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Resum6 : Apres un rappel des concepts et de la methodologie d'une etude de typologie de stations forestieres, l'auteur expose les 
resultats concernant les forets collineennes sur substrats detritiques tertiaires et quaternaires du piedmont des Alpes 
septentrionales franchises : Differentiation ciimatique et iithologique de deux sous-entites regionales ; le Bas-Dauphine et l'Avant-
Pays Savoyard - Definitions des groupes d'especes indicatrices - Definitions des types de stations forestieres - Elaboration d'un 
"outil de terrain" ; la cle* de determination des types de stations forestieres. 

Ensuite la variabilite ecologique regionale, interpretee par l'etude comparee des stations du Bas-Dauphine et de l'Avant-Pays 
Savoyard, est citee en reference et confronted aux "series de vegetation" et a la syntaxonomie des phytosociologues. Cette analyse 
souligne le (ou les) determinisme(s) ecologique(s) des stations dites xeriques et mesoxeriques ("Serie septentrionale du chene 
pubescent" - Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31) et des stations dites acides et neutroacides ("Serie acidophile du chene 
sessile" - Quercetalia robori-petraeae Tx. 31 / "Sous-serie de la charmaie a chataignier" - Lonicero periclymeni-Carpinenion betuli 
Ram. 81). Les resultats soulignent rimportance du facteur edaphique d'ordre chimique, c'est-a-dire l'acidite minerale, sur le 
determinisme des stations acides et neutroacides du Bas-Dauphine. Au niveau de l'Avant-Pays Savoyard, les formations 
neutroacides sont egalement determinees par le sol, mais via ici des criteres physiques (pedoclimat - faible porosite), alors que les 
stations acides sont dependantes du facteur ciimatique (faibles temperatures - pluviometrie). 

En conclusion, i'accent est mis sur les interets d'une typologie de stations forestieres, interets multiples lies aux aspects 
fondamentaux et appliques du fonctionnement des ecosystemes forestiers. Par sa methode et son echelle d'approche, la typologie de 
station est adaptee a l'etude de la biodiversite, mais egalement a l'etude des processus et facteurs ecologiques en tant que tels. A titre 
d'exemple, sur le plan de la biogeographie, l'auteur apporte une interpretation differente vis-a-vis des forets du plateau de la Semine 
(Avant-Pays Savoyard), qui sont actuellement regroupees avec les forets des plateaux bas-dauphinois au sein de la "serie acidophile 
du chene sessile" : L'importance des facteurs climatiques et secondairement pedoclimatiques sur le determinisme de ces formations 
les rattache a la "sous-serie de la charmaie submontagnarde" ou a la "serie de la hetraie-sapiniere s.l." de 1'etage bioclimatique 
montagnard. Parallelement, les recherches de typologie constituent un outil de gestion forestiere (Choix des essences, adaptation de 
la sylviculture, etudes de "station / production" pour des essences donnees, etc.) qui, avec l'utilisation du catalogue et de la cle de 
determination des types de stations, tient compte de la variabilite ecologique des forets pour repondre a des preoccupations 
economiques. 
Mots des : Typologie forestiere, piedmont nord-ouest alpin. forets collineennes, substrat tertiaire, substrat quaternaire, 
determinisme stationnel 

Summary : After underlining the concepts and methodology used in forest typology, the author presents the following results of 
hillside forests on tertiary and quaternary substratum in the piedmont of the French North Alps : Climatic and lithological 
differentiations between the two regions; "Bas-Dauphine" and "Avant-Pays Savoyard" - Definitions of indicator species groups -
Definitions of forest stand area types - Development of a "tool"; the determination key of forest stand area types. The regional 
ecological variability, which is explained with the aid of a parallel study of "Bas-Dauphine" and "Avant-Pays Savoyard" stand areas, 
is then refered and compared to the vegetation series and phytosociological taxa. This analysis shows the ecological determinism of 
xeric and mesoxeric stand areas ("Northern series of pubescent oak" - Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31) and of acidic and 
neutroacidic stand areas ("Acidiphilic series of sessile oak" - Quercetalia robori-petraeae Tx. 31 / "Sub-series of chestnut-hornbeam 
wood" - Lonicero periclymeni-Carpinenion betuli Ram. 81). The results emphasize the importance of the chemical edaphic factor 
(mineral acidity) in determining the acidic and neutroacidic stand areas in "Bas-Dauphine". In the region of "Avant-Pays Savoyard", 
the neutroacidic formations are also defined by the soil, but the physical conditions are the most important factor (pedoclimate, low 
porosity). At the same time, the acidic stand areas depend on the climatic factors (low temperatures, pluviometry). 

The conclusion emphasizes the importance of a forest typology which is linked to the fundamental and applied aspects of the 
functioning of forest ecosystems. Due to its method and scale of the analysis, the forest typology is suitable for the study of 
biodiversity as well as ecological factors and processes. As a biogeographical example, the author ascribes a different interpretation 
for "Semine's" forests (Avant-Pays Savoyard) which have been classified with the other forests of "Bas-Dauphine's" shelfs under the 
common title; "acidiphilic series of sessiie oak". The importance of climatic and to a lesser extent pedoclimatic factors in 
establishing these stand areas, implies that these forests concern other series : "Sub-series of sub-mountain hornbeam wood" or 
"Series of beech-silver fir wood s.l." defined at the mountain bioclimatic stage. 
Research on forest typology is also used to manage forests (choice of forest trees - silviculture adjustments - studies of "stand areas / 
production" for a particular species - etc) by using a catalogue and determination key of forest stand area types. In fact, the ecological 
variability of the forests is used to provide solutions to economic problems. 
Key words: Forest typology, north-west alpine piedmont, hillside forests, tertiary substratum, quaternary substratum, forest stand 
area determinism 
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In t roduc t ion 

Pour la gestion et Famenagement des forets, l'analyse et 
la comprehension des milieux sont primordiales, et 
constituent la base d'une typologie de stations forestieres. 
Ainsi une telle etude consiste, a l'echelle regionale, a decrire 
un grand nombre de situations locales (stations), a les 
comparer, puis a les regrouper en categories (types de 
stations) suivant leurs ressemblances. L'objectif final, avec 
l'elaboration d'un catalogue et d'une cle de determination 
des types stationnels, est de recenser, de decrire et de dormer 
aux forestiers les moyens de reconnaitre ces categories sur le 
terrain. 

La notion de station forestiere correspond a une 
"etendue de terrain de superficie variable, homogene dans ses 
conditions physiques et biologiques (mesoclimat, 
topographie, composition floristique/vegetation spontanee, 
sol). Elle justifie, pour une essence determinee, une 
sylviculture precise avec laquelle on peut esperer une 
productivite comprise entre des limites connues" (Deipech et 
coll., 1985 - Becker, 1988). Toutes les stations qui 
presentent des conditions ecologiques analogues ou 
suffisamment proches constituent un type de stations 
forestieres. Parallelement a son homogeneite spatiale, la 
station presente une certaine stabilite dans le temps. Dans ce 
sens, la station est consideree relativement independante 
de la sylviculture qui y est pratiquee, done du type de 
peuplement existant. Un type de station peut ainsi presenter 
differents sylvofacies selon la sylviculture appliquee. Mais 
sous Taction humaine, la station peut subir des 
transformations irreversibles qui se traduisent par un 
veritable changement de type de stations. 

En 1990, a la demande des differents services forestiers 
(Office National des Forets, Centre Regional de la Propriete 
Forestiere), une telle etude de typologie forestiere est 
engagee pour les regions du Bas-Dauphine et de FAvant-
Pays Savoyard. 

1. - C a d r e regional 

L'ensemble "Bas-Dauphine (partie sud-ouest)- Avant-
Pays Savoyard (partie nord-est)" represents au sens 
geomorphologique du terme, le piemont des Alpes 
septentrionales franchises, caracterise par un relief doux de 
collines et de plateaux (fig. 1). Cette geomorphologie resulte 
des differents phenomenes d'erosion du Quatemaire 
(glaciaires, fluviatiles) sur les divers materiaux detritiques 
"tendres" d'age Tertiaire (Molasses s.l.) contemporains et nes 
de Forogenese alpine. L'individualisation topographique de 
ce piemont, compris entre 200 et 900 m. d'altitude, est nette 
et soulignee par les hauts reliefs avoisinants des massifs 
prealpins a Test, du Jura et du Massif Central a l'ouest. 

La vegetation forestiere du Bas-Dauphine et de l'Avant-
Pays Savoyard concerne ainsi uniquement fetage 
bioclimatique coliineen, voire submontagnard pour les 
stations situees aux altitudes extremes (Ozenda, 1981 -
Richard & Pautou, 1982). 

