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AVERTISSEMENT 

Une Motion forestière peut être considérée comme. l'état, à 
un moment donné, d'un espace 6oisé, d'étendue, variable. Cet état cor/iespond 
à toute, une. combinaison de. facteurs physiques [géologie.» topographie, climat) 
biologiques (végétation, sol) et humain* (gestion passée des lieux). Il se ca-
rantérise paA un certain aspect visuel de la végétation forestière, paA une. 
certaine {loue, par un certain profil du -bol. 

Les différents types de stations décrits dans ce catalogue, 
ont. été identifiés en ef\le.ctua.nt plusieurs centaines de. relevés de. la végéta-
tion et de. nombreux sondages pédologiques. Le traitement de. l'ensemble, de ces 
données a permis de. mettre, en évidence un ceAtain nombre d'entités qui ne sont 
valables que pour le Pays Fort. En effet, dam les régions voisines, les combi-
naisons retenues ne seront plus utilisables, ou bien en partie eAronées. 

Les stations forestières ne coïncident, paA ailleurs, que très 
rarement'avec les parcelles forestière*. Ces dernières sont souvent caractéri-
sées par des éléments qui n'entrent guère en ligne de compte danà la combinai-
son de facteuAS qui déterminent la. station (anciennes allées, facilité d'exploi-
tation, superficie...) 

Le catalogue des stations forestières est un document pratique. 
Afin de faciliter l'identification des différentes stations, les auteurs ont adop-
tés un exposé des critères diagnostics délibérément simplifié par rapport à 
leur présentation dans un rapport scientifique traditionnel. 

IMPORTANT: 

LA BONNE COMPREHENSION DES FICHES DECRIVANT LES 
STATIONS EST SUBORDONNEE A UN EXAMEN ATTENTIF DU CHAPITRE 
2: UTILISATION DU CATALOGUE - CONTENU DES FICHES. 

L'UTILISATION DE LA CLE D'IDENTIFICATION DES STA-
TIONS ( CHAPITRE 4 ) NECESSITE: 
- UNE CONNAISSANCE DU MODE DE DISCRIMINATION DES HUMUS 

(PARAGRAPHE 2-111 ), 
- LA CONNAISSANCE D'UNE QUARANTAINE D'ESPECES DECRITES 

AU PARAGRAPHE 4-1 . 



CHAPITRE 1 

GENERALITES SUR LE PAYS FORT 



GENERALITES SUR LE PAYS FORT 

I - PRESENTATION 

Disposé selon un triangle entre la Sologne, la Loire et la 
Champagne Berrichonne, le "Pays Fort" au sens des Orientations Régionales de 
Production, occupe environ 150 000 hectares partagés entre le Cher (80?a) et 
le Loiret. 

Son altitude varie de 200 m à 431 m à la Motte d'Humbliqny. 
Ses paysages, très vallonnés, se terminent sur le talus Crétacé qui permet 
de distinguer le Sancerrois du Pays Fort proprement dit. 

Le réseau hydrographique dense et complexe est en relation avec 
une pluviométrie élevée se situant entre 750 et 950 mm. Le climat est à tendan-
ce océanique à continentale. L'argile à silex issue de l'altération des calcai-
res Crétacés a engendré des sols dont la pédogénèse est à relier avec la topo-
graphie. 

La chênaie-hêtraie et la chênaie-charmaie sont les formations 
forestières principales. La futaie n'existe pratiquement que dans les forêts 
domaniales, le taillis sous futaie occupe environ 75 ?o de la superficie boisée. 
Le taillis simple n'est présent, lui, que dans 8 % des espaces forestiers. 
L'aspect boisé du pays est essentiellement lié à la structure bocagère car le 
taux de boisement est modeste (un peu plus de 20 ?o). Le bocage recule aujourd' 
hui de plus en plus,en particulier dans le secteur le plus proche de la Champa-
gne Berrichonne sous l'influence des remembrements. 

II - GEOLOGIE - GEOMORPHOLOGIE 

Notre secteur, situé entre la Champagne de Bourges où dominent 
les formations Séquaniennes (Jurassique) et la Sologne proprement dite, domaine 
des dépôts Burdigaliens, s'individualise nettement. En effet, il apparaît dominé 
par les formations d'altération du Crétacé Supérieur, l'argile à silex, et cela 
de plus en plus nettement à mesure que l'on progresse vers le Nord et l'Ouest, 
c'est-à-dire, vers la limite avec la Sologne. Remarquons néanmoins une zone d'af-
fleurements Eocènes, inscrite entre la faille de Sancerre et la Loire. 

On observe une décroissance de l'altitude du Sud au Nord, décrois 
sance qui apparaît en corrélation avec des formations de plus en plus jeunes iden 
tifiables dans les vallées. Cette corrélation peut être expliquée par l'histoire 
géologique de la région, indissociable de celle de l'ensemble du bassin de Paris 
méridional. 
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Deux clefs rendent compte du relief et de la disposition ac-
tuelle des formations géologiques : la formation d'une surface d'aplanissement, 
suivie immédiatement d'une crise tectonique, les derniers traits du relief 'étant 
déterminés par les événements quaternaires. 

1°) - Formation d'une surface d'aplanissement 

Cette surface d'aplanissement est le résultat d'un processus 
qui commence au début de la régression des mers du Crétacé Supérieur. L'argile 
à silex rencontrée sur les assises marno-calcaires Cénomaniennes, Turoniennes 
et surtout Sénoniennes représente pour certains auteurs, le résultat d'une alté-
ration sous conditions climatiques tropicales et pour d'autres plus récents, un 
dépôt au sens strict. 

Au milieu de l'Oligocène, une subsidence intervient dans la par-
tie septentrionale, provoquant la progression vers le Sud du lac de Beauce. (1er 
lac s au Chattien, 2è lac : Aquitanien). Autour de ce lac de Beauce méridional 
une vaste surface d'érosion s'est développée à la fin de 1'Aquitanien, nivelant 
les formations Crétacées qui composent actuellement le Pays Fort. La surface 
d'aplanissement est ainsi formée, qui va être bouleversée par la crise tectoni-
que que GRAS (1963) fait débuter au Burdigalien. 

2°) - La Crise Tectonique 

A la fin du Burdigalien, alors que les matériaux d'altération 
issus du Massif Central progressent vers le Nord par la gouttière du futur Cher, 
une partie des calcaires de Beauce et du Gâtinais s'affaisse, servant d'exutoire 
aux nappes boueuses. En liaison avec cette subsidence, Pays Fort et Sancerrois 
se soulèvent et basculent vers le Nord. L'érosion entraîne alors une partie du 
matériel en place sur les terrains Crétacés. Côté Berry, la surface d'érosion at-
teint rapidement les formations du Jurassique... Ainsi était modelé le versant 
Sud de la Cuesta dans les matériaux crétacés. 

Au Nord les érosions miocènes forment alors le bassin d'Henri-
chemont et celui de la Grande Sauldre, dans des conditions subarides. 

III - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 

D'une manière générale, on peut dire que le Pays Fort s'organise 
autour de l'ensemble Bois d'Henrichemont, Bois d'Humbligny, Bois de Sens-Beaujeu, 
Bois de Beaujeu, Bois de Nancray, Bois des Beurtes, Bois de l'Aumône. Les contours 
de cet ensemble suivent approximativement la courbe de niveau 300 m. Sa forme tri-
fide rend compte de l'organisation de la majeure partie du réseau hydrographique. 
En effet, d'Ouest en Est coulent la Petite Sauldre et son affluent rive droite 
le Vernon, puis la Nère. Enfin à l'Est, la Grande Sauldre, dont la source se si-
tue au pied de la Motte d'Humbligny. 

c « • / esc 
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L'ensemble précité présente les points culminants de la région 
(Sens - Beaujeu 427 m, Humbligny 434 m). Il est encadré à l'Est et à l'Ouest, 
par des reliefs moins importants. ; 

Les écoulements initiés dans ces reliefs s'organisent en une 
série de vallées parallèles orientées SE-NO, découpant le plateau incliné N.O. 
Au relief tourmenté limitant au Sud le Pays-Fort, s'oppose ainsi un ensemble 
sans relief important, la transition étant constituée par l'insertion des hauts 
bassins versants de ces rivières dans les reliefs méridionaux. 

Au Nord-Est et à l'Est, les écoulements superficiels sont orien-
tés vers la Loire, franchement vers l'Est au début, et puis la longeant dans le 
val. Notons toutefois l'exception de la Nôtre-Heure et de l'Aquiaulne qui cou-
lent d'abord SE-NO. 

IV - CLIMATOLOGIE 

L'originalité du climat du Pays Fort réside en une pluviosité 
relativement abondante, d'autant plus influente sur la végétation que la moyen-
ne des températures est relativement faible, et la nature des sols propice à la 
rétention de l'eau. 

1°) - Précipitations 

Le Pays Fort s'individualise nettement des régions voisines, 
avec une pluviométrie moyenne de l'ordre de 800 mm/an. Le point le plus arrosé (D 
de la région est Méry-es-Bois, situé à 240 m d'altitude, qui reçoit 926 mm/an. 
Cependant on peut affirmer que les bois d'Henrichemont (360 m), d'Humbligny 
(434 m) et de Sens-Beaujeu (427 m) reçoivent couramment des précipitations supé-
rieures à 1000 mm. La pluviosité diminue rapidement dans la partie Nord et Nord 
Est du pays, où se fait sentir l'influence Ligérienne. Cette dégradation s'accen-
tue également au contact de la Sologne et de la Champagne Berrichonne. 

