une r e l i q u e de p r a i r i e à c h o i n . De f a i b l e 

s u r f a c e ( e n v i r o n 50 mètres carrés), e l l e e s t a c t u e l l e m e n t remblayée par l e s 

a l l u v i o n s du r u i s s e a u e t envahie par l ' a u l n a i e n o i r e . 

Le c o u r s des r u i s s e a u x v a r i e au hasard des crue s ; a c t u e l l e m e n t ( p r i n 

temps 1980), l e pr e m i e r r u i s s e a u se sépare en deux bras dès son arrivée sur 

l e cone. I l inonde également l a p a r t i e "sèche". 

Nous sommes donc placés devant un système éminement i n s t a b l e c a r : 

- l e s c o n d i t i o n s h y d r i q u e s peuvent changer, 

- l a végétation a r b o r e s c e n t e e t herbacée p o u r s u i t sa p r o p r e dy

namique, dynamique r e l a t i v e m e n t r a p i d e pour un m i l i e u f o r e s t i e r ( v o i r p l u s 

l o i n ) . 





FIGURE 2 
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4. LES AULNAIES NOIRES 

Depuis p l u s i e u r s années, nos promenades nous amènent à p a r c o u r i r l e s 

forêts d'aulne n o i r de l a région de Champ-Pittet. Nous aimons l ' a s p e c t sau

vage e t l u x u r i a n t de ces peuplements ; c e t t e particularité e s t due à p l u 

s i e u r s f a c t e u r s : 

- l a présence de l ' a u l n e n o i r , espèce peu fréquente dans l a ré

g i o n d'Yverdon, caractérisé par son p o r t r e l a t i v e m e n t bas, son t r o n c souvent 
t o r d u e t ses f e u i l l e s échancrées v e r t b r i l l a n t , 

- l a présence d'une exubérante végétation herbacée e t de nombreu

ses l i a n e s , 

- l a présence d'eau c o u r a n t e à l a s u r f a c e du s o l , i n o n d a n t l a vé

gétation en permanance. 

De t e l l e s forêts, absolument n a t u r e l l e s , sont devenues r a r e s l e long de 

l a r i v e sud du Lac de Neuchâtel car l e s u b s t r a t humide e t p r o f o n d q u ' e l l e s 

c o l o n i s e n t convient particulièrement b i e n à l a c u l t u r e du p e u p l i e r C a r o l i n , 

d'un rendement f o r e s t i e r b i e n supérieur ; e l l e s n'en c o n s t i t u e n t pas moins 

un élément de haute v a l e u r pour l a p r o t e c t i o n de l a n a t u r e e t du paysage. 

Outre l a c o n v e r s i o n en p e u p l e r a i e s , c e r t a i n e s a u l n a i e s de Font e t de 

Chabrey o n t été asséèhées s u i t e à l a c a n a l i s a t i o n du r u i s s e a u q u i l e s a l i m e n 

t a i t . L ' e f f e t sur l a f l o r e e s t r a p i d e : on a s s i s t e à l a prolifération d'espè

ces comme l ' o r t i e (Urtica dioica) ou l a laîche des mar a i s (Carex acutifor-

mis) . 

Du p o i n t de vue s c i e n t i f i q u e , l e s forêts d'aulne n o i r c o n s t i t u e n t un 

l i e u d'étude p r o p i c e grâce à l a r i c h e s s e de l e u r f l o r e e t à l a rapidité de 

l e u r dynamique ; l ' a u l n a i e n o i r e de Champ-Pittet n'a que s o i x a n t e ans e t 

l ' o n peut déjà décrire p l u s i e u r s stades évolutifs a l l a n t de l a j e u n e forêt 

c o l o n i s a n t l e s p r a i r i e s humides à l a forêt "sénile" en cou r s de c o l o n i s a t i o n 

par l e frêne. 

De b e l l e s a u l n a i e s se développent également dans l a réserve de Cheyres 

e l l e s o n t été très brièvement étudiées par L. KELLER en 1969-1970. Ces forêts 

sont a c t u e l l e m e n t dans une phase e x p l o s i v e de c o l o n i s a t i o n des p r a i r i e s à 

laîches. 

D'autres a u l n a i e s de f a i b l e s étendues se développent à Chabrey e t à 

C u d r e f i n . 

5. SYSTEMATIQUE PHYTOSOCIOLOGIQUE 

La c l a s s i f i c a t i o n systématique de nos relevés e s t malaisée à établir 

en r a i s o n de l a jeunesse de c e t écosystème. Les forêts d'aulne n o i r étudiées 

n'ont pas encore a t t e i n t l e stade f i n a l de l e u r évolution : i l s ' a g i t de s t a 

des évolutifs ou de phases. C'est donc l e rôle que l e s espèces j o u e n t dans 

l a dynamique que nous avons r e t e n u l o r s de c e t t e étude. 

D'une manière générale, l e s espèces du t a b l e a u général se r a t t a c h e n t 

à deux groupes p r i n c i p a u x : 

- l e s espèces des p r a i r i e s humides dont c e r t a i n e s sont caracté

r i s t i q u e s du Magnocarie ionj du Sparganio-Glycerion3 du Cavioion âavallianae, 

du Molinion3 du Catthion ou d ' a u t r e s a l l i a n c e s p r a i r i a l e s , 

- l e s espèces des f o r e t s f e u i l l u e s a p p a r t e n a n t à l a c l a s s e des 

Fraxino-Fagetea. Comme l a systématique de ces f o r e t s e s t a c t u e l l e m e n t s u j e t t e 

à des remaniements, nous nous sommes basés sur l e s t r a v a u x récents de MOOR 