2 - Methodologie 

Au prealable, le cadre regional d'une etude de typologie 
doit presenter une relative homogeneity vis-a-vis du climat 
et des grands traits geologiques. En effet, des variations trop 
importantes de ces facteurs risquent de masquer les variables 
ecologiques dont les influences sont perceptibles et 
discriminantes pour une analyse a grande echelle des milieux 
forestiers. Une pre-etude est done menee (Beaufils, 1990 -
Joud, 1991, 1992), a l'aide d'une recherche bibliographique 
et une premiere approche de "terrain"; elle consiste a definir 
cette homogeneite regionale, puis a preparer un plan 
d'echantillonnage pour l'elaboration de la typologie forestiere 
en tant que telle. La region naturelle est ainsi definie par des 
caracteres physiques - son climat , sa geologie - , qui 
induisent des sols et une flore specifiques. La typologie 
s'effectue ensuite suivant trois phases (Timbal et coll., 1984 
- Rameau, 1986, 1988 - Becker, 1988): 

- Observations de terrain (releves phytoecologiques). 
- Analyse des releves. 
- Synthese et elaboration du catalogue. 

La premiere phase, dite "de terrain", consiste a eftectuer 
des releves phytoecologiques sur l'ensemble de la region : 

* Inventaire floristique stratifie : trois strates (arboree, 
arbustive, herbacee), utilisation des coefficients 
d'abondance/dominance de Braun-Blanquet. 

* Description des caracteres geomorphologiques; 
topographie, pente, exposition. 

* Analyse detaillee du sol ; materiau, humus, degre 
d'evolution. 

* Caracterisation du peuplement forestier. 

400 releves phytoecologiques ont ainsi ete realises pour 
l'ensemble Bas-Dauphine et Avant-Pays Savoyard. 

La seconde phase, avec l'utilisation "d'analyses 
multivariees" (Analyse Factorielle des Correspondances -
Classification Ascendante Hierarchique), debute par un 
regroupement des releves selon leur affmite floristique 
(Daget & Godron, 1982 - Lebart et coll., 1982 - Briane, 
1991 - Gegout & Houillier, 1993). Cette classification est 
ensuite confrontee et mise en parallele avec les 
caracteristiques stationnelles afin de mettre en evidence : 

* les facteurs ecologiques primordiaux du 
determinisme stationnel. 

* les groupes ecologiques, e'est-a-dire les groupes 
d'especes presentant des affinites ecologiques selon 
les facteurs regionaux precedemment definis. 

Chaque type de stations est defini par une combinaison 
de groupes ecologiques qui illustre les conditions de milieu, 
conditions precisees par les analyses physico-chimiques des 
sols. Cette phase about it a la definition des types de 
stations avec leurs caracteristiques et egalement leur 
determinisme ecologique. 
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Fig. 1. Cadre regional. 
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La phase de synthese etablit fmalement les "liens 
ecologiques" qui existent entre les types de stations et 
permet: 

* L'organisation ecologique des formations 
forestieres regionales. 

* La mise en evidence eventuelle des liens dus h 
revolution et h la dynamique forestiere. 

* L'elaboration d'une cle de determination des types 
de stations. 

* L'elaboration du catalogue des types de stations. 

3 - P r i n c i p a u x resul ta t s 

3.1 - Differenciation regionale 

Suite a l'analyse des facteurs physiques du milieu, la 
differenciation des deux sous-entites regionales - Bas-
Dauphine / Avant-Pays Savoyard - est justifiee. Ces 
caracteristiques climatiques, geologiques et lithologiques 
entrainent l'existence de "systemes ecologiques", c'est-a-
dire de milieux specifiques a chacune des deux sous-regions. 

Le tableau suivant resume ces differences climatiques 
(Gams, 1932 - Pagney, 1988 - Michalet, 1991 - Pache, 
1991), geologiques et lithologiques (Bravard, 1969 -
Gigout, 1969 - Latreille, 1969 - Lamiraux, 1977 - Bornand, 
1978 - Monjuvent & Winistorfer, 1980 - Mandier, 1988) : 

* Le Bas-Dauphine est caracterise par un climat a 
tendance continentale et meridionale, ainsi que par la 
presence de substrats "acides" alters, l'alterite argiieuse et 
les limons de recouvrement (plateaux de Chambaran, de 
Bonnevaux, moraines et terrasses fluvio-glaciaires 
anciennes). II faut egalement souligner que les alluvions 
dites "diverses", a composition granulometrique fine, sont 
relativement peu abondantes, mais surtout que peu de 
formations forestieres sont presentes sur ce type de 
materiaux. 

* L'Avant-Pays Savoyard se difference quant a lui par 
un climat a tendance oceanique, et par l'abondance des 
formations superficielles a composition granulometrique 
fine (moraines et alluvions argileuses) et relativement plus 
recentes. 

BAS- AVANT-PAYS 
SAVOYARD 

CLIMAT A 
TENDANCE 

CONTTNENT. 
MER1DIO. OCEANIQUE 

GEOLOGIE 
CLASSES LITHOLOGIQUES 

7 LIMONS 
6 ALTERiTE M. 

Q 6/7 COLLUVIONS 
ALTERITE/LIMGNS Id. 

U 
A 1.2 MORAINES 

GROSSIERES id* Rares 
T 
E T 1.1 MOLASSE 

CONGLOMERAT1QUE Id. 
R 
N 

E 
R 2 MOLASSE 

SABLEUSE Id. Id, 
A 
I T. 3 MOLASSE 

ARGILO-SABLEUSE id, Id. 
R 
E 

1.3 ALLUVIONS 
GROSSIERES I4L I* 

5 ALLUVIONS 
DIVERSES Rares Id. 

4 MORAINE 
ARGILEUSE 

Id. 

3.2 - Definitions des groupes ecologiques 

Cette etape, basee sur la notion de groupes ecologiques 
(Duvigneaud, 1946), conduit h la definition des types de 
stations forestieres. Ce resultat s'obtient par ^interpretation 
ecologique des axes factoriels mis en evidence par l'Analyse 
Factorielle des Correspondances des 400 releves 
phytoecologiques (Joud & Michalet, 1994). Avec cette 
approche, en considerant et combinant les divers facteurs 
abiotiques, des interpretations des 5 premiers axes factoriels 
sont possibles. Mais pour l'elaboration et 1'organisation de 
la typologie des stations forestieres, l'utilisation de la 
variabilite ecologique apportee par les trois premiers axes 
factoriels est suffisante. Les interpretations de ces trois axes 
sont les suivantes : 

Axe 1 : 
ACIDITE MINERALE - NIVEAU TROPHIQUE 

Axe 2 : 
BILAN HYDRJQUE - CAUSES MESOCLIMATIQUES 

Axe 3 : 
BILAN HYDRIQUE - CAUSES PEDOCLIMATIQUES 

Avec le premier facteur ecologique (Axe 1 : Acidite 
minerale), nous distinguons des groupes d'especes 
indicatrices du niveau trophique des sols, c'est-a-dire de la 
composition ionique des solutions du sol, en equilibre avec 
le complexe absorbant, done de la quantite de cations 
echangeables et du taux de saturation du complexe argilo-
humique (les qualificatifs du taux de saturation S/T sont 
relatifs a des mesures effectuees au pH du sol). Six groupes 
d'especes sont ainsi definis : 

Especes calcicoles - neutrocalcicoles : Elles recherchent les 
sols satures (S/T >95%), riches en cations echangeables, 
et sont tres abondantes sur les milieux carbonates. 

Especes calciclines : Elles ont une abondance maximale sur 
les sols satures, mais s'accommodent des milieux sub-
satures a meso-satures (S/T compris entre 50 et 95%). 

Especes neutroclines : Elles ont un comportement analogue 
aux especes calciclines, mais avec une plus grande 
tolerance vis-a-vis des milieux meso-satures (S/T de 50 a 
80%) et a Capacite d'Echange Cationique (T) plus faible. 

Especes acidiclines : Elles ont une abondance maximale sur 
des sols a CEC (T) faible , mais neanmoins sub-satures a 
meso-satures (S/T de 50 a 95%). 

Especes acidiphiles : Elles sont egalement abondantes sur 
des sols a CEC (T) faible et oligo-satures (S/T de 20 a 
50%), et tolerent egalement des milieux desatures (S/T 
<20%). 

Especes a large amplitude trophique : Ces especes ont 
une valeur indicatrice limitee, avec une large amplitude 
ecologique selon le facteur trophique des sols. 