De toutes les saisons, l'hiver est le plus arrosé, avec une 
pointe en Décembre. Mais le régime des précipitations présente quelques nuances 
dans l'ensemble du Pays-Fort. La zone la plus élevée (195 - 240 m) se caractérise 
par un régime HAEP (Hiver, Automne, Eté, Printemps). Au delà de cette zone, le 
régime des précipitations est assez variable : toute une partie orientale du 
Pays Fort subit l'influence Ligérienne (AEHP), avec une certaine uniformisation 
au cours de l'année ; dans la partie N W, l'influence du climat solognot se fait 
sentir (HEAP à Aubigny S/Nère,. par exemple). 

2°) - Températures 

Les seuls relevés de température disponibles sont fournis par les 
stations d'Aubigny S/Nère (depuis 1961) et de Méry-es-Bois (depuis 1970). Cepen-
dant, la comparaison avec des stations proches, comme celles de Villemurlin en 
Sologne, Bourges ou Bonny S/Loire permet de dégager certaines originalités du 
Pays-Fort. 

• • • / «es 
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La moyenne annuelle des températures pour les stations 
d'Aubigny et de Méry-es-Bois est la même : 10,3° (Mais il faut tenir compte du 
fait qu'elle est établie sur une période différente). L'écart avec les pays de 
la Loire est sensible puisque la moyenne de Bonny est de 10,7°. Il est vraisem-
blable que la température plus élevée du fait de la présence de la Loire se fait 
sentir au NE du Pays-Fort. 

Par rapport à Bourges, les températures sont également plus 
fraîches. 

En réalité, la température moyenne annuelle varie en fonction 
de l'altitude : l'influence du relief se manifeste par une légère réduction des 
températures annuelles. Cette faiblesse des températures par rapport aux autres 
stations est sensible surtout en hiver et au printemps, et occasionne des gelées 
printanières fréquentes. 

En ce qui concerne la végétation, il est important d'étudier l'am-
plitude thermique. C'est à Aubigny que l'écart entre températures minima et maxi-
ma est le plus grand : 9,4°, alors qu'il n'est que de 9,1° à Méry. Mais d'un mois 
à l'autre, l'amplitude thermique varie considérablement : en Janvier elle est d'en-
viron 5° alors que de Juin à Septembre elle atteind plus de 11°. Cette forte am-
plitude correspond à la période estivale, où la couverture nuageuse est moins im-
portante, ce qui se traduit par une déperdition de chaleur plus forte. 

Le relief n'est pas seul à avoir une influence. Il faut aussi 
tenir compte de la couverture végétale. 

La présence de la forêt influe sur les températures : en règle 
générale, l'amplitude est plus faible, car les maxima sont moins élevés et les 
minima moins bas. Ceci est dû au stockage de la chaleur par le couvert végétal. 
Toutefois, on remarque que les stations d'Aubigny et de Méry-es-Bois ne subissent 
aucune influence des forêts. On peut en déduire que la température qui devrait 
être plus fraîche sur les revers de cuestas en raison de l'altitude, est en fait 
atténuée par la présence de la forêt. 

V - PEDOLOGIE 

La très grande majorité des sols du Pays Fort provient de l'évo-
lution des argiles à silex. Ce matériau est figuré sur les cartes géologiques par 
différentes représentations. Tous les types décrits ne sont pas nécessairement 
très facilement perceptibles sur le terrain ni d'ailleurs parfaitement cartogra-
phiés. 

Les deux niveaux essentiels, cailloutas à silex Eocène à l'Est 
et au.Nord de la faille de Sancerre,et Argile à silex proprement dite ne sont pas 
très faciles à distinguer pour le pédologue. Ils présentent tous deux une teinte 
blanchâtre due à la kaolinite. La charge en cailloux est très variable, de même.que 
la taille de ceux-ci. Sur les hauteurs, cette argile est très fréquemment altérée 

• « a / a o • 



6 

en limons voire en limons sableux. Sur les versants elle a parfois été décapée 
mais peut également constituer de très épais colluvionnements. 

L'argile à silex au sens large peut aussi bien donner des sols 
bruns que des sols très lessivés. La marmorisation des profils est fréquente (par-
fois d'origine fossile). Gleys et pseudogleys ne sont pas rares. En fait tout dé-
pend de la charge en cailloux, de leur taille et de leur répartition. Ces cailloux 
répartis dans le profil peuvent le drainer alors que disposés selon un "plancher" 
à quelque profondeur ils soutiendront une nappe stagnante ou circulante. Trop 
nombreux dans le profil ils vont gêner l'enracinement des abbres. 

Les marnes à ostracées du Cénomanien sont très souvent masquées 
par les argiles à silex et ne jouent pas nécessairement un grand rôle dans la pé-
dogénèse. Le plus souvent d'ailleurs, on ne rencontre que des marnes gris verdâtre 
plus ou moins sableuses facilement confondues dans le profil avec un pseudo-gley. 

De l'étage Albien, les sables de Puisaye sont assez facilement 
identifiables. Sauvent sablo-argileux en surface, ils ont donné également des sa-
bles ferrugineux induisant des sols podzolisés et supportant une maigre végétation. 

Vers les confins Ouest du Pays Fort on trouve, çà et là des ter-
rains voisins de ceux de la Sologne (dépôts Burdigalien) on retrouve alors des 
sols très lessivés, des sols podzoliques, voire des podzols. Les formations végé-
tales supportées sont alors souvent claires. 

Les terrasses alluviales donnent essentiellement des sols bruns 
mais de faibles épaisseurs, des horizons de pseudogleys y sont souvent associés. 

Aux personnes qui souhaiteraient avoir un aperçu détaillé des 
conditions pédologiques, on peut recommander les Notices et les Cartes Pédologi-
ques publiées par la Chambre d'Agriculture du Cher (LERE, AUBIGNY SUR NERE). 
Bien que réalisées en partie dans une optique agricole, elles permettent d'appré-
cier de manière assez complète les types de sols de la région et leur répartition. 

Signalons toutefois un certain nombre de "cas" anormaux 
qui peuvent très facilement induire en erreur un pédologue non averti. Ces cas 
atypiques très localisés ont été rencontrés de si nombreuses fois qu'il convient 
d'en aviser le futur utilisateur du catalogue. On peut rencontrer par exemple : 

- des micro-colluvionnements d'argile très claire d'épaisseur 
importante en surface , évoquant un horizon très les-
sivé. 

- des indurations en profondeur semblables à des alios (discon-
tinus) dans des sols lessivés marmorisés. 

- des marnes à glauconie dont la couleur gris verdâtre devrait 
permettre de les distinguer d'un pseudogley (surtout en sol 
humide). 

- des sols fossilisés par un colluvionnement (sols recouvert en 
général par des argiles à silex). 
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VI - VEGETATION 

Malgré son étendue, le Pays Fort forestier se caractérise par une 
faible variété floristique. Les influences Atlantiques que l'on peut noter encore 
en Sologne sont fort amenuisées. On ne rencontre pratiquement plus la Bruyère à 
balai qu'en Forêt d'Allogny. L'Ajonc nain n'apparaît que par petites taches loca-
lisées en lisière de forêt ou sur les landes des sables de Puisaye. Les influences 
thermophiles se localisent au Sud et au Sud Est du pays et concernent plutôt des 
pelouses ou des friches des environs de Sancerre. Ailleurs la végétation des ter-
rains calcaires est tout au plus neutrophile. Le couloir ligérien induit la pré-
sence de quelques espèces caractéristiques qui, là encore,ne concernent pas les 
boisements. Par contre, on distingue quelques influences surbmontagnardes dans le 
Centre et l'Est du Pays. L'Alisier blanc, le Sureau à grappe, apparaissent çà et 
là. La Myrtille existe en deux ou trois stations isolées, peut-être subspontanées. 

Le Hêtre est largement favorisé sur les hauteurs par un niveau 
de précipitations qui dépasse sans doute les 900 mm, une humidité atmosphérique 
certaine (brumes) et un drainage des sols assuré par les pentes de la Cuesta Cré-
tacée. A partir de ce "noyau" favorable des hauteurs d'Humbligny et de Beaujeu, 
cette essence a pu s'implanter (naturellement ou avec l'aide de l'homme) dans de 
nombreux ensembles forestiers. On le retrouve ainsi largement associé au Chêne 
et au Charme. 

L'artificialisation des forêts est peu marquée et même si l'on 
rencontre çà et là quelques plantations de Résineux (Pins sylvestre, Laricio, 
Weymouth, Sapin pectine, Douglas, Epicéa), elles sont loin de marquer le paysage 
forestier qui reste dominé par les espèces indigènes. 



CHAPITRE 2 

UTILISATION DU CATALOGUE - CONTENU DES FICHES 
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Chaque station est dédite pat un certain nombre de fiches, 
trois, Ze plus généralement: 
- la première fiche regroupe les données générales relatives à la sta-
tion. Vans un petit tableau sont regroupées , en quatre graphiques, les 
conditions d'apparition de la station, exprimées en fréquences relatives. 
En dessous, les conditions pédologiques sont précisées. Les éventuelles 
variantes sont dédites dans les commentaires. La liste de végétaux de 
cette première page regroupe l'ensemble des espèces rencontrées dans ce 
type de station, leur fréquence et leur abondance-dominance (1). 
- la seconde fiche apporte un exemple caractéristique de relevé de profil 
de sol. 
- la troisième fiche porte le relevé phytosociologique correspondant. 