(1976 e t 1978) pour r a t t a c h e r nos relevés à des groupements déjà décrits. Cet 

au t e u r d i s t i n g u e deux t y p e s d ' a u l n a i e s : 
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. l e s a u l n a i e s des s o l s t o u r b e u x (Erlenbruchwälder) de l a c l a s 

se de l*Alnetea glutinosae. L'aulne n o i r y forme l e peuplement. Ces a u l n a i e s 

se caractérisent par l'absence complète des espèces du Fagetalia silvaticae 

à cause de l e u r s c o n d i t i o n s écologiques extrêmes : t o u r b e , i n o n d a t i o n , 

. l e s a u l n a i e s de s o l s a l l u v i a u x (Erlenauenwälder). E l l e s 

sont périodiquement inondées e t a p p a r t i e n n e n t à l a c l a s s e des Fraxino-Fagetea* 

L'aulne b l a n c e t l ' a u l n e n o i r y fo r m e n t l e s peuplements, l e p r e m i e r dans l e s 

s o l s c a l c a i r e s , l e second dans l e s s o l s s i l i c e u x . Ces forêts c o n s t i t u e n t 1 Al— 

nion glutinoso—inoanae e t f o r m e n t , avec l e Fraxinion} l ' A l n o - F r a x i n e t a l i a . 

C e r t a i n s de nos relevés sont proches des a u l n a i e s a l l u v i a l e s ; Circea 

lutetiana3 Ranunculus ficaria e t Carex pendula caractérisent \x Alno-Fraxine-

talia. C e r t a i n s relevés (18 à 25) ont une c o m p o s i t i o n herbacée proche de c e l l e 

du Cariai remotae - Fraxinetum e t du Pruno-Fraxinetum ( E l l e n b e r g , Klötzli 1972, 

D i e r s c h k e e t a l . 1973). D'autres relevés (8 à 17) possèdent des espèces t e l l e s 

Carex i'acutiformis3 Galium palustre, Solanum dulcamara e t Lysimachia vulgaris 

que BODEUX ( 1 9 5 5 ) , ELLENBERG e t KLOTZLI ( 1 9 7 2 ) , a i n s i que LANG ( 1 9 7 3 ) , c o n s i 

dèrent comme fidèles ou caractéristiques de l 1 ' A l n e t e a glutinosae. Mais ces 

espèces o n t une d i s t r i b u t i o n t r o p l a r g e l e l o n g de l a r i v e sud pour p o u v o i r 

caractériser nos forêts. 

6. ECOLOGIE 

De nombreuses études o n t été effectuées en Suisse sur l a c o m p o s i t i o n f l o 

r i s t i q u e e t l'écologie des forêts d'aulne n o i r de s o l s t o u r b e u x (BODEUX, 1955 ; 

MOOR, 1958 ; KLOTZLI, 1969 ; GINGINS, 1976). Le Carici elongatae-Alnetum se 

développe sur un s o l t o u r b e u x a c i d e ou sur un anmoor, dans des c o n d i t i o n s 

d ' i n o n d a t i o n quasi-permanentes. 

Nos o b s e r v a t i o n s concordent b i e n avec l e s données b i b l i o g r a p h i q u e s en.ce 

q u i concerne l e régime h y d r i q u e . Par c o n t r e , l e s c o n d i t i o n s pédologiques des 

a u l n a i e s de l a r i v e sud du Lac de Neuchâtel diffèrent. Les a u l n a i e s étudiées 

sont t o u t e s inféodées auxKcônes de déjection de r u i s s e a u x . Ces r u i s s e a u x 

p r o v i e n n e n t de l'arrière-pays a g r i c o l e , dévalent l a forêt de pente en l u i i n 

f l i g e a n t une sévère érosion p u i s se p e r d e n t dans l a zone r i v e r a i n e . Les sédi

ments transportés par l e cours d'eau sont a l o r s étalés sous l a forme d'un cone 

d ' a l l u v i o n s que l e r u i s s e a u inonde en permanence. Au bord du Lac de Neuchâtel, 

i l s ' a g i t donc plutôt d ' a u l n a i e s a l l u v i a l e s . 

Comparée aux pentes que nous avons rencontrées dans l e s groupements 

non boisés, l a déclivité des cônes d ' a l l u v i o n s e s t i m p o r t a n t e , La déclivité 

des deux cônes de Champ-Pittet e s t de 1,3 e t 3,5%. C e l l e des a s s o c i a t i o n s vé

gétales e n v i r o n n a n t e s e s t comprise e n t r e 0 e t 0,5%. 

Le s o l e s t généralement minéral à cause de l ' a p p o r t régulier d ' a l l u v i o n s . 

Seules c i n q s t a t i o n s sur 25 présentent une i m p o r t a n t e couche humifère. Mais 

l a présence de matière o r g a n i q u e dans l e s o l ne semble pas i n f l u e n c e r l a s t r a t e 

herbacée de manière déterminante. Deux éléments caractérisent encore ces s o l s 

a l l u v i a u x ( v o i r t a b l e a u général I e t I I ) : 

- l a présence de p l u s i e u r s h o r i z o n s superposés de t e x t u r e s variées 

(relevés 7, 9, 10, e t c . . ) c o r r e s p o n d a n t à différents régimes du r u i s s e a u , 

- l a présence de b l o c s de grès ou de marnes à l'intérieur du p r o 

f i l , c e u x - c i étant n a t u r e l l e m e n t concentrés au sommet du cône (relevés 2 1 , 

23, 2 5 ) . 