Les indications ecologiques suivantes concernent le 
bitan hydrique des stations ; l'axe 2 apporte une 
differenciation hydrique d'ordre mesoclimatique et 
parallelement edaphique. Le mesoclimat est sous l'influence 
de conditions geographiques et topographiques strictes. 
Nous distinguons ainsi : 

Especes mesoxerophiles - xerophiles : Conditions 
mesoclimatiques et pedoclimatiques seches (Altitudes et 
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latitudes faibles - Expositions chaudes - Fortes pentes, 
rectilignes ou convexes). La plupart de ces especes sont 
subm^diterraneennes. 

Especes mesophiles : Le terme de "rnisophile", bien que 
vague, s'applique ici a toutes les especes qui ne tolerent 
pas les conditions extremes mises en evidence suivant 
l'axe 2. Au sein de celles-ci, un lot de quelques especes 
indiquent des conditions thermiques froides : 

Especes m&ophiies froides : Conditions mesoclimatiques 
froides (Altitudes importantes - Expositions Nord, 
situations abyssales). 

Especes mesohygrophiles : Conditions mesoclimatiques 
fetches et sols temporairement engorges, a variations 
importantes de nappe ou de suintement pour les stations 
de pentes (Topographie plane ou pentes faibles concaves 
- Presence d'une nappe phreatique). 

Esp&ces hygrophiles : Conditions mesoclimatiques et 
pedoclimatiques proches des precedentes, mais avec des 
variations hydriques plus faibles. 

De plus, nous utilisons le troisieme axe factoriel pour 
preciser la repartition des especes mesophiles suivant le 
facteur hydrique, mais ici uniquement d'ordre 
pedociimatique. 

Le pedoclimat est sous I'influence de trois facteurs, la 
temperature, I'humidite et l'aeration, ainsi que de leurs 
variations saisonnieres (Bonneau, 1994). Bien que refletant 
les conditions climatiques generates, le pedoclimat depend 
surtout des proprtetes physiques du sol: texture, porosite et 
perm^abilite (structure). 

Pour les especes mesophiles, nous definissons trois 
groupes d'especes indicatrices: 

Esp&ces de pedoclimat contraste xerique : Sols 
poreux, a composition granulometrique grossiere (ressuyage 
rapide des sols), ou bien tasses a faible porosite (argileux), 
presentant des periodes de dessiccation importantes au cours 
de 1'annee. Ces especes supportent ainsi des sols contrasted, 
variant d'un etat sec a frais. 

Deux especes proches de ce groupe ecologique sont 
mises en evidence, Frangula alnus Mill, et Molinia 
caerulea (L.) Moench, et indiquent des pedoclimats tres 
contrasted, a conditions hydromorphes et xeriques. Elles 
sont de bonnes indicatrices des sols argilo-limoneux a 
pseudogleys (REDOXISOLS, LUVISOLS-REDOX1SOLS), 
a reserve en eau tres variable. 

Esp&ces de pedoclimat tamponne frais-humide : Sols 
a composition granulometrique equilibree, a structure aeree 
profonde (colluvionnement - structuration par la macrofaune) 
et a bonne retention en eau. Les variations hydriques 
annuelles de ces sols sont plus faibles. 

Ce groupe ecologique renferme des especes hygroclines 
ou hygrosciaphiles (evaporation limitee par un couvert 
vegetal important), des especes neutro-nitroclines ou neutro-
nitrophiles (forte activite biologique - bonne nutrition 
azotee). 

Especes k large amplitude pedociimatique : Ces 
especes n'ont pas de valeur indicatrice du point de vue 
pedociimatique. 

24 groupes d'especes indicatrices sont ainsi deTmis selon 
ces trois facteurs ecologiques. Un systeme de numerotation a 
3 chiffres, correspondant aux trois niveaux de differenciation 
ecologique, est utilise pour identifier chaque groupe 
ecologique : 

ler chiffre : niveau trophique (croissant selon la richesse en 
elements nutritifs) 

0 : Acidiphiles 
1 : Acidiclines 
2 : Neutroclines 
3 : Calciclines 
4 : Calcicoles - Neutrocalcicoles 
3/1 : Calciclines a neutro-acidiclines 
x : Large amplitude trophique 

2eme chiffre : bilan hydrique / conditions mesoclimatiques 
(croissant selon I'humidite) 

0 : Mesoxerophiles-xerophiles 
1 : Mesophiles 
1A : Mesophiles froides 
2 : Mesohygrophiles 
3 : Hygrophiles 

3eme chiffre : bilan hydrique / conditions pedoclimatiques 
(croissant selon l'humidite) 

0 : Pedoclimat xerique (especes mesoxerophiles) 
1 : Pedoclimat contrast^ xerique 
2 : Pedoclimat tamponne frais-humide 
3 : Pedoclimat humide, a engorgement temporaire 
(especes mesohygrophiles) 
4 : Pedoclimat tres humide (especes hygrophiles) 
1/4 : Pedoclimat tres contraste xerique - humide 
x : Large amplitude pedociimatique 

3.3 - Les types de groupements 

Denomination des types de stations forestieres 

Les caracteristiques de chaque groupement de releves 
phytoecologiques sont mises en evidence par les groupes 
ecologiques presents, et egalement par la variabilite des 
donnees stationnelles. En effet, c'est l'analyse simultanee des 
especes "diagnostiques" et du role des compensations de 
facteurs ecologiques qui permet la definition des types de 
stations. Cette etape est done une synthese des variabilites 
topographiques, geomorphologiques, pedologiques et 
floristiques de chaque groupe de releves, afin d'aboutir a un 
type de stations qui represente un bilan ecologique defini. 
Ensuite, un releve "moyen representatif de chaque type est 
choisi, pour lequel des analyses pedologiques approfondies 
sont effectuees en laboratoire (caracterisation physique et 
chimique des sols), afin de preciser les conditions 
ecologiques des types de stations forestieres. 

L'utilisation des peuplements forestiers est delicate pour 
la definition des types de stations. En effet, la majorite des 
types stationnels regroupent plusieurs sylvofacies, 
phenomene amplifie par l'abondance des taillis et des taillis-
sous-futaie de chataignier. Seuls quelques types comme les 
chenaies pubescentes, a faible productivite done peu utilisees 
et modifiees par Fhomme, ont un peuplement homogene et 
peuvent etre consideres comme un stade forestier climacique. 
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La denomination des types de stations se limite alors par un 
syst&me de codage a definir le "bilan" ecologique de chaque 
type, determine selon les 3 principaux facteurs ecologiques 
qui induisent la differenciation stationnelle : Le niveau 
trophique (axe 1-Acidite minerale) et le bilan hydrique 
(axe 2 - Mesoclimat / axe 3 - Pedoclimat). L'analyse 
floristique et la definition des groupes d'especes indicatrices 
h 1'aide de l'AFC et de la CAH donne priorite au facteur 
edaphique (ler axe). Ceci s'explique par la dominance des 
especes mesophiles au sein des formations forestieres 
collineennes, done par une faible representativite des 
variations climatiques et meso-climatiques de notre 
echantillonnage. En toute logique, il est preferable 
maintenant d'utiliser la differenciation climatique (axe 2 -
Mesoclimat) comme premier facteur pour hierarchiser et 
organiser la typologie. 

Le codage des types de station s'effectue ainsi avec 2 
ch iff res, le premier precisant le bilan hydrique d'origine 
mesoclimatique (6 classes) et le second le niveau trophique 
(4 classes). Les termes definis pour ces deux facteurs sont 
construits avec le suffixe "- ique" afin d'eviter toutes 
confusions avec les adjectifs faisant references a l'amplitude 
autecologique des especes et utilisant les suffixes "- cline" 
(qui prefere legerement) et "- phile" (qui aime, favorable). 
Ceci souligne la notion de bilan ecologique de chaque type 
de stations et correspond a un "etat des lieux", et non a une 
amplitude ecologique plus ou moins floue. 

ler chiffre : MESOCLIMAT - BILAN HYDRIQUE 
(croissant selon l'humidite) 

1 : XERIQUE 
Station dominee par des especes mesoxerophiles -
xerophiles. 
2 : MESOXERIQUE. 
Station a especes mesoxerophiles - xerophiles et 
mesophiles de pedoclimat contraste xerique. 
3 : MESIQUE 
Station a especes mesophiles. 
3F : MESIQUE FRO IDE 
Station a especes mesophiles et mesophiles de 
pedoclimat froid. 
a • iiyfi?cr\xji/r̂ "DTniTT? 
Station a especes mesohygrophiles et mesophiles de 
pedoclimat tamponne frais - humide. 
5 : HYGRIQUE 
Station dominee par des especes hygrophiles et 
mesohygrophiles. 