On trouvda ci-après des explications détaillées concernant 
le contenu des fiches et leur mode d'établissement. La lecture de ce 
chapitre est nécessaire pour une bonne compréhension de celles-ci. 

Les stations S et 11, issues d'une première étude, ont été 
regroupées ici avec la station 10. Afin de ne pas boulevdsd l'ensemble 
de la numérotation, et de pdmettre le cas échéant, la consultation des 
premiers/documents d'études, il a semblé préférable de conservd aux sta-
tions leur numéro initial. Il n'existe donc pas de fiche S, ni de fiche 11. 

(?) : Lorsque certaines données sont manquantes, c'est que le nombre de 
sites rencontrés pour une station donnée ne pdmet pas de cal-
culs de fréquence. 
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I - CONDITIONS PHYSIQUES 

Ces conditions sont rapportées sur chaque fiche par 4 histo-
grammes représentant le pourcentage de chacune des classes retenues par descrip-
teur. 

1°) - L'altitude_(en_mètre) 

Elle est décrite par 6 classes étagées de 50 en 50 m. Si l'his-
togramme indique 26 % pour la classe 150-200 m, 74 % pour la classe 200-250 m, 
cela signifie que les cas observés de la station l'ont été à raison de 26 % à 
une altitude inférieure à 200 mètres et à 74 % à une altitude comprise entre 
200 et 250 mètres. Ce type de station préfère donc les situations de basse alti-
tude. 

2°) - Topographie 

Le mode de représentation est du même type mais on a distingué 

P : plateau 
Rb: rebord de plateau 
Ru: rupture de pente 
H : haut de versant 
M : mi-versant 
B : bas de versant 
T : talweg (fond de) 
Rp: replat sur versant 

3°) - Pente_ 

Elle est exprimée en degrés selon 6 classes. Le code 0 signale 
les terrains plats. 

4°) - L'exposition 

Décrit l'orientation des observations. Les types de stations 
décrits n'ont pas d'exposition typique, ils peuvent toutefois être rencontrés 
préférentiellement dans certains cas. 

Le code 0 signale les cas "absence d'exposition" (terrain plat). 
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II - VEGETATION 

1°) - Composition floristique de la station 

La liste floristique fournie pour chaque station est la liste 
exhaustive des espèces qui ont été rencontrées. Il est douteux que lors d'un re-
levé toutes ces espèces puissent être rencontrées. Trois valeurs numériques carac-
térisent chaque espèce : 

La Fréquence (F) exprimée selon un code de V à I et + 

L'abondance-dominance (AD): valeurs extrêmes (de 0 à 5). 

La fréquence indiquée correspond au rapport du nombre de ren-
contres de l'espèce au nombre de relevés. Une espèce codée V est présente dans 
tous les relevés, une espèce codée IV dans presque tous les relevés. Par contre, 
une espèce codée + n'apparaît que très occasionnellement. Cette fréquence n'est 
pas directement en rapport avec l'abondance. Une espèce peut être régulièrement 
présente mais discrète. 

L'Abondance-Dominance décrit la place occupée par une espèce 
dans une station, soit par le nombre de pieds ou de tiges soit par son volume. 
Nous avons fait figurer dans chaque fiche l'indication de la valeur la plus 
faible ainsi que de la valeur la plus forte rencontrée au cours des relevés 
de terrain. Si par exemple une espèce est notée 0-3, cela signifie que dans 
certains relevés l'espèce n'a pas été rencontrée et que dans d'autres son 
abondance-dominance a atteint la valeur 3. Si une espèce a été notée 1-3, 
c'est qu'elle a été rencontrée dans tous les relevés avec un indice d'A-D 
variant entre 1 et 3. 

2°) - Composition floristique des releves indicatifs 

Cette composition donnée en regard du profil pédologique est 
le relevé effectif du point analysé. L'indice est celui d'Abondance-Dominance. 

3°) - Noms des espèces 

Ils sont donnés en français dans les fiches descriptives des 
stations. On trouvera en annexe la concordance des noms latins et français. Seules 
les Mousses ont conservé leur nom latin. 

REMARQUE IMPORTANTE : Les plantes nécessaires à l'identification des stations 
~ sont décrites dans un chapitre spécial placé avant la 

clé d1 identification proprement dite. 
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III - LES TYPES D'HUMUS (ou horizon Ao) 

La vitesse plus ou moins rapide de l'incorporation au sol 
des litières forestières provenant de la chute des feuilles se traduit par 
des différences morphologiques des horizons superficiels des sols. 

Pour rendre compte de ce phénomène, trois types principaux 
d'humus sont définis : le mull, le moder, le mor. 

1°) - Le mull 

Il correspond à une incorporation rapide de la litière au 
matériau minéral. 

On observe donc uniquement une couche de feuilles entières, 
qui repose directement sur l'horizon A^. Ce dernier présente alors des agré-
gats organo-minéraux, attestant un mélange poussé des matières humiques au 
matériau minéral : Il en résulte le plus souvent une structure plus ou moins 
grumeleuse de cet horizon. 

A® » Utï£n: 

2°) - Le moder 

L'humification moins rapide se traduit par la présence de 
couches organiques plus ou moins transformées entre la litière de feuilles 
entières et l'horizon A-̂ . 

La litière peut présenter deux sous-couches : 

- L C : litière conservée, brune 
- L T : litière transformée, attaquée par des pourritures 

blanches. 

Sous la litière, on observe : 

- une couche F, composée majoritairement de débris végétaux 
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encore identifiables (feuilles dilacérées, fragments de limbes, de rameaux...) 
et d'un peu de matière fine. Cette couche a plutôt une structure fibreuse. 

- une couche H, composée principalement de matière organiquq 
fine, non identifiable, très colorée. La transition avec l'horizon A^ se tra-
duit par la présence de grains minéraux. 

- l'horizon A^, très coloré au contact de H, plus pâle ensuite. 
Les agrégats observés en A^ dans le cas du mull ne sont plus présents. La ma-
tière organique est alors plus ou moins superposée au matériau minéral, le 
mélange est incomplet. 

3°) - Le Mor 

Dès que la couche H dépasse 4 cm, on peut considérer que 
l'humus est de type mor. 

4°) - Les types intermédiaires 

- le mull-moder : 

Il se reconnaît à une petite couche F très peu épaisse sous 
la litière (pas plus de 0,5 cm) sans couche H. 

- le moder-mor : 
Il est caractérisé par une couche H avoisinant 4 cm. 

5°) - L'influence de l'hydromorphie 

De manière générale, l'hydromorphie du sol confère à 
l'humus une teinte très foncée, tant dans l'horizon A-̂  que dans les couches 
organiques supérieures. On utilise alors les expressions hydromull, hydromo-
der. 
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IV - LES SOLS 

1°) - Nomenclature des horizons 

Ao : Horizons organiques de surfaces. Dans le cas d'un humus 
de type mull, il comprend uniquement la litière de feuilles. 

A^ : Horizon humifère, organo-minéràl, brun gris, gris, à gris foncé. 
En conditions hydromorphes, les teintes très foncées voire noires 
dominent. Son épaisseur est variable, de quelques cm à 20-25 cm. 

A„ : Horizon de lessivage, plus clair que Apfranchement décoloré dans 
le cas des sols faiblement podzolisés et podzoliques. Son épaisseur 
est variable (de 10 à plus de 60 cm). 

(B) : Horizon d'altération des sols bruns (profils A (B) C) 

B : Horizon d'accumulation des sols lessivés. Toujours plus argileux 
et plus coloré que A2. 

Bj, : Horizon caractéristique du pseudogley. Son bariolage provient 
d'une juxtaposition de fer ferreux (gris bleu) et de tâches de 
marmorisation (ocre à ocre brun), (nappe temporaire). 

BF : Horizon totalement ou partiellement concrétionné des sols podzo-
liques et podzols. 

Bh : Horizon humique d'accumulation des matières humiques des podzols, 
situés sous A^• 

G : Horizon caractéristique du gley : correspond à une nappe perma-
nente. 

C : Roche mère. 
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2°) - Types de sols 

Les observations pédologiques effectuées permettent de re-
grouper les sols forestiers du Pays-Fort en cinq catégories : 

- Sols bruns 
- Sols lessivés 
- Sols podzoliques 
- Podzol 
- Sols hydromorphes. 

Dans chaque catégorie, on observe à côté des profils types, des 
variantes issues de conditions stationnelles particulières telles que roche-mère 
calcaire, drainage déficient, podzolisation superficielle... C'est ainsi que 
l'on peut distinguer des sous-groupes : 

- Sols bruns 
. sol brun calcique 
. sol brun 
. sol brun marmorisé 

- Sols lessivés 
. sol lessivé 
. sol lessivé marmorisé 
. sol lessivé faiblement podzolisé 

- Sols podzoliques 
. sol podzolique à alios 
. sol ocre podzolique 

- Podzol 

- Sols hydromorphes 
. sol à pseudogley 
. sol à gley. 

3°) - Identification 

a - reconnaissance de la_catégorie 

L'identification des cinq catégories consiste à reconnaître 
des successions d'horizons diagnostic - Au premier classement défini ci-dessous 
correspond une caractérisation par succession d'horizons : 

- Sols bruns : Profils de type A (B) C 
- Sols lessivés : Profils de type Ai, A2, B, C 
- Sols podzoliques : Profils de type A^, A2, BFe, C 
- Podzol : Profil de type Ap A£, B^ , Bp , C 
- Sols hydromorphes : Profils à horizon B^, ou G. 

e « a / * o • 
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b - Identification_du__sol 

A l'intérieur de chaque catégorie, d'autres critères permettent 
alors d'affiner le diagnostic et de définir le sol. 