L'étude des piézomètres nous a permis de déterminer que l a foré"t d'aulne 

n o i r e s t un groupement végétal q u i n'est pas sous l ' i n f l u e n c e de l a nappe 
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phréatique l a c u t r e , car e l l e e s t placée à une a l t i t u d e p l u s élevée (bas du 

pr e m i e r cône de Champ-Pittet : 431,50 mètres, au n i v e a u maximum du Lac : 

430,50 mètres). C'est donc l e r u i s s e a u q u i crée e t m a i n t i e n t une nappe phré

a t i q u e l o c a l e e t s u p e r f i c i e l l e . C e t t e nappe s u b i t de f a i b l e s v a r i a t i o n s t a n t 
que l e cours d'eau l ' a l i m e n t e . En cas de sécheresse ou de changement de cours 

du r u i s s e a u , l e n i v e a u de l a nappe s'abaisse rapidement ä une p r o f o n d e u r m i 

ni m a l e de 40 centimètres. L'aulne n o i r , malgré ses r a c i n e s traçantes, semble 

t o u t de même d i s p o s e r en t o u t temps d'une réserve d'eau s u f f i s a n t e . 

7. QUESTIONS, HYPOTHESES 

Q u e l l e végétation était installée à l'emplacement des deux cônes de 

Champ-Pittet avant l a première c o r r e c t i o n des eaux du J u r a ? Le bas du premi e r 

cône e s t à 431,50 mètres d ' a l t i t u d e ; l e n i v e a u moyen du l a c avant l a première 

c o r r e c t i o n des eaux du J u r a était de 432,01 mètres. I l y a 110 ans, l e bas de 

ce cône, a c t u e l l e m e n t c o u v e r t d'un Schoenetum nigricantis e t d'un Cladietvm 

marisci3 d e v a i t donc se t r o u v e r dans l a zone de r i v a g e . Les a l l u v i o n s des r u i s 

seaux étaient probablement emportées e t répandues a i l l e u r s par l e s c o u r a n t s 

côtiers. I l e s t p r o b a b l e que l a végétation d ' a l o r s était une roselière ou 

peut-être un Magnocariaion humide. 

A c t u e l l e m e n t , l e n i v e a u de l'eau e s t s i proche de l a s u r f a c e qu'on peut 

se demander p o u r q u o i l a forêt d'aulne n o i r a p r i s p i e d e t non pas une p r a i r i e 

à laîches ou même une roselière ? 

L'a p p o r t régulier d ' a l l u v i o n s l o r s de crues semble l e f a c t e u r déterminant 

l ' i m p l a n t a t i o n p u i s l e m a i n t i e n de l ' a u l n a i e ; l e s espèces dominantes - l ' a u l n e 

n o i r , l ' a u l n e b l a n c , l e s saules e t l e frêne - sont des essences q u i r e j e t t e n t 

de souche. E l l e s ne d o i v e n t a i n s i pas s o u f f r i r du remaniement répété de l a s u r 
f a c e du s o l . Ces c o n d i t i o n s d o i v e n t également c o n v e n i r à un c e r t a i n nombre 

d'herbacées v i v a c e s de grande t a i l l e , t e l l e s Carex acutiformis. Par c o n t r e , l e s 

d i a s p o r e s des herbacées a n n u e l l e s d o i v e n t s u b i r une sévère sélection, ce q u i 

peut e x p l i q u e r l e u r f a i b l e nombre dans l a zone inondée (relevés 1 à 7 ) . 

8. ANALYSE DU TABLEAU 

8.1. Présentation du t a b l e a u 

Vu l a difficulté de définir de bonnes espèces caractéristiques des a u l 

n a i e s a l l u v i a l e s , nous avons adopté une présentation du t a b l e a u axée p r i n c i 

palement sur l a dynamique ; a i n s i l e s relevés ont été classés en f o n c t i o n 

du degré d'évolution de l a forêt : 

- ä gauche du t a b l e a u f i g u r e n t l e s relevés de l a très j e u n e a u l n a i e 

au stade de l a c o l o n i s a t i o n des p r a i r i e s à laîches par l e s a r b u s t e s , 

- à d r o i t e du t a b l e a u f i g u r e n t l e s relevés effectués dans l ' a u l n a i e 

âgée dont l a f l o r e i n d i q u e une tendance v e r s une forêt moins humide t e l l e que 

l a frênaie. 

Les espèces o n t également été classées s e l o n l e critère dynamique. Des 

groupes d'espèces ä tempérament semblable ont été déterminés ; a i n s i l e s es

pèces de p r a i r i e s différencient l e s stades de l a jeu n e a u l n a i e (Dl à D3), 

a l o r s que l e s espèces à tempérament f o r e s t i e r différencient l e s stades évolués 

de c e t t e forêt (D5 à D6). 

Par une m e i l l e u r e d e s c r i p t i o n de l a s t r u c t u r e de l a végétation, nous 

avons séparé l e s t r o i s s t r a t e s . Par a i l l e u r s , l a physionomie de l a végétation 

a été un critère i m p o r t a n t pour l a détermination des phases. 



382 Ch. ROULIER 

8.2. D e s c r i p t i o n f l o r i s t i q u e des phases 

8.2.1. Phase juvénile (relevés I à 5) 

La première phase de l a forêt d'aulne n o i r e s t différenciée par : 

- l a présence d'un groupe de onze espèces herbacées de p r a i r i e s 
( D l ) . Parmi c e l l e s - c i , on peut r e l e v e r spécialement Cladium mariscus e t Schoe

nus nigricans. Ces espèces, très héliophiles, ne v o n t pas s u p p o r t e r l a concur

rence de 1 aul n e n o i r ; e l l e s d i s p a r a i s s e n t complètement à l a phase s u i v a n t e , 

l a présence d'un groupe de q u i n z e espèces, presque t o u t e s à tem
pérament p r a i r i a l ( D 3 ). E l l e s se m a i n t i e n n e n t jusqu'à l a troisième phase. 