2eme chiffre : NIVEAU TROPHIQUE (croissant selon la 
richesse en elements nutritifs) 

1 : ACIDE 
Station dominee par des especes acidiphiles et 
acidiclines. Absence des especes calcicoles -
neutrocalcicoles. 
2 : NEUTRO AC ID E 
Station dominee par des especes acidiclines et 
neutroclines. 
3 : NEUTROCALCIQUE 
Station dominee par des especes calciclines et 
neutroclines. 
4 : CALCIQUE 

Station dominee par des especes calcicoles -
neutrocalcicoles et calciclines. Absence des especes 
acidiphiles. 

Cette premiere classification h deux parametres met en 
evidence les 16 groupes de types de stations suivants : 

STATIONS 
XERIQUE 

CALCIQUE 14 
NEUTROCALCIQUE 13 

MESOXERIQUE 
CALCIQUE 24 
NEUTROCALCIQUE 23 
NEUTROACIDE 22 
ACIDE 21 

MESIQUE 
CALCIQUE 34 
NEUTROCALCIQUE 33 
NEUTROACIDE 32 
ACIDE 31 

MESIQUE FROIDE 
NEUTROACIDE 3F2 
ACIDE 3F1 

MESOHYGRIQUE 
CALCIQUE 44 
NEUTROCALCIQUE 43 
NEUTROACIDE 42 

HYGRIQUE 
CALCIQUE 54 

Les differents types de stations sont ensuite differencies 
et caracterises au sein de chaque groupe selon le facteur 
pedoclimatique qui, bien que refietant les conditions 
mesoclimatiques precedentes, precise les proprietes 
physiques du sol. Les termes relatifs au pedoclimat 
correspondent aux definitions etablies pour les groupes 
ecologiques, et sont integres au code de la denomination des 
types stationnels avec leurs initiates : 

C : pedoclimat CONTRASTE 
X : XERIQUE 
H : HUMIDE - HYDROMORPHE 

T : pedoclimat TAMPONNE 
F : FRAIS 
H : HUMIDE - HYDROMORPHE 

Listes et tableaux recapitulatifs 
des types de stations forestieres 

Les differents types de stations sont definis et 
hierarchises avec les 3 parametres ecologiques (Mesoclimat -
Niveau trophique - Pedoclimat), les types de peuplements 
ou sylvofacies correspondants (caracteristiques selon les cas 
done utilisables pour la determination des types stationnels), 
et une ou deux especes diagnostiques. La liste complete des 
types stationnels est reportee en annexe. 

L'organisation de la typologie integre la distinction 
regionale reveiee par l'etude du milieu naturel, et justiflee 
par l'existence de types de stations forestieres specifiques au 
Bas-Dauphine ou a 1'Avant-Pays Savoyard. Ces differences 
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climatiques, geolithologiques, pedologiques et ecologiques 
sont exploitees pour simplifier Futilisation du catalogue de 
stations forestieres, avec l'elaboration de cles de 
determination des types stationnels distinctes selon la 
region consideree par les forestiers. Trois ensembles de 
types de stations forestieres sont ainsi definis : Les stations 
specifiques au Bas-Dauphine, les stations communes aux 
deux sous-regions, et enfin les stations specifiques a 
l'Avant-Pays Savoyard. Neanmoins, cette dichotomie ne 
doit pas occulter Finteret apporte par l'analyse ecologique 
globale de ce piemont des Alpes du Nord fran^aises, afin de 
cerner la variabilite et le determinisme stationnel des 
formations forestieres de Fetage bioclimatique collineen, et 
egalement pour apprehender les transitions ecologiques avec 
les forets montagnardes et supramediterraneennes. 

Les conditions ecologiques relatives a chaque type de 
stations forestieres, done le determinisme stationnel, sont 
repertories sous la forme de tableaux (Annexes). Afin de 
faciliter Futilisation de ces documents, les tableaux 
recapitulatifs (4 au total) concernent soit le Bas-Dauphine, 
soit FAvant-Pays Savoyard. Ainsi par region et type de 
stations forestieres, figurent dans un premier tableau les 
variables g^ographiques, geomorphologiques, topo-
graphiques (Altitude - Exposition - Pente : valeur, forme, 
position de la station sur la pente) et les types de 
peuplements et sylvofacies. Dans un second tableau, sont 
repertories les materiaux geologiques (classes lithologiques, 
definies dans le catalogue - Joud, 1992, 1995), ainsi que le 
sol et Fhumus les plus representatifs d'un type de stations 
(Utilisation des nomenclatures CPCS 1967 - Referentiel 
Pedologique 1992). 

"dichotomie", avec la mise en evidence et la definition de 
trois systemes distincts, deux pour le Bas-Dauphine et un 
pour l'ensemble de FAvant-Pays Savoyard. Ainsi, a la vue 
des specificites ecologiques regionales, le forestier recherche 
dans un premier temps le systeme a considerer, selon la 
region concernee (Bas-Dauphine / Avant-Pays Savoyard), et 
les substrats susceptibles d'etre rencontres a Faide des cartes 
geologiques et la classification lithologique proposee avec le 
catalogue. Ces trois systemes sont les suivants : 

1 - Region BAS-DAUPHINE 
Classes lithologiques 

ALTERITE : Argiles a quartzites 6 
LIMONS 7 
COLLUVIONS "ALTERITE/LIMONS" 6/7 

SYSTEME N°l : 

Ce systeme concerne les stations forestieres sur alterite, 
Unions et colluviums mixtes a limons et alterite (classes 
lithologiques 6, 7 et 6/7), done des types de stations 
specifiques au Bas-Dauphine. Ces substrats, qui sont en fait 
des paleosols pauvres en elements mineraux nutritifs et/ou 
tres argilises, caracterisent les plateaux de Chambaran et de 
Bonnevaux, ainsi que les moraines et terrasses fluvio-
glaciaires anciennes post-wurmiennes. 

3.4 - Cle de determination des types de stations 
forestieres 

Sur le terrain, le type d'une station forestiere est defini 
dans un premier temps avec Futilisation des cles de 
determination, puis confirme a Faide des fiches detainees 
de chaque type stationnel. 

Les criteres et termes lithologiques, geomorphologiques, 
pedologiques et ecologiques employes dans les cles et les 
fiches detailiees sont des donnees simples, definies sous 
forme de lexique en introduction a Finventaire global des 
types de stations forestieres (Joud, 1995). 

Les criteres floristiques se limitent a des especes arborees 
et arbustives facilement reconnaissables (approche des types 
de peuplement), et a des listes d'especes herbacees 
diagnostiques utiles pour confirmer en fin de cle le type de 
stations auquel est parvenu Futilisateur. 

L'ouverture d'un profil pedologique est indispensable 
pour apprehender les deux facteurs edaphiques primordiaux 
du determinisme stationnel (Niveau trophique - Pedoclimat), 
avec l'analyse des caracteres morphoiogiques, physiques et 
chimiques du sol (texture, structure, porosite, profondeur, 
hydromorphie - test a l'HCl, approche de la decarbonatation, 
du degre d'alteration), et avec Fevaluation de Factivite 
biologique via la description de Fhumus. 

Nous ne reprenons pas ici la totalite de la cle de 
determination mais uniquement le point de depart de notre 

2 - Region BAS-DAUPHINE 
Classes lithologiques 

MOLASSE CONGLOMERATIQUE 1.1 
MORAINE GROSSIERE 1.2 
ALLUVION GROSSIERE 1.3 
MOLASSESABLEUSE 2 
MOLASSE ARGILO-SABLEUSE 3 
ALLUVIONS DIVERSES 5 

SYSTEME N°2 : . 

Ce second systeme regroupe des types de stations 
forestieres sur molasses (classes lithologiques 1.1, 2 et 3), 
moraines (1.2) et alluvions (1.3 et 5). II concerne aussi 
bien des types stationnels specifiques au Bas-Dauphine que 
des types communs au Bas-Dauphine et a l'Avant-Pays 
Savoyard. 

La dichotomie permet ici de differencier un large eventail 
de types de stations, des poles xeriques a hygriques, et 
calciques a neutro-acides. Neanmoins, etant donnee la 
difficulte a discerner dans certains cas les colluviums mixtes 
a alterite et limons (sur terrasses fluvio-glaciaires et 
moraines anciennes), un retour au systeme n°l concernant 
les stations forestieres acides et neutroacides est prevu. 
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3 - Region AVANT-PAYS SAVOYARD 
Classes lithologiques 

MOLASSE CONGLOMERATIQUE LI 
MOLASSE SABLEUSE 2 
MOLASSE ARGILO-SABLEUSE 3 
MORAINE ARGILEUSE 4 
MORAINE GROSSIERE 1.2 
ALLUVIONS GROSSIERES 1.3 
ALLUVIONS DIVERSES 5 

SYSTEME N° 3 : 

Ce dernier systeme concerne les types de stations 
forestieres sur molasses (classes lithologiques 1.1, 2, 3), 
moraines (1.2, 4) et alluvions (1.3, 5). 11 regroupe 
egalement aussi bien des types stationnels specifiques a 
l'Avant-Pays Savoyard que des types communs avec le Bas-
Dauphine. Comme nous l'avons deja signale, la presence de 
substrats a composition granulometrique fine (4, 5) engendre 
des stations a pedoclimat contraste ou contraste humide. 