- Sols bruns : Profils de type A (B) C. 

. Sol brun calcique s présence de calcaire dans (B) 

. Sol brun marmorisé : taches ocre-brun dans (B) 

. Sol brun : profil type. 

- Sols lessivés : Profils de type A^ A2 B C 

. Sol lessivé ; profil type 

. Sol lessivé marmorisé : taches ocre-brun dans B et le 
bas de l'horizon 

. Sol lessivé faiblement podzolisé : horizon A^ discontinu, 
d'épaisseur faible et variable. 

- Sols podzoliques : Profils de type A^ A2 Bpg C 

. Sol pod^olique à alios : horizon A2 gris pâle - humus 
de type mor. Horizon Bpg ocre brun concrétionné. 

. Sol ocre podzolique : horizon A2 gris pâle, très peu épais 
à transition peu nette vers Bpg ocre brun concrétionné. 
A-̂  bien développé - humus de type mor. 

- Podzol humo-ferrugineux : Profil de type A2, A^ B^ Bpg 
Horizon h^ gris-pâle, Présence d'un horizon B|_| très foncé 
à la base de k^. Bpg en partie concrétionné. 

- Sols hydromorphes : Profils à horizons Bg ou G. 
. Sol à pseudogley : présence d'un horizon B^, bariolé 

. Sol à gley : présence d'un horizon G. 



Les profils types présentés dans les planches suivantes sont en fait des représentations de profils observés 
au cours des travaux. Les textures qui y sont figurées et la charge en cailloux doivent être interprétées 
comme des exemples, chaque type de sol pouvant présenter un grand norrbre de combinaisons différentes. C'est 
la succession des horizons qui doit être retenue en vue de l'identification des différents types de sols. 

S O L S B R U N S : P R O F I L S A B C 

S O L S L E S S I V E S : P R O F I L S B C 
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SOL LESSIVE 
(d'après profil N°147) 

mus: 

iiii. ~~j ~ 

> Jlî SI 

SOL LESSIVE MARMORISE 
(d'après profil N° 43) 

SOL LESSIVE 
FAIBLEMENT PODZOLISE 
(d'après profil N°48) 
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Les profils types présentés dans les planches suivantes s'ont en fait des représentations de profils observés 
au cours des travaux. Les textures qui y sont figurées et la charge en cailloux doivent être interprétées 
comme des exemples, chaque type de sol pouvant présenter un grand nombre de combinaisons différentes. C'est 
la succession des horizons qui doit être retenue en vue de l'identification des différents types de sols. 

S O L S P O D Z O L I Q U E S ! PODZOL 

Profils A, A 2 BFe C 

:#: : : >: 

SOL PODZOLIQUE A ALIOS 
(d'après profil N°214) 

Ai 

Al 

SOL OCRE PODZOLIQUE 
(d'après profil N°221) ... 

(d'après profil N°J15) 

S O L S H Y D R O M O R P H E S 

^ 

"îjiT 

jE 

[))» i » i i 1 i|)i' 

.1 ' » ifo—r S I I' L 

A* 

Az 

SOL HUMIQUE A GLEY 
(d'après profil N ° H O ) 

SOL LESSIVE A PSEUDOGLEY 
(d'après Profil N° 201) 
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V - CODES UTILISES DANS LA DESCRIPTION DU PROFIL PEDOLOGIQUE 

Les valeurs indiquées sont celles que l'on peut trouver en 
utilisant un indicateur coloré du type Pehameter 

Elle provient de la traduction en français des indications 
fournies par le Code Couleur Munsell (voir concordance en 
annexe). 

Nous n'avons que très rarement rencontré de réaction (effer-
vescence) due à un jet d'acide chlorhydrique dilué. 

Le premier chiffre correspond à la teneur en argile (de 1 à 5) 
Le second chiffre correspond à la teneur en limon (de 1 à 4) 
La lettre S indique la présence de! sable 
Le mode opératoire est indiqué en annexe. 

Texture de la partie grossière : 

On estime donc la teneur en "pierres" par un code à 7 valeurs 
(1 à 7). Puis on a indiqué s'il s'agissait de graviers (2 à 20mm), 
de cailloux (2 cm à 20 cm) ou de blocs (plus de 20 cm). 
Le mode opératoire est donné en annexe. 

Structure de la partie terreuse : quatre cas ont été retenus : 

Particulaire (fibreuse, feuilletée, à éléments juxtaposés) 
Massive 
Polygonale (cubique, en plaquette, polyédrique) 
Grumeleuse (grenue, grumeleuse) 

Finesse des éléments structuraux : trois cas peuvent apparaître 

Eléments fins, (inférieurs à 2 mm) 
Eléments moyens (de 2 à 5 mm) 
Eléments grossiers de plus de 5 mm. 

Résistance des éléments structuraux 

Modérée : les petits agrégats résistent, les gros se brisent 
sous les doigts. 

Faible : tous les agrégats peuvent se diviser sous la pression 
des doigts. 

Forte : tous les agrégats résistent. 

Profondeur d'enracinement 

P H : 

couleur : 

Réaction Hcl : 

Texture fine : 

Elle est portée sur les figures par un double trait vertical 
quand les racines sont abondantes et par un simple trait lors-
qu'elles sont présentes. 
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LEGENDES DES SYMBOLES 

PROFILS PEDOLOGIQUES 

* LC+LT+F 

» H 

—Horizon humif ère 

texture argileuse 

texture limoneuse 

—* texture sableuse 

-> accumulation de fer ferreux 

— • accumulation de fer ferrique 

^précipitation localisée de fer ferrique 



CHAPITRE 3 

CATALOGUE DES STATIONS FORESTIERES DU PAYS FORT 
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STATION N° 1 

I COMPOSITION FLORISTIQUE 

I F ; AD 

I 
I 

Arbres 
Frêne 
Aulne 
Châtaignier 
Tremble 

V 
V + 
+ 

2-2 
1-3 

1 
Arbustes 

1 Saule Marsault 
Ronce 
Viorne obier 
Bourdaine 
Erable sycomore 
Noisetier 
Aubépine monogyne 

Strate herbacée 
Carex pendant 
Eupatoire chanvrine 

V 
V 
V + 
+ + + 

V + 

+-2 
Û-+ 
+-1 

1-3 

| Répartition géographique 
Milieu assez rare ( Sud Est du Pays Fort) 
En général stations peu étendues mais pouvant 

I se développer linéairement au long de fosses 
• toujours en eau. 

Saule Marsault 
Ronce 
Viorne obier 
Bourdaine 
Erable sycomore 
Noisetier 
Aubépine monogyne 

Strate herbacée 
Carex pendant 
Eupatoire chanvrine 

V 
V 
V + 
+ + + 

V + 

+-2 
Û-+ 
+-1 

1-3 

Humus 
Hydromull, peut être parfois hydromoder 

Reine des prés 
Gaillet palustre 
Jonc à glomérules 
Lysimaque nummulaire 
Salicaire 
Lamier jaune 
Jonc effusé 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Type de sol 
Asphyxique, argileux en surface avec peu ou 
pas de cailloux. Par contre, parfois chargé 
en petits cailloux en profondeur. 
Sol à gley. 
Sol relativement mince : le gley est parfois 
soutenu par un lit de cailloux (écoulements 
sur pentes). 

Osmonde royale 
Muguet 
Fougère mâle 

+ 
+ 
+ 

Commentaire 
-En mi-versant correspond à des zones de sour-
ces ou mares sur argile à silex. En bas de 
versant ou talweg, correspond à des abords de 
fossés ou ruisseaux. Les deux cas présentent 
quelques différences floristiques mais ne jus-
tifient pas la description de deux stations en 
raison d'une faible importance spatiale. 
-Identification facile grâce au très remarqua-
ble Carex pendant. 

Les cas sur mi-versant mériteraient une protec 
tion (flore des mares très particulière). 

__________ 
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PROFIL N° 221 

Type génétique 

Humus : Hyciromull 

sol humique à gley /craie qlauconieuse 
Cénomanien/Talweg 

Horizon Ax (pH_^_5) 
épaisseur : 10 cm 
couleur : gris très foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 2 S 
structure : massive 
racines : nombreuses 
texture grossière :(2) 100% Gr 
transition hor. inf.: graduelle 

Horizon de transita.on_ G._ (j?H_J„5) 
épaisseur : 20 cm 
couleur : fond gris-brun, quelques 

taches brun franc 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 I S 
structure : massive 
racines : présentes 
texture grossière :(2) 100% Gr 
transition hor.inf.: graduelle 

Horizon_ç (pH 
couleur : 

5) 
taches brun francs, 
fond gris —*• gris-
vert. 

réaction HCL : faible 
texture fine : 5 I S 
structure : massive 
racines s absentes 
texture grossière :(2) 100% Gr 

tlli 

t|ji 

i i 
ir i 

i i % i 
• i t i 
i • » > 
i i i 
J L i i 

i 
9 0 

t I 

>11 

w I 

à I 
I 

» 0 

é »• i 
0 0 0 0 

A noter l'enrichissement en sables 
en profondeur. 
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RELEVE N° 203 FUTAIE DE FRENE, FORET DE MENNETOU 

FAaxlnuA ZXCQIAIOK Î 
Aczn pAQ.udoplcvta.nuA + 
AlwxA glutinoAa 3 
VopuZuA TAMUZA 7 

V-ibuAYum opuluA 1 
CoAyluA cLvzllcLna 2 

Lamlum gaZe.obdolon + 
GAZLM paiuAtAQ. + 
LyAimachla nwnuZaAla 1 
ÛAmunda. AzgaliA 7 
CCVKLX pcndula. 3 
JuncuA conglommtuA 1 
EupatoAium cannablnum + 
F-ltipenduia ulmaAla 1 
JuncuA tHuMiA 1 
LythAum Aa.LLc.axia, 1 
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„ o STATION N ° £ 

Répartition géographique 
Sans doute uniquement dans le Nord du Pays 
Fort et peut être uniquement sur les affleure-
ments de calcaire Turonien exposés vers le 
Sud. Stations assez étendues mais parfois lo-
calisées à des boisements linéaires du type 
"haies larges". . 