.Parmi c e l l e s - c i : Eupatorium cannabinum, Epilobium palustre, Lythrum salioaria 
e t Mentha aquatica a t t e i g n e n t des t a i l l e s remarquables dues au manque de lumiè

r e . Nous avons mesuré dans l e relevé 5, c e r t a i n s spécimens géants : Eupatorium 

(210 cm), Epilobium (184 cm), Lythrum (180 cm). Ces espèces confèrent aux t r o i s 
premières phases une physionomie t o u t à f a i t particulière, 

- l a présence de l ' a u l n e n o i r sous sa forme a r b u s t i v e (limitée 

a r b i t r a i r e m e n t à une hauteur de c i n q mètres). Un f a i t remarquable e s t l'étroi-
tesse de l a bande de c o n t a c t prairie-forêt. Dans l e s t r a n s e c t s , l ' a u l n e n o i r 

a t t e i n t l e t a u x de recouvrement maximum de 5 su r moins de 10 mètres. Dès l o r s 

sa forme a r b u s t i v e d e v i e n t disséminée e t ne dépasse pas l e ta u x de recouvrement 
de 1, 

- l a présence de b u i s s o n s p i o n n i e r s ou de lisières ( D l ) t e l s 
Erangula alnus, Alnus inaana e t Pinus silvestris. A ce s u j e t , i l f a u t s o u l i 
gner que ces a r b u s t e s ne fo r m e n t pas l e manteau de l ' a u l n a i e comme c'e s t l e 

cas pour d ' a u t r e s forêts r i v e r a i n e s ( l a pinède, par exemple). Ces b u i s s o n s 

étaient présents dans l a p r a i r i e à laîches avant l e début de l a c o l o n i s a t i o n 
par l ' a u l n e n o i r . Dès l ' i n s t a n t où l ' a u l n e n o i r avance sur une p r a i r i e , i l 
forme s e u l l e manteau de l a forêt. 

8.2.2. Phase à Veronica beoeabunga (relevés 6 e t 7) 

C e t t e phase e s t f a i b l e m e n t caractérisée quant au nombre d'espèces. Seule 

Veronica beoeabunga (D2) e s t considérée comme espèce différentielle. E l l e pos
sède un i m p o r t a n t taux de recouvrement (4) e t , de ce f a i t , confère à l ' a u l n a i e 
une physionomie particulière. 

On a u r a i t pu considérer ce groupement comme une v a r i a n t e de l a phase 3. 

8.2.3. Phase à Carex acutiformis (relevés 8 à 17) 

C e t t e phase e s t f o r t e m e n t caractérisée physionomiquement par Carex acu

tiformis q u i possède un taux de recouvrement i m p o r t a n t ; l ' a s p e c t du m i l i e u 

q u i en résulte e s t t o u t à f a i t p a r t i c u l i e r . D'après OBERDORFER (1979) Carex 

acutiformis e s t lié p r i n c i p a l e m e n t à V Alno-Fraxinetalia a l o r s que Carex ri-

parza (également présent dans c e t t e phase) e s t p l u s héliophile e t caractéris

t i q u e du Magnocaricion. Carex acutiformis a donc une vitalité p l u s f o r t e que 

Carex riparia dans l e s a u l n a i e s , a l o r s que l a r e l a t i o n e s t inversée dans l e 
Caricetum ripariae. 

T r o i s a u t r e s espèces, à taux de présence f a i b l e , sont différentielles 
de c e t t e phase : 
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- Convolvulus sepium, s ' e n r o u l a n t a u t o u r des t i g e s e t des f e u i l l e s 

de Carex acutiformis, 
- Phalaris arundinacea, i n d i c a t e u r d ' e u t r o p h i s a t i o n , 

- Epilobium palustre. 

L'aulne n o i r e s t i c i à son apogée ; i l a t t e i n t une ha u t e t a i l l e e t oc

cupe s e u l l a s t r a t e a r b o r e s c e n t e (excepté l e relevé 9 effectué dans l a forêt 

d'aulne b l a n c ) . 

La s t r a t e a r b u s t i v e ( D U ) s ' e n r i c h i t de nombreuses espèces q u i n'étaient 

pas présentes dans l e s deux phases précédentes : c e r t a i n e s , t e l l e s Ribes ru

brum v a r . sylvestre (caractéristique du Ribo-Alnetum) e t Prunus padus ( c a r a c 

téristique du Pruno-Fraxinetum) sont liées aux forêts humides de 1 ' A l n o - F r a x z -

netalia. La p l u p a r t des a u t r e s sont caractéristiques des forêts f e u i l l u e s de 

l'Europe c e n t r a l e {Fraxino-Fagetea) . 

On r e t r o u v e , très nombreuses, l e s espèces p r a i r i a l e s du groupe D3 ; 

e l l e s se m a i n t i e n n e n t p l u s de 40 ans après l a c o l o n i s a t i o n des p r a i r i e s par ^ 

l e s a u l n e s . Parmi c e l l e s - c i , Galium palustre, Solanum dulcamara e t Lysimachia 

vulgaris sont c o n s t a n t e s . 

Parallèlement aux a r b u s t e s , un groupe d'herbacées apparaît (D 5 ) , repré

senté par Circaea lutetiana, Ranunculus ficaria e t Carex pendula, caractéris

t i q u e s de 1 ' A l n o - F r a x i n e t a l i a . Les a u t r e s espèces s o n t , pour l a p l u p a r t ca

ractéristiques du Fraxino-Fagetea. Le groupe D5 e s t i n d i c a t e u r de l a tendance 

évolutive v e r s une. forêt """moins humide. 

En résumé, on c o n s t a t e que l a phase à Carex acutiformis comprend deux 

l o t s d'espèces à tempéraments différents : 

- l e s espèces de p r a i r i e s q u i p a r v i e n n e n t à se m a i n t e n i r p l u s i e u r s 

d i z a i n e s d'années après l ' i m p l a n t a t i o n des a u l n e s ; 

- l e s espèces de forêts q u i commencent à p r e n d r e une p l a c e impor

t a n t e dans l a s t r a t e herbacée e t a r b u s t i v e . 