4. - Interpretations:Variabilite ecologique regionale 

Les groupes ecologiques 

La variabilite ecologique, expliquee par l'acidite 
minerale-niveau trophique (axe 1) et le bilan hydrique (axes 
2 et 3) demontre I'importance du facteur edaphique sur le 
determinisme stationnel regional. Ce resultat est tout a fait 
logique pour une etude a grande echelle et limitee a Tetage 
bioclimatique collineen, et concorde avec les criteres 
autecologiques retenus pour les especes vegetales de la Flore 
Forestiere Francaise : Niveau trophique - Bilan hydrique 
(Rameau et coll., 1989). Un plus est cependant apporte sur 
le determinisme du bilan hydrique stationnel, avec la mise 
en evidence et la differenciation de causes mesoclimatiques 
(axe 2) et pedoclimatiques (axe 3). 

A l'aide de representations synthetiques, construites a 
partir de cartes factorielles issues des AFC, il est possible de 
schematiser la variabilite et l'organisation ecologique des 
groupes d'especes indicatrices (fig. 2 & 3), definis 
respectivement suivant les axes 1-2 (Niveau trophique -
Mesoclimat) et les axes 2 - 3 (Bilan hydrique : Mesoclimat -
Pedoclimat). 

Ces classifications a deux parametres permettent 
egalement de souligner l'organisation et les filiations 
ecologiques des types de stations forestieres (fig. 4), selon 
par exempie le niveau trophique et le mesoclimat (axes 1-2, 
definition de 16 groupes de types stationnels). 

Stations forestieres - Series de vegetation -
Syntaxonomie 

Les groupements forestiers relatifs a chaque categories 
ecologiques peuvent etre cites en reference aux series de 
vegetation (Ozenda, 1981 - Richard & Pautou, 1982) et a la 
syntaxonomie des phytosociologues (nomenclature de la 

Flore Forestiere Francaise, tome 2. - Rameau et coll., 1993). 
Leur repartition ecologique est schematisee (fig. 5) selon le 
niveau trophique et le bilan hydrique a causalite 
mesoclimatique (axes 1 & 2), ou chaque type de stations 
forestieres est repredente par son point "moyen". 

La differenciation d'ordre ciimatique et mesoclimatique 
correspond globalement aux differentes series de vegetation 
et classes ou ordres de la syntaxonomie. 

Les stations xeriques et mesoxeriques sont des chenaies 
pubescentes, des chenaies sessiliflores ou des chenaies 
mixtes a chenes hybrides, ou bien sont des sylvofacies a pin 
sylvestre ou a robinier. Ces formations relevent 
principalement de la "serie septentrionale ou delphino-
jurassienne du chene pubescent" et des Quercetalia 
pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31. 

Les stations mesiques regroupent des chenaies 
sessiliflores, chenaies-charmaies, chenaies-charmaies-
hetraies, chenaies-frenaies-charmaies et de nombreux 
sylvofacies a robinier et/ou a chataignier. Ces groupements 
forestiers correspondent soit a la "serie de la chenaie a 
charme" et aux Carpino-Fagenalia sylvaticae Ram. 81 ou 
aux Cory I o-Fraxinenal ia Ram. 93 (pro v.), soit a la "serie 
acidophile du chene sessile" et aux Quercetalia robori-
petraeae Tx. 31. 

Les stations mesiques froides concernent des chenaies-
hetraies, des hetraies-chenaies, des hetraies et egalement des 
sylvofacies a chataignier et/ou a epicea (Avant-Pays 
Savoyard). Ces forets appartiennent a la "serie de la hetraie-
sapiniere s.l" de l'etage montagnard et aux Abieti-Fagenalia 
sylvaticae Ram. 81, ou represented des types de "transition" 
entre les series collineennes et les series montagnardes. 

Les stations mesohygriques, qui englobent des chenaies 
pedonculees, chenaies-frenaies, chenaies-charmaies, frenaies, 
et egalement des sylvofacies a robinier ou a peupliers, 
relevent de la "serie planitiaire et alluviale du chene 
pedoncule" et des Alno-Ulmenalia Ram. 81. 

Les station hygriques, representees par des aulnaies 
glutineuses et des frenaies-aulnaies, appartiennent a la "serie 
de l'aune glutineux" et aux Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 
43. 

Le facteur edaphique, via le niveau trophique et le 
pedoclimat, determine ensuite les divers types de station au 
sein de chacune des 6 "classes" mesoclimatiques, types qui 
relevent soit de "sous-series" et associations phyto-
sociologiques decrites, soit a des groupements de transition 
entre celles-ci. 

A l'echelle des series de vegetation et des ordres 
phytosociologiques, la differenciation selon le niveau 
trophique (axe 1) est nette entre les groupements meso
hygriques et mesiques : 

A gauche de l'axe, la "serie planitiaire et alluviale du 
chene pedoncule" (Alno-Ulmenalia Ram. 81), sur sols 
carbonates ou eutrophes (Alluvions actuelles ou recentes). 
Ces groupements correspondent tous a des types de stations 
calciques. 

En position centrale s'individualisent les differents 
groupements de la "serie de la chenaie a charme", avec a 
gauche les Corylo-Fraxinenalia Ram. 93 (prov.) qui 
correspondent soit a des stades dynamiques, soit a des 
"climax stationnels" sur sols colluviaux actifs, et a droite les 
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Fig. 2. Distribution des groupes écologiques suivant le niveau trophique et le bilan hydrique (Mésocl imat) . Axes 1 & 2. 

Fig. 3 . Distribution des groupes écologiques suivant le bilan hydrique - Mésocl imat - Pédoclimat. Axes 2 & 3. 
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Fig. 4. Organisation et filiations écologiques des groupes de types stationnels - selon le niveau trophique 
et le bilan hydrique (Mésoclimat). Axes 1 & 2. 

Fig. 5. Répartition écologique des types de stations et relations avec la syntaxonomie suivant le niveau trophique 
et le bilan hydrique (Mésoclimat). Axes 1 & 2. 
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Carpino-Fagenalia Ram. 81. La majorite de ces chenaies-
charmaies sont des formations acidiclines ou neutro-
acidiclines, ce qui expiique une predominance des 
groupements relevant du Lonicero periclymeni-Carpinenion 
betuli Ram. 81 (sous-serie des charmaies a chataignier) sur 
les formations neutro-calciclines des Daphno laureolae-
Carpinenion betuli Ram. 81 (Sous-serie des charmaies 
neutrophiles). Ces formations forestieres sont respectivement 
des types de stations caiciques, neutrocalciques et 
neutroacides. 

A droite de l'axe, les forets sur substrat acide altere 
(plateaux du Bas-Dauphine) appartenant a la "serie 
acidophile du chene sessile" (Quercetalia robori-petraeae 
Tx. 31) s'individualisent nettement et correspondent a des 
types de stations acides. 

Oppositions Bas-Dauphine / 
Avant-Pays Savoyard 

Les oppositions ecologiques des deux sous-entites 
regionales sont revelees par la presence ou I'abserice de 
stations xeriques et mesoxeriques, mais egalement par le 
determinisme des stations neutroacides et acides. En effet 
les autres formations forestieres, c'est-a-dire celles qui 
relevent de la "serie planitiaire et alluviale du chene 
pedoncule" (Alno-Ulmenalia Ram. 81) et de la "sous-serie 
des charmaies neutrophiles" (Corylo-Fraxinenalia Ram. 93 
(prov.) - Daphno laureolae-Carpinenion betuli Ram. 81), 
representees par les stations hygriques, mesohygriques, 
mesiques et toutes caiciques ou neutrocalciques, se 
rencontrent aussi bien dans le Bas-Dauphine que dans 
l'Avant-Pays Savoyard (fig.6). 