Humus 
Mull typique 

Type de sol 
- Sol argileux en surface, frais. Peu de 
cailloux dans le profil et en surface. 
- Sol brun. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Commentaire 
Les boisements ou bosquets ont sans doute une 
composition floristique différente des haies 
larges. Il y manque en particulier la Scille 
à deux feuilles. Sous bois, le Lierre est plus 
abondant. 
Ce type de station rare, mérite (dans ses for-
mes les plus riches, sous-bois très fleuri au 
début du printemps) d'être préservé. 
Identification facile même en hiver, la Mercu-
riale pérenne ne disparaissant jamais totale-
ment. 
Se distingue nettement de la station 3 par une 
flore moins riche. 

Arbres 
Charme 
Chêne pédonculé 
Chêne sessile 
Frêne 

Arbustes 
Aubépine monogyne 
Noisetier 
Ronce 
Fragon 
Eglantier des champs 
Cornouiller sanguin 
Troène 
Erable champêtre 

Strate herbacée 
Mercuriale pérenne 
Géranium herbe à Robert 
Lierre 
Gaillet vrai 
Benoite urbaine 
Ficaire 
Scille à deux feuilles 
Corydalle 
Arum maculé 
Pervenche mineure 
Potentille faux fraisier 
Chèl/refeuille 
Germandrée scorodoine 
Ortië royale 
Pulmonaire à feuilles allongées 
Epipactis à large feuille 
Jacinthe des bois 

III 
III 
I 
I 

V 
V 
V 
III 
III 
III 
I 
I 

V + --2 
V + --2 
V + --3 
IV 0-- + 
IV 0-- + 
III 0-- + 
III + -•3 
III 0-• + 
III 0-
III 0-- + 
III 0-- + 
II 0-- + 
II 0-- + 
I 
I 
I 
I 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : Sol brun /Turonien altéré/ 
mi versant. a A A K % l ; 

Humus mull 

Ai (PH_1_7) 
épaisseur : 17-18 cm 
couleur : gris très foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 6 I S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racine : présentes 
texture grossière : (4) 40% Gr; 603 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf.: graduelle 

Cx 

couleur : brun-jaune foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 6 I S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière : (5) 30% Gr; 60% Cx;10% Bc 
éléments structuraux : moyens 

— - t t 
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RELEVE N° lé TAILLIS. AU SUD DE LA FORET DE ST BRISSON 
AU SUD DU CD 53 

CaApinuA be.tu.luJ> 4 
VxaximA excelAiox. + 

COAJMA Aangu4.ne.a 1 
CoAylué aveliam 2 
Cxataegué monogyna 1 

RubuA Ap. 1 
LiguAtAum vulgaAe 1 

GaZzopAlA tAe.tA.ahit + 
VulmonaAia longi&olia + 
UeAcwiialiA peAenniA 2 
EpipactiA lati& olla + 
GeAanium AobeAtianum + 

HedeAa hélix 3 

Endymion non AcAiptanA 2 
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STATION N° 3 

• 100Î 
ALTITUDE (en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en °) 

0 0 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

o . 
P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

n , n . n 
M NE E Sf S S» » «I 

Répartition géographique 
Station en général assez étendue, mais type 
assez peu répandu. 

Humus 
Mull. 

Type de sol 
- Sol humide à frais, le plus généralement 
argileux, parfois argilo sableux ou argilo-
limoneux, charge en cailloux forte dans pres-
que la moitié des cas. 
Sol brun marmorisé, parfois à pseudogley 
présent sur Marnes à Ostracées. 

Commentaire 
Station préférant les conditions humides (fond 
de talweg) ou bien arrosées du fait de leur 
position topographique ou orientation. Appa-
raît (rarement) sur plateau dans des zones où 
l'eau peut stagner. Il existe une variante de 
même composition floristique mais où le Chêne 
pédoncule est plus abondant qui. constitue une 
transition avec 4. 
Richesse floristique assez caractéristique.Le 
relevé le plus riche a curieusement été ren-
contré en forêt d'Allogny près d'un ruisseau 
sur alluvions sableuses. 
3.1: Charmaie (sans Chêne). Le charme peut être 

associé au Frêne. 
3.2: Frênaie (sans Chêne ni Charme) à sous-bois 

de Viorne obier. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Charme 
Frêne 
Tremble 
Chêne pédoncule 
Bouleau 
Aulne 
Merisier 

Arbustes 
Aubépine monogyne 
Noisetier 
Eglantier des champs 
Viorne obier 
Erable champêtre 
Cornouiller sanguin 
Fusain 
Troëne 
Groseillier 
Alisier torminal 
Ronce 
Houx 
Aubépine oxyacanthe 
Néflier 
Pommier 
Bourdaine 
Fragon 

Strate herbacée 
Lierre 
Brachypode des bois 
Carex des bois 
Primevère élevée 
Arum maculé 
Lamier jaune 
Mélique à une fleur 
Potentille faux fraisier 
Euphorbe amygdaloïde 
Paturin des bois 
Sceau de Salomon 
Circée de Paris 
Euphorbe douce 
Lierre terrestre 
Oxalis petite oseille 
Sarrette des teinturiers 
Violette des bois 
Fétuque à petites feuilles 
Chèvrefeuille 
Bugle rampant 
Ail des ours 
Fougère femelle 
Carex digité 
Muguet 
Fraisier 
Lysimaque des bois 
Millet effusé 
Primevère officinale 
Sanicle d'Europe 
Epiaire des bois 
Betoine officinale 
Stellaire holostée 
Pervenche mineure 
Canche flexueuse 
Violette de rivin 

Mousses 
Rhytidiadelphus triqueter 
Polytrichum formosum 
Leucobryum glaucum 

3.3: Chênaie pédonculée à Charme. 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : sol brun marmorisé / Marnes à Ostracées/ 
bas-versant. 

Humus : mull 

Horizon A^ (pH :_6) 
épaisseur : 15 cm 
couleur : gris très foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 6 IS 
structure:polygonale 
résistance : modérée 
racines : nombreuses 
texture grossière :(5) 2Q% Gr,75% Cx,5?̂ Bc 
éléments structuraux : grossiers 
transition hor.inf.: distincte 

couleur : fond gris,très nom-
breuses tâches ocre-
brun 

réaction HCL : faible 
texture fine : 6 I S 
structure : polygonale 
résistance : forte 
racines : présentes 
texture grossière :(5) 
éléments structuraux : 

a 

ms 

20% Gr,80?o 
grossiers 

Cx 
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RELEVE N° 161 TAILLIS SOUS FUTAIE PRES DE LA MOTTE AU NORD DE 
LA FORET DE ST PALAIS. 

CaApinuA botuluA 5 
FlaxinuA QXC.ZIM.OK 7 
PopuluA tAQmuJta + 

CxatueguA monogyna 7 
CoAyluA avellana 7 
VibuAnm opuluA 7 
SoAbuA toAminaliA + 
COAHUA Aanguin&a + 
EvonymuA vutgaAiA + 

Attium uAAinum 7 
PAimula o&&icinaliA 7 
Viola. AilvZAtAiA 7 
PotentiZla fiAagaAiaAtAwm 7 
SanicuZa ojuAopaoa Z 
Fo.Atu.ca tcnuifiotia + 
EuphoAbia dutciA 7 
Aj'uga AQ.ptani + 

CaAQ.x Ailvattca 7 
Rtachypodium AilvatLcixm + 
EuphoAbia amygdato'idcA + 
Hodoxa hélix 4 
RhytidiadelphuA tAiquetoA 7 
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STATION N ° 4 

IOOÎ 

ALTITUDE !en «i 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en 

0 0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

• 
P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

tZL -TZXZ3 i 
N NE E SE S SW ¥ NW 

Répartition géographique 
Assez fréquent. Présent sur l'ensemble 
du Pays-Fort. 

Humus 
Mull. 

Type de sol 
Sol en général argileux, parfois argilo sa-
bleux, voire argilo-sablo-limoneux, frais à 
humide. Charge en cailloux notable en surface 
dans la moitié des cas. 
Sol brun et sol brun marmorisé. 

Parfois sol brun calcique sur craies et 
marnes à Ostracés. 

Commentaire 
Recherche les conditions favorables au main-
tien d'une certaine fraîcheur (ce qui existe 
également sur les plateaux d'argile à silex 
où la faible variation topographique ne permet 
pas d'assurer un complet drainage latéral). 
Diffère du type précédent par une plus grande 
fréquence et abondance du Chêne pédonculé, 

4.1: Variante à Hêtre plus abondant en altitu-
de proche de 300 m ou supérieure. La flore 
est alors plus pauvre. 