8.2.4. Phase âgée (relevés 18 à 25) 

La phase âgée d e • 1 ' a u l n a i e n o i r e e s t caractérisée par l ' a p p a r i t i o n de 

onze n o u v e l l e s espèces des Fraxino-Fagetea. Les t r o i s p l u s fréquentes sont : 

Primula elatior, Lamium galeobdolon e t Brachypodium silvaticum. 

C e t t e phase co r r e s p o n d à l a d i v e r s i f i c a t i o n de l a s t r a t e a r b o r e s c e n t e . 

Par e n d r o i t , Alnus glutinosa p a r t a g e sa p l a c e avec Alnus inaana, Fraxinus 

excelsior ou Salix alba. Dans l e relevé 25, extrémité du t r a n s e c t 2 de Champ-

P i t t e t , Fagus silvatica s u p p l a n t e même Alnus glutinosa. Uedera helix, p o u r 

t a n t présent dans l a s t r a t e herbacée de l a phase précédente sous sa forme 

rampante, grimpe sur l e s t r o n c s et dans l e s h o u p p i e r s à p a r t i r du relevé 20. 

Les a r b u s t e s du groupe D U prennent de l ' i m p o r t a n c e , t a n t en nombre 

d'espèces qu'en taux de recouvrement. 

Les différentielles du groupe D3 o n t t o u t e s été supplantées par l e s 

espèces forestières d ' e n d r o i t s moins humides. 

Le taux de recouvrement des différentielles du groupe D5 augmente, en 

p a r t i c u l i e r c e l u i de Circaea lutetiana e t Hedera helix rampant q u i , avec 

Lamium galeobdolon, dominent t o u t e l a s t r a t e herbacée. 

A ce stade de l'évolution, on se t r o u v e en présence d'une a u l n a i e dont 

l a f l o r e herbacée e s t déjà c e l l e d'une frênaie {Cariai remotae-Fraxinetum e t 

Pruno-Fraxinetum étudiés par DIERSCHKE, 1 973). 
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9. NOMBRE RELATIF D'ESPECES PRAIRIALES ET FORESTIERES 

Nous avons établi l a p r o p o r t i o n d'espèces herbacées de p r a i r i e s e t de 

f o r e t s pour chacune des phases. Ce r a p p o r t v a r i e de l a façon s u i v a n t e : 

Phase 
Nombre moyen d'espèces p r a i r i a l e s 

Nombre moyen d'espèces forestières 

1 

2 

3 (relevés 8 à 13) 
3 (relevés 14 à 17) 

3 t o t a l e 
4 

12 : 1 

10,5 : 0 

2,9 : 1 

1,1 : 1 

1 ,94 : 1 

0,24 : I 

Le r a p p o r t e s t révélateur de l a tendance évolutive de l a forêt d'aulne 

n o i r . I l p e u t , au même t i t r e que l'évolution de l a c o m p o s i t i o n f l o r i s t i q u e , 

être utilisé comme f a c t e u r de différenciation. 

10. EVOLUTION DU RECOUVREMENT DES STRATES 

Recouvrement en % S t r a t e S t r a t e S t r a t e 

Phase herbacée a r b u s t i v e a r b o r e s c e n t e 

1 77Z 27% (30%) 
2 95% 5% 80% 
3 85% 14% 76% 
4 697. 37% 74% 

Moyenne 7 9% 77% 

En général, l e recouvrement de l a s t r a t e herbacée e s t élevé, f a i t r e 

marquable pour une a s s o c i a t i o n forestière. Les maxima se t r o u v a n t dans l e s 

phases 2 e t 3 so n t dus aux f o r t s recouvrements de Veronica beoeabunga e t Ca

rex acutiformis. Les v a l e u r s l e s p l u s basses o n t été notées aux e n d r o i t s où 

une crue récente a v a i t r e c o u v e r t l a végétation en p l a c e d'une couche de l i m o n 

( v o i r t a b l e a u de végétation). 

Le recouvrement de l a s t r a t e a r b u s t i v e e s t beaucoup p l u s v a r i a b l e ; i l 

e s t i m p o r t a n t dans l a phase 1 grâce ä l a présence des jeunes a u l n e s n o i r s e t 

des bu i s s o n s p i o n n i e r s ; i l e s t f a i b l e dans l a phase 2 e t remonte à p a r t i r 

de l a phase 3 c a r l e groupe des a r b u s t e s f o r e s t i e r s a c q u i e r t un développement 

t o u j o u r s p l u s i m p o r t a n t . Le recouvrement moyen de l a s t r a t e a r b u s t i v e n'a pas 

été calculé c a r i l n'a pas de v a l e u r i n d i c a t r i c e . 

Le recouvrement de l a s t r a t e a r b o r e s c e n t e (relevés 4 à 25) e s t de 77 %. 

Ce t t e particularité permet à un quota de lumière d ' a t t e i n d r e l e s deux s t r a t e s 

inférieures. E l l e e x p l i q u e , en p a r t i c u l i e r , l ' i m p o r t a n t recouvrement de l a 
s t r a t e herbacée. 
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11. EVOLUTION DE LA HAUTEUR DES STRATES 

Hauteur en mètres 

S t r a t e S t r a t e S t r a t e 

Phase herbacée a r b u s t i v e a r b o r e s c e n t e 

1 0,6 2,6 9 

2 0,4 1.2 14,5 

3 1 ,0 1,9 17,5 

4 0,3 2,9 20,8 

La s t r a t e herbacée l a p l u s élevée se développe dans l a phase 3, c o r r e s 

pondant à l a forêt " a d u l t e " . Ce f a i t e s t dû à l a présence de grandes espèces 

comme Carex acutiformis, Carex riparia, Solanum duloamara, Lysimaehia vulga

ris, Eupatorium oannabinum e t Epilobium hirsutum. 