La "serie septentrionale du chene pubescent" 
(Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31) sur substrats 
tertiaires et quaternaires se rencontre uniquement dans le 
Bas-Dauphine. En effet cette region, suite a des criteres 
climatiques (tendances continentale et meridionale) et 
lithologiques (materiaux a composition granulometrique 
grossiere), est caracterisee par des stations xeriques (types 
14, 13) et mesoxeriques (24-C, 24-T, 23-C, 23-T, 23-TF et 
22). Selon le niveau trophique des sols, ces formations se 
rapprochent soit du Rubio-Ouercetum pubescentis Ram. 74 
decrit en Bourgogne, soit du Lathyro-Quercetum Richard 61 
defini dans le Jura. L'existence de cette serie de vegetation 
au niveau de l'Avant-Pays Savoyard est limitee aux adrets 
des massifs calcaires prealpins et jurassiens d'age secondaire 
(Coronillo emeri-Quercetum pubescentis Moor 62 - Buxo-
Quercetum pubescentis Br.-Bl. 31), materiaux non pris en 
compte par notre etude de typologie forestiere. Un seul type 
de station mesoxerique est present (23-CH), mais celui-ci 
correspond, par le biais des conditions pedoclimatiques 
contrastees, a une formation de transition entre la chenaie-
charmaie neutrophile et la chenaie pubescente. 

Cette opposition ecologique regionale, basee sur 
1'absence du stade forestier climacique de la "serie du chene 
pubescent", reste a confirmer par 1'absence des stades 
dynamiques (pelouse-landes) pris en compte par le concept 
des "series de vegetation". Leur presence indiquerait alors 
une origine anthropique quant a 1'absence des chenaies 
pubescentes sur les substrats detritiques de l'Avant-Pays 
Savoyard. 

Une seconde opposition "Bas-Dauphine / Avant-Pays 
Savoyard" concerne le determinisme ecologique des 
stations neutroacides et acides. Seules trois stations (sur 
seize definies) sont communes aux deux sous-entites 
regionales. 

Dans Se Bas-Dauphine, caracterise par la presence de 
substrats alteres acides (alterite, limons, colluviums mixtes 
limons/alterite), 1'acidite minerale est le facteur primordial 
quant au determinisme de ces stations acides et neutroacides, 
qui correspondent respectivement a la "serie acidophile du 
chene sessile" (Quercetalia robori-petraeae Tx. 31) et a la 
"sous-serie des charmaies a chataignier" (Lonicero 
periclymeni-Carpinenion betuli Ram. 81). Ce facteur 
edaphique d'ordre chimique engendre ainsi des stations 
acides (31-CX, 31-CH, 31-T, 31-TF et 31-TFH) et limite 
les stations neutroacides (32-CX, 32-C, 32-T, 32-TF et 32-
TFH) sur les pentes ou, par le biais de remaniement, la 
reserve mobilisable en elements mineraux nutritifs est 
amelioree (forte activite biologique, incorporation rapide de 
la matiere organique dans les sols, d'ou un cycle 
biogeochimique a "turn-over optimal"). Les variables 
geomorphologiques, topograph iques et surtout 
microtopographiques conditionnent done le niveau trophique 
(neutroacide / acide) des stations forestieres sur ces substrats, 
mais conditionnent egalement le pedoclimat lie a des sols 
argilo-limoneux, tres sensibles aux phenomenes 
d'engorgement et d'hydromorphie, en favorisant ou non le 
drainage, 1'aeration et la profondeur des profils. Cette acidite 
minerale permet egalement la differenciation de deux autres 
types de stations forestieres, hygrique (51) et mesohygrique 
(42), specifiques au Bas-Dauphine : L'aulnaie a aulne 
glutineux, a Sphaignes (Sphagnum sp.) et Osmonde royale 
(Qsmunda regal is L.) et la chenaie pedonculee-aulnaie a 
flore acidicline. 

L'acidite minerale souligne en fait feffet du facteur 
temps sur le degre d'alteration des sols, avec la presence de 
profils pedologiques dits complexes ou polycycliques issus 
de paleosoSs (substrats alteres acides), issus eux-memes de 
pedogenese(s) ancienne(s), tres variables selon les processus 
et l'age. Actuellement, ces sols se rencontrent uniquement 
sur les plateaux et hautes terrasses du Bas-Dauphine, 
epargnes et individualises par les episodes glaciaires 
successifs du Quaternaire. 

Au niveau de if Avant-Pays Savoyard, suite 
notamment au "decapage" de la region par le dernier episode 
glaciaire wurmien, les substrats alteres acides ou paleosols 
n'ont pas ete conserves. Cette erosion a done provoque un 
"rajeunissement" des materiaux geologiques dont sont issus 
les sols actuels, d'ou la presence de profils a reserve minerale 
primaire plus riche par rapport a ceux du Bas-Dauphine. Le 
determinisme des stations neutroacides et acides ne peut pas 
etre ici attribue a 1'acidite minerale. Deux autres facteurs 
preponderants sont mis en evidence : 

Concernant les forets neutroacides, le determinisme 
stationnel est lie a la presence de substrats a composition 
granulometrique fine : Les formations superficielles 
glaciaires correspondent pour i'essentiel a des moraines de 
fond, e'est-a-dire a des materiaux argileux et tasses, alors 
que celies du Bas-Dauphine sont des moraines frontales, 
laterales ou des alluvions fluvio-glaciaires, done des 
fonnations a composition granulometrique heterometrique et 
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Fig. 6. Specifite regionale et ecologique des types de stations suivant le niveau trophique et le bilan hydrique (Mesoclimat). Axes 1 & 2 

grossiere. Cette caracteristique texturale engendre des sols 
argileux a faible porosite, d'ou la presence de stations a 
pedoclimat contraste ou contraste humide. Ce contraste 
pedociimatique se rencontre aussi bien pour des stations 
neutroacides (32-CH, 32-C) que neutrocalciques (33-CH, 33-
C), mais seuies les stations a fort contraste (c'est-a-dire a 
pedoclimat contraste humide) sont specifiques de 1'Avant-
Pays Savoyard. 

La faible porosite est done bien le facteur principal : 
Elle conduit au dysfonctiennement de 1'activite biologique 
consecutif a 1'alternance de phases d'hydromorphie et de 
dessiccation des profils pedologiques (pedoclimat contraste : 
alternance de deficits en oxygene puis en eau) et induit ainsi 
des sols forestiers a structure fragmentaire grumeleuse tres 
instable. Bien que les elements mineraux nutritifs soient 
presents dans ces sols, leur mobilisation pour les vegetaux 
par 1'intermediaire du complexe argilo-humique est limitee. 
Dans un deuxieme temps, comme nous l'avons mentionne 
pour les stations bas-dauphinoises, les facteurs geomor-
phologiques et topographiques conditionnent le niveau 
trophique des sols par drainage, remaniement et aeration des 
profils (amelioration de 1'activite biologique), mais ils 
apportent cette fois une differenciation entre des stations 
neutroacides et neutrocalciques (et non une differenciation 
acide/neutroacide). En toute rigueur et afin de conserver la 
hierarchisation exacte des facteurs ecologiques du 

determinisme stationnel, ces forets devraient etre 
denommees "mesiques a pedoclimat contraste humide 
neutroacides". Mais un catalogue de stations forestieres se 
doit de repondre aux besoins des forestiers-utilisateurs, done 
de repondre a une logique globale d'utilisation. 

Les stations acides de l'Avant-Pays Savoyard sont 
toutes quant a elles des stations mesiques froides. Ce 
resultat concorde avec la caracterisation ciimatique de la 
region, plus humide et froide que le Bas-Dauphine. Les 
faibles temperatures et la pluviosite sont done les facteurs 
principaux de l'acidification des sols par le biais de 
1'altitude, la latitude et/ou l'exposition. Ces conditions 
climatiques et mesoclimatiques engendrent un 
ralentissement de 1'activite biologique et de la mineralisation 
primaire de la matiere organique, une mauvaise structuration 
des sols et parallelement une augmentation des pertes en 
elements mineraux nutritifs par drainage. 

Les oppositions "Bas-Dauphine / Avant-Pays Savoyard" 
liees au determinisme stationnel des formations forestieres 
acides et neutroacides apportent les conclusions suivantes : 

Quelle que soit la region, les stations neutroacides sont 
tributaires des conditions edaphiques : Mais celles-ci sont 
d'ordre chimique pour le Bas-Dauphine (Acidite minerale -
faible teneur en elements mineraux nutritifs), alors qu'elles 
sont d'ordre physique et hydrique au niveau de l'Avant-
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Pays Savoyard (faible porosite" - teneur variable en eau et 
oxygene des sols). 