4.1.1: 
Variante à Aspérule odorante présente sur 
le revers (à l'est) de la Cuesta dans les 
bois de Boucard, Nancray, des Beurtes,et 
peut-être du Bois de l'Aumône. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Charme 
Chêne pédonculé 
Frêne 
Chêne sessile 
Hêtre 
Tremble 
Bouleau verruqueux 
Merisier 
Chêne'hybride 
Aulne glutineux 
Châtaignier 
Robinier faux-acacia 

Arbustes 
Noisetier 
Aubépine monogyne 
Eglantier des champs 
Erable champêtre 
Ronce 
Troëne 
Cornouiller sanguin 
Groseillier 
Viorne obier 
Fusain 
Fragon 
Bourdaine 
Houx 
Alisier 
Aubépine oxyacanthe 
Prunellier 
Saule cendré 
Saule Marsault 
Néflier 

Strate herbacée 
Lierre 
Sceau de Salomon 
Brachypode des bois 
Carex des bois 
Euphorbe amygdaloïde 
Carex à épillets espacés 
Circée de Paris 
Bétoine officinale 
Sarrette des teinturiers 
Violette de Rivin 
Chèvrefeuille 
Potentille faux fraisier 
Lamier jaune 
Mélique uniflore 
Millet effusé 
Fouqère mâle 
Carex digité 
Aspérule odorante 
Primevère officinale 
Arum maculé 
Muguet 
Canche flexueuse 
Vergerette du Canada 
Euphorbe douce 
Fetuque heterophylle 
Fraisier 
Géranium herbe à Robe 
Jonc effusé 
Luzule de Forster 
Oxalis petite oseille 
Parisette 
Paturin des bois 
Polystic épineux 
Primevère élevée 
Fougère aigle 
Tamier commun 
Vesce des haies 
Pervenche mineure 
Violette des bois 
Houlque molle 
Stellaire holostée 
Potentille rampante 

[Mousses 
Rhytidiadelphus triqueter 
Polytrichum formosum 
Thuidium tamariscifolium 
Pleuroscleropodium pururn 

p ' AD 
V 0-5 
V 0-3 
III 0-2 
III 0-2 
II 0-3 
II 0-2 
II 0-1 

V 1-3 
IV 0-1 
III 0-1 
III 0-1 
III 0-1 
II 0-1 
II 0-1 
IT 0-1 
II 0-1 
II 0-1 
II 0-2 
I 
I , 
I 
I 
I 
+ 
+ 0-3 
+ 
I 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

III 0-2 
II 0-1 
II 0-1 
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PROFIL : N°31 

Type génétique : Sol brun marmorisé 
/ alluvions 

Humus : mull 

peu net : 1-2 cm 
couleur : gris-brun 

couleur : beige foncé, 
très nombreuses taches ocre-brun 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 6 I S 
structure : polygonale 
résistance : forte 
racines : présentes 
texture grossière : (3) m Gr,10K Cx 
éléments structuraux : grossiers 
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RELEVE N°3l TAILLIS SOUS-FUTAIE - BOIS DE JARRIER 

QueAcuA AeAAili^loxa î 
CaxpinuA be,tulLU> 4 
PxunuA avium 7 
FxaxinuA exc.eZAi.oK + 
PopuluA txemula ? 

EvonymuA vutgaxii + 
LiguAtxum vulgaxe ? 
Acex campeAtAe + 
RUACUA aculeatuA 7 
CoxyluA aveltam 7 
ROACL axvenàiA + 
Cxa.ta.eguA monogyna 7 
SoxbuA toxminaliA + 
M&épiluA gexmanica + 
RibeA xubxum + 
Rhamnuà fixangula + 

RubuA {xuticoAuA 7 

FeAtuca heteAophylla 7 
Melica unifiloxa + 
Bxachypodium Ailvaticum + 
Luzula ioXAtexi + 
Euphoxbia amygdaloideA + 
Potentilta {,xagaxiaAtxum 7 
Caxex xejmota + 
Caxex Ailvatica + 
Polygonatum multifiloxum + 
Sta.ch.yA ofifiicinaZiA + 
{/iota, xivinia.no. + 
SexxatuZa tinctoxia + 
Hedexa hélix 3 

Thuidium tamaxiAci &olium 7 
RhytidiadelphuA txiquetex 7 



STATION N ° 5 

100% 

ALTI7UDF fen m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en 

I I 
0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

N NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 
Fréquent et présent dans la presque totalité 
du Pays Fort (beaucoup plus rare dans le Nord) 

Humus 
Mull et Mull Moder. Il semble que les sites 
sans Hêtre correspondent plutôt aux Mull, les 
sites avec Hêtre au Mull-Moder. 

Type de sol 
Le plus généralement argileux et frais, loca-
lement humide. Charge en cailloux en général 
assez faible. 
Sol brun et sol lessivé 

Commentaire 
Recherche les positions topographiques favo-
rables à une certaine fraîcheur, donc plutôt 
les pentes faibles. 
Variante humide peu répandue, se signalant 
par la présence du Frêne, du Tremble, de 
1'Aulne. 
La composition floristique s'appauvrit au des-
sus de 300 mètres. Le Hêtre bien plus fré-
quent que dans le type précédent apparaît à 
une altitude inférieure à 300 mètres. 
5.1: Variante à mull, à Frêne et à flore di-

versifiée. Le Hêtre est absent. 
5.2: Variante à mull-moder et Hêtre avec une 

flore diversifiée. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Charme 
Chêne sessile 
Hêtre 
Frêne 
Chêne pédonculé 
Châtaignier 
Tremble 
Merisier 
Chêne hybride 
Sapin pectiné 
Aulne 

Bouleau verrugueux 

Arbustes 
Eglantier des champs 
Ronce 
Noisetier 
Aubépine monogyne 
Houx 
Erable champêtre 
Fragon 
Troëne 
Alisier torminal 
Cornouiller sanguin 
Néflier 
Viorne obier 
Bourdaine 
Prunellier 
Groseillier 
Strate herbacée 
Lierre 
Sceau de Salomon 
Chèvrefeuille 
Euphorbe amygdaloïde 
Carex des bois 
Brachypode des bois 
Fougère mâle 
Fougère aigle 
Primevère élevée 
Violette de Rivin 
Aspérule odorante 
Muguet 
Fétuque hétérophylle 
Mélampyre des prés 
Mélique uniflore 
Pâturin nemoral 
Primevère officinale 
Germandrée scorodoine 
Bétoine officinale 
Canche flexueuse 
Fraisier 
Géranium herbe à Robert 
Lamier maculé 
Luzule de Forster 
Polystic épineux 
Anémone Sylvie 
Arum maculé 
Circée de Paris 
Millet effusé 
Tamier 
Pervenche mineure 
Violette des bois 
Sariette des teinturiers 

Mousses 
Polytrichum formosum 
Thuidium tamariscifolium 



PROFIL N° 75 

Type génétique : sol lessivé/plateau/ 
argile à silex. 

Humus : mull 

A1 (pH_£„4) 
peu net : 1 - 2 cm 
couleur : gris-brun 

Horizon CpH = ̂ ) 
épaisseur : 30 cm 
couleur : beige foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 3 S 
structure:, polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (5) 60% Gr, 40% Cx 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf : graduelle 

Horizon B (pH_:_5) 
douleur : brun franc 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 6 I S 
structure : polygonale 
résistance : modérée 
racines : présentes 
texture grossière : (4) 80% Gr, 20% Cx 
éléments structuraux : moyens 
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RELEVE N° 75 TAILLIS SOUS-FUTAIE - BOIS DE L'AUMONE 

QueAcuA AeAAilifloAa 1 
QueAcxU) peduncalata + 
CcUcpinaA bztulu-6 3 
VAaxinuA exolAioA + 

CoAnai Aanguine.a. + 
RUAC.UA aaute.atuA + 
AceA campestAe. + 
RoAa aAvo.YUFLA + 
CAatazguA monogyna 1 
CoAyluA avellana + 
RhamnuA f Aangula + 
RubuA {AuticoAuA 2 

CaAe.x Ailvatica + 
Machypodium Ailvaticum + 
Polygonatum rrultifloAa + 
EuphoAbia amygdaloide.A 7 
He.deAa hélix 7 
Ve.AahampAia fl&xuoAa + 
Te.ucAium AcoAodonia + 
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STATION N! 

100°, 
ALTITUDE en 

1 I 1 
200 250 100 400 450 

P E W (en 

0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

1 I 1 
P Rb Ru H Rp M 

EXPOSITION 

X r ~ H m 
NJ NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 
Type de station présent sur l'ensemble du 
Pays Fort sans être très fréquent. 

Humus 
Mull-Moder et Moder. Assez rarement Mull 

Type de sol 
Frais à humide, des terrains caillouteux ap-
paraissent dans la moitié des cas étudiés. 
Sol lessivé. Indices de marmorisation fré-
quents. 