L'évolution de l a hauteur de l a s t r a t e a r b u s t i v e e s t parallèle à c e l l e 

de son recouvrement ; e l l e s ' e x p l i q u e de l a même façon. 

La s t r a t e a r b o r e s c e n t e montre une c r o i s s a n c e jusqu'à l a hauteur moyenne 

de 20,8 mètres. La hauteur maximale e s t de 22,5 mètres. Dans l e relevé 25, 

l a -hauteur de 28 mètres e s t c e l l e d'un peuplement de hêtres. 

12. AGE ET CROISSANCE T)'ALNUS GLUTINOSA 

C r o i s s a n c e a n n u e l l e C r o i s s a n c e a n n u e l l e 

Age moyen de du diamètre (cm/an) en hauteur de 

Phase Alnus glutinosa A. glutinosa A. incana A. glutinosa (m/an) 

(années) 

I 16,8 _ 0,30 

2 41 0,46 , . 0,38 

3 42 0,48 0,44 0,34 

4 54 0,52 . 0,43 0,36 

Nous avons déterminé l'âge des aulnes n o i r s l o r s de chaque relevé e t , 

pour comparaison, l'âge de quelques aulnes b l a n c s . 

Pour l a phase 1, l a moyenne de 16, 8 ans e s t peu s i g n i f i c i a t i v e car i l 

e x i s t e des spécimens de t o u s l e s âges e n t r e 1 e t 30 ans. 

L'âge des a r b r e s des phases 2 e t 3 e s t p r a t i q u e m e n t l e même. C'est une 

des r a i s o n s q u i nous f a i t plutôt considérer l a phase à Veronica beoeabunga 

comme une v a r i a n t e de l a phase à Carex acutiformis. 

Dans l a phase 4, l e s a u l n e s n o i r s a t t e i g n e n t l'âge moyen de 54 ans (maxi

mum 65 a n s ) . Comme v u p l u s h a u t , c ' e s t à p a r t i r de ce stade que l ' a u l n e n o i r 

e s t e f f i c a c e m e n t concurrencé par l e frêne ou d ' a u t r e s essences. 

Lorsque l ' a u l n e b l a n c était présent à l'état a r b o r e s c e n t (relevés 7, 8, 

15, 19, 22, 2 4 ) , son âge s'est avéré régulièrement inférieur à c e l u i de l ' a u l n e 

n o i r . La différence moyenne d'âge e s t de 5,4 ans pour l e s s i x relevés. Nous 

n'avons pas trouvé d ' e x p l i c a t i o n à ce f a i t . 
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Crois s a n c e de l 1 A l n u s glutinosa e t A. ineana 

Pour l ' a u l n e n o i r , l a c r o i s s a n c e movenne a n n u e l l e du diamètre e s t com
p r i s e e n t r e 0,46 e t 0,52 cm/an (phases 2, 3, 41) . 

Nous ne sommes pas parvenues à déterminer précisément l'âp;e de c r o i s 

sance maximale de l ' a u l n e n o i r . D'après l e s mesures, l e s c r o i s s a n c e s supérieu
r e s à 0,50 cm/an se r e n c o n t r e n t chez des i n d i v i d u s de 31 a 53 ans. 

Les i n d i c a t i o n s p e r m e t t e n t de f a i r e une comparaison avec l a c r o i s s a n c e 

a n n u e l l e du p e u p l i e r C a r o l i n de l a région d'Yvonand. En bonnes c o n d i t i o n s , 

l e p e u p l i e r a une c r o i s s a n c e de 2 à 4 centimètres de diamètre par an. Tes 
c h i f f r e s se passent de commentaire e t p e r m e t t e n t de comprendre l e neu 

économique de l ' a u l n e n o i r f a c e au p e u p l i e r . 

Pour l ' a u l n e b l a n c , l a c r o i s s a n c e a n n u e l l e e s t de 0,42 à 0,44 cm/an, donc 

légèrement inférieure. 

La c r o i s s a n c e a n n u e l l e en hauteur a également été déterminée chez l ' a u l n e 

n o i r I e l l e e s t de 0,30 m/an à l a phase 1 ou l e s a r b r e s sont encore j e u n e s 

e t n'ont probablement pas encore de c o n d i t i o n s pédologioues o p t i m a l e s , La 

c r o i s s a n c e e s t comprise e n t r e 0,34 e t 0,38 centimètres dans l e s phases ? ä 4. 

13. NIVEAU DE L'EAU A L'EPOOUE DES RELEVES 

Le n i v e a u de l'e a u mesuré à l'époque des relevés a une bonne v a l e u r i n 

d i c a t r i c e c a r c e l u i - c i v a r i e assez peu pendant l a période de végétation. 

Le n i v e a u moyen se s i t u e à l a s u r f a c e du s o l dans l a phase 1 (+ 1 cm) 

et aux e n v i r o n s de -12 centimètres dans l e s phases 2 e t 3. La phase 4 e s t 

caractérisée par une nappe phréatique beaucoup p l u s p r o f o n d e : en moyenne 

-46 centimètres. 

14. TEXTURE ET EPAISSEUR DU SOL 

Tous l e s échantillons p r i s dans l a forêt d'aulne n o i r présentent une 

p r o p o r t i o n de l i m o n ; avec l a méthode utilisée ( p o u r t a n t peu précise), nous 

avons constaté que l a t e x t u r e du s o l v a r i a i t e n t r e l e s deux pôles : l i m o n 

a r g i l e u x e t s a b l e l i m o n e u x . 