Les differences de determinisme et de fonctionnement 
des stations acides expliquent ia variabilite floristique 
observed : Les stations acides du Bas-Dauphine, a 
determinisme Edaphique, relevent de la "serie acidophile du 
chene sessile" (Quercetalia robori-petraeae Tx. 31), alors 
que celles de l'Avant-Pays Savoyard, a determinisme 
ciimatique, appartiennent a la "serie de la hetraie-sapiniere 
s,l." (Abieti-Fagenalia Ram. 81) de l'etage bioclimatique 
montagnard. 

5. - Conclus ion 

Les interets d'une typologie de stations forestieres sont 
multiples, lies aux aspects fondamentaux et appliques du 
fonctionnement des ecosystemes forestiers. 

La connaissance des aspects fondamentaux du 
fonctionnement des ecosystemes forestiers est la base de la 
typologie de stations. L'importance de l'echantillonnage 
realise est deja en tant que tel d'un interest primordial. 
L'echelle d'approche est egalement essentielle pour mettre en 
evidence les facteurs ecologiques responsables de la 
variabilite spatiale des especes (elaboration des groupes 
d'especes indicatrices) et des formations vegetales. Le 
determinisme stationnel est aborde a deux niveaux ; par 
l'etude comparee des types de stations et surtout par 
1'analyse des "compensations de facteurs ecologiques" qui 
definissent un meme type de stations (comparaison des 
releves phytoecologiques). Ces recherches, avec un tel 
echantillonnage, sont ainsi la base de toutes problematiques 
liees a la biodiversite, mais egalement a l'etude des 
processus et facteurs ecologiques en tant que tels (facteurs 
climatiques, geologiques, pedologiques, edaphiques, etc). 

Par exemple, la variabilite stationnelle mise en evidence 
sur les "limons marmorises" des plateaux bas-dauphinois 
(station 31-CH sur Pseudogley primaire - REDOXISOL / 
31-TFH sur Pseudogley secondaire - LUVISOL -
REDOXISOL) implique la recherche des processus 
fondamentaux de la diversite morphogenetique des sols 
hydromorphes. 

Du point de vue de la biogeographie, nos resultats 
apportent d'ores et deja des divergences vis-a-vis des travaux 
de cartographie bases sur le concept des "series de 
vegetation", divergences liees avant tout a une echelle et 
une approche differentes de la diversite des milieux 
naturels. A titre d'exemple, nos conclusions contredisent le 
regroupement des forets du plateau de la Semine (Avant-
Pays Savoyard) et celles du plateau de Chambaran (Bas-
Dauphine) sous l'intitule commun des "chenaies des 
terrasses morainiques ou fluvioglaciares anciennes" au sein 
de la "serie acidophile du chene sessile" (Richard & Pautou, 
1982). A la vue des conditions ecologiques stationnel les, 
soulignees par la forte representation de la flore neutrophile, 
les forets de la Semine se rapprochent de la "serie de la 
chenaie a charme" et constituent des formations a pedoclimat 
contraste non individualisees lors des etudes ulterieures. Ces 
stations sont "intermediaires" entre les groupements acides a 
determinisme ciimatique (done de Tetage montagnard) et les 
charrnaies acidiclines : Elles releveraient toutes de la"sous-
serie des charrnaies submontagnardes". L'etude stationnelle, 
travail a grande echelle, permet une approche plus fine du 

determinisme ecologique et du fonctionnement des 
ecosystemes par rapport a une cartographie a petite echelle. 
Ce type de confrontation avec d'autres methodes d'etude en 
ecologie a deja ete abordee avec 1'analyse des divergences des 
approches phytoecologique et phytosociologique (Joud & 
Michalet, 1994). 

L'application de nos recherches, avec 1'elaboration d'un 
catalogue et d'une cle de determination des types de 
stations, constitue un outil de gestion forestiere : Les 
stations offrent des potentialites forestieres distinctes, d'ou 
l'importance de les individualiser et de les localiser sur le 
terrain. La sylviculture se doit ensuite d'etre adaptee a 
chacune de ces stations, connaissant les conditions 
ecologiques des milieux, leur fonctionnement et l'existence 
de facteurs "limitants". A titre d'exemple, si l'amelioration 
de la "fertilite" des sols des stations neutroacides semble 
interessante pour les forestiers, les actions a mener ne seront 
pas les memes selon la region consideree : Les stations bas-
dauphinoises demanderaient un apport d'elements nutritifs 
(action sur l'acidite minerale), alors que les sols a faible 
porosite et tasses des stations de l'Avant-Pays Savoyard 
seraient ameliores par "sous-solage". Pour des questions 
economiques, Vintervention des forestiers porte surtout sur 
le choix des essences a favoriser ou a introduire selon les 
stations. Dans ce but, des etudes de "station / production" 
pour des essences donnees sont menees. Cette demarche est 
egalement interessante pour diversifier les boisements de 
regions comme le Bas-Dauphine, ou le chataignier represente 
plus de 40% du volume total de bois "feuillus". Ce type de 
recherche a ete effectue sur les potentialites de croissance du 
merisier (Prunus avium L.) sur les stations forestieres du 
Bas-Dauphine, complete avec l'etude des applications 
possibles pour le reboisement d'anciennes terres agricoles 
(Tilak, 1994). 
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ANNEXE 

STATIONS SPECIFIQUES AU BAS-DAUPHINE 
- 19 types -

13 : Station Xerique Neutrocalcique, a Laiche gtauaMe 
(Carex flacca Schreb.) et Jraisier sauvagc (Fragaria 
vesca L.). Chenaie pubescente. 

14 : Station Xerique Calcique, a Qarance voyageuse 
(Rubia peregrina L.) et Viorne Cantane {Viburnum 
lantana L.). Chenaie pubescente. 

21 : Station Mesoxerique Acide, a Cattune (Calluna 
vulgaris (L.) Hull) et Canclte flaQieust (Deschampsia 
flexuosa (L.) Trim). Chenaie pubescente, sylvofacies a 
pin sylvestre. 
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22 : Station Mesoxerique Neutroacide, a Mister torminaC 
(Sorbus torminalis (L.) Crantz) et fetuque afeuiCCes de 
dewt sortes (Festuca heterophylla Lam.). Chenaie 
sessiliflore. 

23-C : Station Mesoxerique Neutrocalcique a pedoclimat 
Contraste, a Laiche gCauque (Carex flacca Schreb.) et 
Qesse des montagnes (Lathyrus montanus (L.) Bernh.). 
Chenaie sessiliflore a charme, hetre. 

23-T : Station Mesoxerique Neutrocalcique a pedoclimat 
Tamponne, a Jragon (Ruscus aculeatus L.) et 
Qarance Voyageuse (Rubia peregrina L.). Chenaie 
pubescente, chenaie sessiliflore, chenaie mixte a chenes 
hybrides, a chataignier. 

23-TF : Station Mesoxerique Neutrocalcique a pedoclimat 
Tamponne Frais, a Coudrier (Corylus avellana L.) et 
Moehringie a trois nervures (Moehringia trinervia (L.) 
Clairv.). Chenaie sessiliflore, chenaie-charmaie-hetraie, a 
chataignier. 

24-T : Station Mesoxerique Calcique a pedoclimat 
Tamponne, a Jusain d'Europe (Euonymus europaeus 
L.) et Qouet d l tade (Arum italicum Mill.). Chenaie 
pubescente, chenaie sessiliflore, chenaie mixte a chenes 
hybrides. 

31-CX : Station Mesique Acide a pedoclimat Contraste 
Xerique, a MeCampyre des pres (Melampyrum pratense 
L.) et Cancfte fCepQieuse (Deschampsia jlexuosa (L.) 
Trin.). Chenaie sessiliflore. 

31-CH : Station Mesique Acide a pedoclimat Contraste 
Hydromorphe, a MoCinie bCeue (Molinia caerulea (L.) 
Moench). Chenaie sessiliflore a chene pedoncule, bouleau 
verruqueux, tremble, chataignier. 

31-T : Station Mesique Acide a pedoclimat Tamponne, a 
Canche fCeiQieuse (Deschampsia Jlexuosa (L.) Trin.) et 
Jougere aigte (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). 
Chenaie sessiliflore a hetre, charme, sylvofacies a 
chataignier. 

31-TFH : Station Mesique Acide a pedoclimat Tamponne 
Frais-Humide, a Cancfte fCeTQieuse (Deschampsia 
Jlexuosa (L.) Trin.) et Luzuie poilue (Luzula pilosa (L.) 
Willd.). Chenaie sessiliflore a hetre, charme, sylvofacies 
a chataignier. 

32-CX : Station Mesique Neutroacide a pedoclimat 
Contraste Xerique, a Misier tonninal (Sorbus 
torminalis (L.) Crantz) et Coudrier (Corylus avellana 
L.). Chenaie sessiliflore, chenaie-charmaie-hetraie, 
sylvofacies a chataignier. 