Commentaire 
Semble s'installer dans des conditions de 
maintien d'une certaine humidité. Vraisembla-
blement lié également à un mauvais drainage 
latéral du sol. 
La plantation de Pins semble entraîner un assè 
chement du sol. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Charme 
Bouleau verruqueux 
Chêne pédoncule 
Frêne 
Tremble 
Chêne hybride 
Chataignier 
Merisier 
Aulne 
Hêtre 
Chêne sessile 
Pin sylvestre 

Arbustes 
Aubépine monogyne 
Ronce 
Noisetier 
Bourdaine 
Alisier torminal 
Groseillier 
Eglantier des champs 
Houx 
Néflier 
Pommier 
Fragon 
Prunellier 
Viorne obier 
Eglantier des chiens 
Alisier blanc 
Saule Marsault 

Strate herbacée 
Lierre 
Chèvrefeuille 
Molinie 
Fougère aigle 
Canche flexueuse 
Mélampyre des prés 
Sceau de Salomon 
Fougère femelle 
Brachypode des bois 
Euphorbe amygdaloîde 
Fétuque hétérophylle 
Luzule de Forster 
Peucedan gaulois 
Fougère mâle 
Sanicle d'Europe 
Verge d'or 
Stellaire hoSostée 
Tamier 
Germandrée scarodoine 
Pervenche mineure 
Violette de Rivin 
Housses 

Thuidium tamariscifolium 
Rhytidiadelphus triqueter 
Polytricum formosum 

6.1: Variante à molinie. 
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PROFIL N° 221 

70% Gr,30?o Cx 
moyens 
distincte 

couleur : ocre-brun 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 6 2 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière :(5) 60 
éléments structuraux 

Gr,40% Cx 
moyens 

Type génétique : Sol lessivé/argile à silex/mi-versant 

Humus : mull 

Horizon A2_(pH_£ 5) 
peu net : 1-2 cm 
couleur : beige foncé 

-

épaisseur : 13 cm 
couleur : beige 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 4 3 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière :(5) 
éléments structuraux : 
transition hor. inf. : 

Horizon B (pH : 5,5) 
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RELEVE N° 1 65 TAILLIS SOUS-FUTAIE NORD DES BOIS DE LA BORNE 

QueAc.uA AeSAilifloAa. 2 
QUQACUA* hybAide.' I 
CaApinuA be.tuluA ? 
PAunuA avium 1 
Ccutanm Aativa 7 
Bututd VM.AUC.OACi + 

RoAa. aAveniiA + 
CoAyluA aveJtlana 2 
CAatae.guA monogyna. 3 
SoAbuA toAminaliA + 
SoAbuA aAia. + 
RubuA fiAuticoAuA + 

TœmuA communiA + 
Solidago viAga.-auAZa 7 
BAachypodium Ailvatiaum + 
Polygonatum multifloAim 7 
Sanicula euAopaea 1 
Viola Aiviniana + 
He.deAa, hélix 3 
Ptexidium aquilinum 7 
VeAchampAia fle.xuoAa 1 
MzlampyAum pAatense + 

Thuidium tamaAisci folium 1 
Rhytidiade.lphuA tAiqmteA 7 



3? 

PROFIL N° 221 

Type génétique : sol lessivé marmorisé /limon argilo sableux/plateau 

Humus : mull-moder 

LC+LT : 1 cm F : 0,5 cm 
H discontinu 

Horizon_A1 (pH 4,5) 
peu développé : 3 cm 
couleur : gris-brun 

Horizon A2 (pH £ 5) 
épaisseur : 23 cm 
couleur : beige foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 4 4 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (3) 90?o Gr ; 10% Cx 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf: graduelle 

couleur : beige foncé ; taches brun-franc 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 3 S 
structure polygonale 
résistance:faible 
racines : présentes 
texture grossière : (5) 70 % Gr;30 % Cx 
éléments structuraux : moyens 
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RELEVE N° 1 TAILLIS SOUS-FUTAIE-FORET DE ST BRIS50N 

QueAcuA pe.duncula.ta 2 
CaApiniu betulu* 4 

Polygow.tu.rn muttliloKum + 
ConvaMajtla malaJilA f 
HedeAa. hélix 3 
LoniceAa. peAiclymenum 2 
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STATION N ° 9 

100Î 
ALTITUDE {en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

I 
PENTE (en 

0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P R b Ru H R p M B T 

EXPOSITION 

I I 1 —I 
H N N E F . S E S S W W N W 

Répartition géographique 
Type de station essentiellement présent au 
centre et au Sud Est du Pays Fort ainsi qu'en 
forêt de Charnes. 

Humus 
Presque systématiquement Moder. Quelques 
rares cas à Mull-Moder ou Moder-Mor. 

Type de sol 
Presque toujours sain, très rarement sec ou 
frais. Charge en cailloux souvent forte à 
très forte, au moins dans les horizons super-
ficiels. 
Sols lessivés et sols bruns lessivés. Quel-
ques pseudo-gleys dont la présence ne se 
traduit pas dans la flore. 

Commentaire 
Ce type de station recherche plutôt les alti-
tudes moyennes et les pentes moyennes à nul-
les. L'exposition semble indifférente. 
Globalement, l'ensemble des conditions sta-
tionnelles paraît correspondre à des sites 
bien drainés. 

9.1: Variante à Néflier. 
9.2: Variante sans Néflier. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Charme 
Hêtre 
Chêne sessile 
Châtaignier 
Chêne"hybride" 
Bouleau verruqueux 
Chêne pédonculé 
Pin laricio 
Tilleul à feuille en coeur 

Arbustes Ronce 
Houx 
Noisetier 
Néflier 
Aubépine monogyne 
Bourdaine 
Alisier torminal 
Groseillier 
Fragon 
Sureau à grappes 
Strate herbacée 
Fougère aigle 
Lierre 
Chèvrefeuille 
Mélampyre des prés 
Canche flexueuse 
Molinie 
Germandrée scorodoine 
Brachypode des bois 
Muguet 
Fraisi er 
Sceau de Salomon 
Millepertuis élégant 
Mousses 
Polytrichum formosum 
Thuidium tamariscifolium 
Rhytidiadelphus triqueter 
Dicranum scoparium 
Leucobryum glaucum 

V 
V 
V 
II 
II 
I 
I 
I 
I 

IV 
III 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

V 
w 
u 
IV 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

III 
II 
I 
I 
I 
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PROFIL N° 63 

Type génétique : Sol lessivé marmorisé/argile à silex/plateau 

Humus : moder 
LC+LT : 1 cm 
F : 0,5 cm 
H : 1 cm 

!j2Ei?20 Al 
épaisseur : 8-10 cm 
couleur : brun-gris foncé 
texture fine : 3 3 S 
structure : particulaire 
texture grossière : (3) 100% Gr 
transition hor. inf : distincte 

t!2Ei?2D A2 
épaisseur : 40 cm 
couleur : beige 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 3 4 S 
structure : tendance polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (4) 70% Gr, 30% Cx 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf.: graduelle 

_ 4 

t!2Ei?2D 8 iËLi-ËiËl 
couleur : fond ocre-brun 

taches brun-franc 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 2 S 
structure polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière : (4) 70% Gr; 30% Cx 
éléments structuraux : moyens 
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RELEVE N° 63 TAILLIS SOUS-FUTAIE - FORET D'IVOY 

QlieACUA AeAAilifiloAa 3 
FaguA Ailvatica 7 
CaApinuA betuluA 2 
CaAtanea Acvtiva + 
6étala veAAucoAa + 
CoAyluA avellana + 
llex aquifiolium + 
SoxbuA toAmiwZiA + 
RibeA Aubium + 
RhamnuA &Aangula + 
RubuA {AuticoAuA 2 

HedeAa hélix 2 
Lon.ic.2Aa. p2Aiclyme.nu.rn 7 
Ptexidium aquilinum 3 
VeAchampAia filexuoAa 7 
MelampyAum pn.ate.nAe. + 
TeucAium AcoAodonia + 
Molinia coeAulext + 

PolytAichum fioAmoAum 7 
Thuidium tamaAiAci&olium + 
Rhytidiadelphui tAiqueteA + 
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STATION N ° 1 0 

r 100% 

ALTITUDE (en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en °) 

_i 1 i 
0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

N NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 
Types de station très fréquents et répandus 
sur l'ensemble du Pays-Fort en dehors des 
forêts d'Allogny et de Charnes. 

Humus 
Le plus généralement Moder, parfois 
Mull-Moder. 

Type de sol 
Frais ou sains, rarement secs ou humides. 
Charge en cailloux plutôt faible en surface 
encore que certains sites soient pierreux. 
Texture superficielle à dominante argileuse. 
Types génétiques assez variés allant du sol 
peu lessivé au sol presque podzolique. Marmo-
risation fréquente. 