Le seul s o l ne conte n a n t que de l ' a r g i l e en s u r f a c e e s t c e l u i du r e l e 

vé 9 (forêt d'aulne b l a n c ) . 

Comme v u p l u s h a u t , c i n q s o l s c o n t i e n n e n t de l a matière o r g a n i q u e en 

s u r f a c e . La présence d'humus en f a i b l e quantité ne semble pas, à première v u e , 

i n f l u e n c e r l a c o m p o s i t i o n f l o r i s t i n u e . 

La p r o f o n d e u r de l a roche en p l a c e (molasse) a PU être déterminée car 

l a tarière utilisée n ' a r r i v a i t p r a t i q u e m e n t pas à l'entam e r . Ce f a c t e u r e s t 

déterminant c a r on peut m e t t r e en parallèle l a p r o f o n d e u r du s u b s t r a t e t l e 

degré d'évolution de l a forêt. 

Epaisseur moyenne des a l l u v i o n s 

Phase 1 

Phases 2 e t 3 

Phase 4 

21 centimètres 

47 à 70 centimètres 

minimum 70 centimètres 
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On c o n s t a t e donc que l'épaisseur des sédiments augmente de l a phase 1 à 

l a phase 4. D'après l e s mesures d ' a l t i t u d e des deux t r a n s e c t s de Champ-Pittet 

l'épaisseur des a l l u v i o n s d e v r a i t a t t e i n d r e 1,32 mètres au sommet du p r e m i e r 

cône e t 3,45 mètres au sommet du deuxième ( s i l ' o n p o s t u l e que l a s u r f a c e de 

l a zone r i v e r a i n e était h o r i z o n t a l e avant l e s dépôts d ' a l l u v i o n s ) . 

15. CONSERVATION DES FORETS D'AULNE NOIR 

15.1. S i t u a t i o n 

L'étude de l a dynamique des f o r e t s d'aulne n o i r débouche en p a r t i c u l i e r 

sur deux c o n s t a t a t i o n s : 

- malgré l e u r âge r e l a t i v e m e n t j e u n e , ces forêts présentent p l u 

s i e u r s phases b i e n différentes, 

- l a dernière phase, malgré l a présence de l ' a u l n e n o i r q u i domine 

l a s t r a t e a r b o r e s c e n t e , possède une f l o r e herbacée de l a frênaie ( v o i r e même 

de hêtraie), donc une c o m p o s i t i o n végétale de forêt p l u s sèche. 

D'autre p a r t , l ' a u l n e n o i r n'apparaît p r a t i q u e m e n t que sous sa forme 

a r b o r e s c e n t e à p a r t i r de l a phase 2. Sa présence dans l a s t r a t e a r b u s t i v e e s t 

p a r f o i s représentée par de frêles r e j e t s de souches ne dépassant guère l a hau

t e u r de un mètre. Donc, e n t r e l'état a r b o r e s c e n t e t l'état de r e j e t , l ' a u l n e 

n o i r n'apparaît sous aucune forme d'âge intermédiaire. 

A l a m o r t des a r b r e s " a d u l t e s " , l ' a u l n e n o i r va être supplanté p a r t i e l 

lement ou complètement par d ' a u t r e s essences : l e frêne nous paraît l e mieux 

placé pour p r e n d r e sa relève, c e c i pour l e s r a i s o n s s u i v a n t e s : 

- l e frêne, s ' i l e s t mal adapté à un s o l inondé en permanence 

(phase 1 ) , se développe très b i e n dans un s o l r i c h e à humidité élevée (phases 

2, 3, 4) ; i l d o i t pour c e l a bénéficier de c o n d i t i o n s de lumière s u f f i s a n t e s , 

- dans 23 relevés s u r 25, l e frêne e s t présent, s o i t sous forme 

de semis, s o i t sous forme d ' a r b u s t e s ou même d ' a r b r e s . Lorsqu'un a u l n e n o i r 

périt, l a trouée dans l a s t r a t e a r b o r e s c e n t e permet à une quantité de lumière 

supplémentaire d ' a t t e i n d r e l e s o l ; l e frêne en p r o f i t e e t occupe ra p i d e m e n t 

l'espace d i s p o n i b l e . 

15.2. Etude d'un cas p a r t i c u l i e r : l e deuxième t r a n s e c t de Champ-Pittet 

C'est dans ce t r a n s e c t que l a z o n a t i o n de l a forêt d'aulne n o i r e s t l a 

mieux développée ; t o u t e s l e s phases décrites dans l e t a b l e a u général y so n t 

représentées. 

Une p a r t i e du cône n'est p l u s alimentée par l e r u i s s e a u . I l s'y déve

loppe une végétation a p p a r t e n a n t à l a phase 4 (relevés 20,22 e t 2 4 ) . Le frêne 

a r b u s t i f e t a r b o r e s c e n t y possède une vitalité remarquable ( t a u x de r e c o u v r e 

ment : 3 à 4 ) . 

Pour a v o i r une idée précise de l'époque d ' i m p l a n t a t i o n du frêne e t de 

sa densité, nous avons procédé de l a façon s u i v a n t e : 

- délimitation d'une s u r f a c e de 120 mètres carrés, 

- relevé de l a végétation (relevé 2 4 ) ; 

- coupe des je u n e s frênes, 
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- dénombrement des j e u n e s frênes, 

- détermination de l e u r âge sur un échantillon représentant e n v i r o n 
l a moitié des frênes coupés. 

RESULTATS 

Nombre de frênes coupés sur l a s u r f a c e de 120 mètres carrés : 435 i n d i v i 
dus. 

Densité des jeunes frênes : e n v i r o n 4 i n d i v i d u s au mètre carré. 