32-T : Station Mesique Neutroacide a pedoclimat 
Tamponne, a CftevrefeuiCCe des Sois (Lonicera 
periclymenum L.) et Anemone des Sois (Anemone 
nemorosa L.). Chenaie sessiliflore, chenaie-charmaie-
hetraie, sylvofacies a chataignier. 

32-TF : Station Mesique Neutroacide a pedoclimat 
Tamponne Frais, a !AsperuCt odorante (Galium 
odoratum (L.) Scop.) et Lander jaune (Lamiastrurn 
galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatscheck). Chenaie 
sessiliflore, chenaie-hetraie-charmaie, sylvofacies a 
chataignier. 

32-TFH : Station Mesique Neutroacide a pedoclimat 
Tamponne Frais-Humide, a Irembte (Populus tremula 
L.) et liouCeau verruqueux (Betula pendula Roth.). 
Chenaie sessiliflore, chenaie-charmaie-hetraie, sylvofacies 
a chataignier. 

3F1-CX : Station Mesique Froide Acide a pedoclimat 
Contraste Xerique, a 9AyrtiCCe (Vaccinium myrtillus L.) 
et MoCinie bleue (Molinia caerulea (L.) Mcench). 
Chenaie sessiliflore. 

42 : Station Mesohygrique Neutroacide, a Cancfte 
cespiteuse (Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.) et 
Jougere jemeCCe (Athyrium filix-Jemina (L.) Roth). 
Chenaie pedonculee-auinaie glutineuse, a bouleau 
verruqueux. 

51 : Station Hygrique Acide, a Spftaignes (Sphagnum sp.) 
et Osmonde royate (Osmunda regalis L.). Aulnaie a 
Aulne glutineux et bouleau verruqueux. 

STATIONS COMMUNES 
BAS-DAUPHINE - AVANT-PAYS SAVOYARD 

- 16 types -

24-C : Station Mesoxerique Calcique a pedoclimat 
Contraste, a Viorne tantane (Viburnum lantana L.) et 
Tamier commun (Tamus communis L.). Chenaie 
pubescente, chenaie sessiliflore, chenaie mixte a chenes 
hybrides. 

32-C : Station Mesique Neutroacide a pedoclimat 
Contraste, a Luzuie bfanc de neige (Luzula nivea (L.) 
DC.) et Laiche des montagnes (Carex montana L.). 
Chenaie sessiliflore, chenaie-hetraie, a epicea, 
chataignier. 

33-C : Station Mesique Neutrocalcique a pedoclimat 
Contraste, a Atisier torminal (Sorbus torminalis (L.) 
Crantz) et Jetuque a feuitfes de deu7c\ sortes (Festuca 
heterophylla Lam.).Chenaie sessiliflore, chenaie-hetraie-
charmaie, a chataignier. 

33-T : Station Mesique Neutrocalcique a pedoclimat 
Tamponne, a Troene (Ligustrum vulgare L.) et 
MeCique unifCore (Melica unijlora Retz.). Chenaie 
sessiliflore, chenaie-charmaie, sylvofacies a chataignier. 

33-TF : Station Mesique Neutrocalcique a pedoclimat 
Tamponne Frais, a Viorne obier(Viburnum opulus L.) 
et Tarisette (Paris quadrijolia L.).Chenaie sessiliflore, 
chenaie-frenaie-charmaie, sylvofacies a chataignier, 
robinier. 

33-TFH : Station Mesique Neutrocalcique a pedoclimat 
Tamponne Frais-Humide, a Laiche des bois (Carex 
sylvatica Hudson) et Rosier des champs (Rosa arvensis 
Hudson). Chenaie mixte sessiliflore-pedonculee 
(hybrides), chenaie-charmaie, sylvofacies a robinier, 
chataignier. 

34-C : Station Mesique Calcique a pedoclimat Contraste, 
a Misier torminaC (Sorbus torminalis (L.) Crantz) et 
CornouiCCer sanguin (Cornus sanguinea L.). Chenaie 
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sessiliflore, a chene pubescent et chenes hybrides, a 
chataignier. 

34-T : Station Mesique Calcique a pedoclimat 
Tamponne, h lamier commun(Tamus communis L.) et 
Qouets (Arum maculatum L. - Arum italicum Mill.). 
ChSnaie sessiliflore, chenaie-charmaie-frenaie, a hetre, 
chataignier, sylvofacies a robinier. 

34-TFH : Station Mesique Calcique a pedoclimat 
Tamponne Frais-Humide, a Viorne obier (Viburnum 
opulus L.) et Laiche des bois (Carex sylvatica Hudson). 
Chenaie mixte sessiliflore-pedonculee, chenaie-frenaie-
charmaie, frenaie, tillaie, a chataignier, sylvofacies a 
robinier. 

3F1-T : Station Mesique Froide Acide a pedoclimat 
Tamponne, a Myrtitle (Vaccinium myrtillus L.) et 
fought aigte (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). 
Chenaie sessiliflore, chenaie-hetraie, sylvofacies a 
chataignier. 

3F2-TFH : Station Mesique Froide Neutroacide a 
pedoclimat Tamponne Frais-Humide, a ftsperute 
odorante (Galium odoratum (L.) Scop.) et Luzute 
btanc de neige (Luzula nivea (L.) DC). Chenaie 
sessiliflore, chenaie-hetraie-charmaie, sylvofacies a 
chataignier. 

44-A : Station Mesohygrique Calcique Alluviale, a 
Cerisier a grappes (Prunus padus L.) et <Lpiaire des 
bois (Stachys sylvatica L.). Chenaie pedonculee-frenaie, 
sylvofacies a peupliers. 

44-C : Station Mesohygrique Calcique a pedoclimat 
Contrasts, a Truneffier (Prunus spinosa L.) et 
Ctematite Vigne blanche (Clematis vitalba L.). Chenaie 
pedonculee-frenaie, frenaie, sylvofacies a robinier. 

44-T : Station Mesohygrique Calcique a pedoclimat 
Tamponne, a Tetite pervenche (Vinca minor L.) et 
Lamier jaune(Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & 
Polatscheck). Chenaie pedonculee, chenaie-frenaie-
charmaie, a erables, a peupliers. 

44-TFH : Station Mesohygrique Calcique a pedoclimat 
Tamponne Frais-Humide, a Laichegfauque (Carex 

flacca Schreber) et Rosier des champs (Rosa arvensis 
Hudson).Chenaie pedonculee, chenaie-frenaie-tremblaie, k 
charme. 

54 : station Hygrique Calcique, a (Bourdaine (Frangula 
alnus Miller) et Lakfuz des marais (Carex acutiformis 
Ehrh.). Frenaie-aulnaie glutineuse. 

STATIONS SPECIFIQUES 
A VAVANT-PAYS SAVOYARD 

- 6 types -

23-CH : Station Mesoxerique Neutrocalcique a 
pedoclimat Contrasts Humide, a MoCinie bteue 
(Molinia caerulea (L.) Mcench) et Laiche gtauque 
(Carex flacca Schreb.). Chenaie sessiliflore, a chene 
pubescent et chenes hybrides. 

32-CH : Station Mesique Neutroacide a pedoclimat 
Contraste Humide, a Rosier des champs (Rosa arvensis 
Huds.) et Luzufe poiCue (Luzula pilosa (L.) Willd.). 
Chenaie sessiliflore, chenaie-hetraie, a epicea. 

33-CH : Station Mesique Neutrocalcique a pedoclimat 
Contraste Humide, a Viorne obier (Viburnum opulus 
L.) et Laiche des montagnes (Carex montana L.). 
Chenaie sessiliflore, chenaie mixte sessiliflore-
pedonculee, chenaie-charmaie, a tremble. 

3F1-TF : Station Mesique Froide Acide a pedoclimat 
Tamponne Frais, a !Hou?^ (Ilex aquifolium L.) et 
Myrtitfe (Vaccinium myrtillus L.). Chenaie sessiliflore, 
chenaie-hetraie, sylvofacies a chataignier, epicea. 

3F2-T : Station Mesique Froide Neutroacide a pedoclimat 
Tamponne, a Trenanthe pourpre (Prenanthes 
purpurea L.) et Luzute btanc de neige (Luzula nivea 
(L.) DC). Chenaie sessiliflore, chenaie-hetraie, 
sylvofacies a chataignier, epicea. 

43-C : Station Mesohygrique Neutrocalcique a pedoclimat 
Contraste, a Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) 
Moench) et iSourdaine (Frangula alnus MilL). Chenaie 
mixte pedonculee-sessiliflore, tremblaie. 

36 
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