E c h a n t i l l o n n a g e pour l a détermination de l'âge : 205 i n d i v i d u s . La f i g . 
3 présente l e graphe de l a répartition des différents âges. 

Sur c e l u i - c i , on remarque que 96% des jeunes frênes se sont implantés 
dans l a forêt d'aulne n o i r pendant l e s d i x dernières années. I l semble, d'après 

l a forme p y r a m i d a l e du graphe que l e s c o n d i t i o n s écologiques s o i e n t devenues 

g r a d u e l l e m e n t f a v o r a b l e s à l ' i m p l a n t a t i o n du frêne. I l n'est donc pas p o s s i b l e 

de déterminer avec e x a c t i t u d e l'époque où l e r u i s s e a u a cessé d ' a l i m e n t e r c e t t e 

p a r t i e du cône d ' a l l u v i o n s . On peut néanmoins ad m e t t r e que c e t événement a eu 

l i e u d i x à douze ans au p a r a v a n t , s o i t dans l e s années 1966-1968. 

Vu l a densité élevée des jeunes frênes e t l'absence q u a s i t o t a l e de r a 

j e u n i s s e m e n t de l ' a u l n e n o i r , i l e s t évident qu'a moyenne échéance, l a frênaie 
s u p p l a n t e r a l ' a u l n a i e . Peut-on y remédier ? 

16. PROPOSITION D'ENTRETIEN 

Avant d ' e n t r e p r e n d r e l e s t r a v a u x destinés à m a i n t e n i r l a forêt d'aulne 

n o i r , à l a défendre c o n t r e sa tendance a l a c o n v e r s i o n en frênaie, i l f a u t se 
demander p o u r q u o i l ' o n désire a g i r c o n t r e ce phénomène n a t u r e l . Le problème 

e s t i c i r i g o u r e u s e m e n t semblable à c e l u i de l ' e n t r e t i e n des p r a i r i e s à laîches 
( v o i r LSPN (1979) étude n° 2 ) . La c o n c l u s i o n e s t d ' a i l l e u r s l a même : " i l s ' a g i t 

de c o n s e r v e r , l e l o n g des r i v e s du Lac de Neuchâtel, un échantillonnage de m i 
l i e u x a u s s i varié que p o s s i b l e " . 

Les b e l l e s a u l n a i e s s o n t r a r e s dans c e t t e région, l e s frênaies so n t p l u s 
fréquentes. 

L a i s s e r l'évolution n a t u r e l l e se dérouler, c'e s t p r e n d r e l e r i s q u e de p e r 
d r e un élément r a r e e t caractéristique de nos m a r a i s boisés. 

Les moyens e n v i s a g e a b l e s q u i p e r m e t t r a i e n t peut-être de sauvegarder l ' a u l 
n a i e s o n t l e s s u i v a n t s : 

- détourner périodiquement l e cours des r u i s s e a u x , ou l e séparer 

en deux b r a s , de façon q u ' i l s a l i m e n t e n t l a totalité de l a s u r f a c e du cône. 

En m a i n t e n a n t un degré élevé d ' i n o n d a t i o n , on a r r i v e r a i t peut-être à enraye r 
l ' i m p l a n t a t i o n massive du frêne, 

- p r a t i q u e r assez tôt des éclaircies sélectionnant l e s aulnes l e s 

p l u s v i g o u r e u x au détriment des frênes c o n c u r r e n t s . I l f a u d r a i t o b t e n i r une 

forêt équilibrée sur l e p l a n des âges e t non pas un peuplement équienne. 

Mais avant d ' e n t r e p r e n d r e un t e l e n t r e t i e n , i l e s t nécessaire de procéder 

à des e s s a i s aux e n d r o i t s peu dommageables c a r l e s données b i b l i o g r a p h i q u e s 
manquent à ce s u j e t . 

S i l ' e n t r e t i e n des a u l n a i e s se généralisait, i l f a u d r a i t g a r d e r un c e r 

t a i n nombre de zones témoins pour y s u i v r e l a dynamique n a t u r e l l e de ces forêts. 
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17. CONCLUSION 

D'une manière générale, deux éléments nous p a r a i s s e n t remarquables dans 
l a forêt d'aulne n o i r : 

1°) La rapidité des processus dynamiques. Au début de c e t t e étude, nous 

pensions que l'évolution de tous l e s m i l i e u x boisés était beaucoup p l u s l e n t e 

que c e l l e des p r a i r i e s à laîches e t des roselières. Dans l e cas de l a forêt 

d'aulne n o i r , i l n'en e s t r i e n . C e t t e forêt représente un stade t r a n s i t o i r e 

f a i s a n t p a r t i e de l a s u c c e s s i o n : 

- P r a i r i e à laîches - a u l n a i e n o i r e (phases 1,2,3,4) - frênaie. 

2°) La spécialisation de l ' a u l n a i e n o i r e . C e t t e forêt e s t s t r i c t e m e n t infé

odée aux cônes d ' a l l u v i o n s de r u i s s e a u x p r o v e n a n t de l'arrière-pays e t abou
t i s s a n t dans l a zone r i v e r a i n e . E l l e ne représente donc pas, dans l a région 

étudiée, l ' a b o u t i s s e m e n t de l a s u c c e s s i o n des mara i s sur s o l p r o f o n d , comme 

nous l e présumions au début de ce t r a v a i l . E l l e représente un ty p e de végéta
t i o n spécialement b i e n adapté à des c o n d i t i o n s particulières. 

Les f o r e t s d'aulnes ne c o u v r e n t qu'une f a i b l e p r o p o r t i o n de l a s u r f a c e 

des forêts r i v e r a i n e s . Les a u t r e s peuplements méritent sans t a r d e r une étude 
a p p r o f o n d i e . 
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