Commentaire 

Localisé aux altitudes faibles et aux pentes 
faibles et moyennes le plus généralement. 
10.a: Type sans Molinie, voir ci-contre. 
10.b: Type à Molinie, cf fiche suivante. 
La présence de cette espèce distingue 
nettement les deux types. 
Hormis les sites sans exposition particulière, 
10.a semble préférer une exposition Est, 
alors que 10.b se trouve plutôt en orientation 
Ouest. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

10.a : Type sans Molinie 
Arbres 
Chêne sessile 
Charme 
Chêne pédonculé 
Bouleau verruqueux 
Hêtre 
Tremble 
Chêne'hybride" 
Châtaignier 
Merisier 
Pin sylvestre 
Frêne 

Arbustes 
Ronce 
Bourdaine 
Alisier torminal 
Aubépine monogyne 
Néflier 
Houx 
Noisetier 
Genévrier 
Pommier 
Fragon 
Genêt 

Strate herbacée 
Chèvrefeuille 
Lierre 
Fougère aigle 
Canche flexueuse 
Germandrée scorodoine 
Mélampyre des prés 
Sceau de Salomon 
Muguet 
Euphorbe amygdaloïde 
Carex des bois 
Millepertuis élégant 
Verge d'or 
Peucedan gaullois 
Carex à pilules 
Eglantier des champs 
Scabieuse 

Mousses 
Polytrichum formosum 
Thuidium tamariscifolium 
Rhytidiadelphus triquster 
Leucobryum glaucum 
Pseudoscleropodium purum 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : Sol lessivé marmorisé/limon argileux/plateau 

Humus : moder 
LC+LT : 1 cm 
F : 0,5 cm 
H : 1 cm 

Horizon_A1 (pH_i_5) 
peu développé : 4 cm 
couleur : gris-brun 

A2 
épaisseur : 40 cm 
couleur : beige foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 3 4 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (2) 100% Gr 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf.: graduelle 

couleur : brun-jaune clair 
avec taches brunes 

réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 2 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière :(2) 100% Gr 
éléments structuraux : moyens 

1 F 

lu" 
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RELEVE N° 197 TAILLIS SOUS-FUTAIE - FORFT DE MENNETQU 

QueAcaA AeAAiliiloAa 2 
FaguA AiZvatica 4 
CaApinuA betuluA 1 

CotyluA aveZlam + 
SoAbuA toAmimZiA + 
MeApiluA geAmanica + 
RubuA iAu.tic.oAiu + 

CaAex Ailvatica. 
Polygonatum muZti&loAum 
Con.vaZlaA.ia maialiA 2 
HedeAa heZix 1 
LoniceAa peAicZymenum 1 
PteAidium aquilinum + 
VeAchampAia falemoAci + 
Polypodivm vulgane + 

LeucobAyum glaucum 
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STATION N ° 1 0 

100% 

ALTITUDE (en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en °) 

0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

N NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 

cf fiche précédente 

Humus 

cf fiche précédente 

Type de sol 

cf fiche précédente 

Commentaire 
cf fiche précédente 
On rencontre un sous-type où la Molinie est 
très abondante; la flore est alors très 
pauvre. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

10.b: Type à Molinie 

Arbres 
Chêne sessile 
Bouleau verruqueux 
Chêne pédonculé 
Hêtre 
Pin sylvestre 
Chêne'hybride" 
Charme 
Châtaignier 
Tremble 
Pommier 
Epicéa 
Pin weymouth 
Merisier 
Douglas 
Sapin 
Frêne 

Arbustes 
Bourdaine 
Alisier terminal 
Néflier 
Houx 
Aubépine monogyne 
Eglantier des champs 
Noisetier 
Fragon 
Viorne obier 
Genévrier 
Saule cendré 
Groseillier 
Sorbier des oiseleurs 
Genêt 

Strate herbacée 
Chèvrefeuille 
Lierre 
Molinie 
Fougère aigle 
Ronce 
Canche flexueuse 
Germandrée scorodoine 
Mélampyre des prés 
Peucedan gaulois 
Muguet 
Sceau de Salomon 
Millepertuis élégant 
Verge d'or 
Callune 
Vergerette du Canada 
Jonc effusé 
Sarette des teinturiers 
Bétoine officinale 
Carex à épillets espacés 
Euphorbe amygdaloïde 
Petite scutellaire 
Scabieuse 
Circée de Paris 
Fétuque hétérophylle 
Brachypode des bois 
Gesse de montagne 
Tamier 
Potentille tormentille 
Scrofulaire noueuse 

Mousses 
Polytrichum formosum 
Thuidium tamariscifolium 
Leucobryum glaucun 
Pleuroscleropodium purum 
Rhytidiadelphus triqueter 

AD 

IV 
IV 
n i 
III 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
I 

0-3 

0 - 2 
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PROFIL N° 221 

Type génétique: Sol lessivé marmorisé 

Humus: mull-moder 

torizori Pli ± 5) 
peu développé : 4cm 
couleur : gris-brun pâle 

Horizon A2_:_(£H_:_5)_ 
épaisseur : 15 cm 
couleur : beige 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 3 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière : (4) 90% Gr.;10% Cx. 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf. : graduelle 

Horizon B _(pH 5) 

couleur : beige; taches brun-franc 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 3 S 
sturcture : polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière : (5) 70% Gr.; 30% Cx. 
éléments structuraux : moyens 
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RELEVE N° 39 TAILLIS SOUS FUTAIE - TAILLE DU FOSSE (près de Santrange) 

Que.AC.uA AeAAiZi&loACL 2 
QueAcuA " hybuide* 1 
CaAtanea Acutiva 7 
BetuZa. veAAucoAa. 1 
PopuluA tAemuIa 7 

SoAbuA toAmimÂ-tA + 
RhamnuA {xangula 2 
PZAUA maiuA 2 

RubuA lAUlticOAUA l 
VlbuAwm opuZuA 7 

JuncuA efâuAuA 7 
ScabZoAa colomboAla + 
ÛAobuA tilbeAOAUA + 
CaAex Aemota. + 
HypeAlcum putchAum + 
HedeAa heÂlx 7 
LoyiiceAa peAicZymenum 2 
MelcmpyAum pAatevue 7 
TeucAÙim AcoAodonia. 2 
SolZdago vVtga-auAejx + 
Moliniji coeAulea 3 
Peucedamm gattlcum ? 
CaZlum vulgaAlA + 
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STATION N° 1 2 

•100% 
ALTITUDE (en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en °) 

8 0 0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

I I 
0 N NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 
Type de station le plus fréquent du Pays-Fort 
présent sur l'ensemble du Pays mais plus 
abondant dans le Centre et le Sud. 

Humus 
Le plus généralement Moder, parfois, mais 
rarement Mull-Moder. 

Type de sol 
Horizon superficiel à tendance argileuse mais 
parfois aussi limoneuse. Charge en Cailloux 
nette et forte dans les horizons superficiels 
dans plus de la moitié des cas. Sol sain voire 
sec. 
Type génétique: soi légèrement lessivé, par-
fois marmorisé. 

Commentaire 
Plus fréquent dans les sites à moyenne alti-
tude et pentes faibles ou moyennes. Apparem-
ment stations bien arrosées mais à drainage 
efficace (pente, charge en cailloux). 

12.1: Variante à Bourdaine, Mélampyre des prés 
prés, et Canche flexueuse. 

12.11: Sous-variante à très forte densité de 
Houx sur les abords de la Cuesta. 
Sans Charme, ni Lierre, ni Chêne pé-
donculé, ni Chèvrefeuille. 
Avec Leucobryum glaucum et autres mous-
ses . 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Chêne sessile 
Hêtre 
Châtaignier 
Bouleau verruqueux 
Charme 
Chêne"hybride" 
Chêne pédonculé 
Tremble 
Merisier 
Pin laricio 
Douglas 

Arbustes 
Ronce 
Houx 
Alisier torminal 
Bourdaine 
Néflier 
Noisetier 
Pommier 
Genévrier 
Sureau à grappes 
Alisier blanc 
Sorbier des oiseleurs 

Strate herbacée 
Fougère aigle 
Chèvrefeuille 
Canche flexueuse 
Lierre 
Mélampyre des prés 
Carex à pilules 
Molinie 
Euphorbe amygdaloïde 
Callune 
Houlque molle 
Verge d'or 
Germandrée scorodoine 
Véronique officinale 
Millepertuis élégant 
Androsème officinal 
Fougère mâle 

Mousses 
Polytrichun formosum 
Leucobryun glaucum 
Thuidium tamariscifolium 
Rhytidiadelphus triqueter 
Dicranum scoparium 
Pleuroscleropodium purum 

F AD 
V 0-5 

. V 0-5 
IV 0-4 
II 0-1 
II 0-4 
II 0-5 
I 
+ 
+ 
+ 
+ 

V 
IV 
III 
II 
II 
I 
I + 
+ 

V 
IV 
IV 
IV 
III 
I 
I 
I + 
+ 
+ 
+ 

+ + 

IV 
III 
I 
I 

0-4 
0-5 
0-1 
0 - 2 

0-4 

0-3 
0 - 2 

0-3 
0-3 
0-3 

0-1 
0-+' 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : Sol lessivé/argile à silex 
plateau 

Humus : moder 
LC+LT : 1,5 cm 
F: < 0,5 cm 
H discontinu <,0,5 cm 

H2Ei?5D Ai 
peu net : 1-2 cm 
couleur : gris-brun 

Horizon A2 (pH_£_5) 
épaisseur : > 60 cm 
couleur : beige 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 3 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (5) 80% Gr, 20?; Cx 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf. : 

Horizon B non atteint 

f f # f 

- 0 
- v i S 

— « — 1 - yv-
t lipl 

- y # 
9. 

Jf 4 
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RELEVE N° 94 TAILLIS - BOIS DES BEURTES 

QueAcuA AeAAili&loAa. 1 
Qae.Ac.uA pedunculata 1 
FaguA Aii-vatica 4 
Ccutctnea Aativa + 

RhamnuA fAanguIa + 
llex aquifolium + 

RubuA lAUticOAUA 7 

HedeA hélix + 
LonLc.eAcL peticlymenum 7 
PteAidium aquilinum 7 
VeAchampAia flexuoAa 2 
UelompyAum pAatenAe + 

PolytAichum {omoAum 7 



53 STATION N - 1 3 

150 200 250 300 350 400 450 

MCI 
ALTITUDE (en m) 

PENTE (en °) 

0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P Rb Ru H Rp M B T 

EXPOSITION 

T~] 
N NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 
Localisé aux massifs du Centre et du Sud du 
Pays (y compris le bois de Charmes) c'est à 
dire aux zones les plus arrosées. 

Humus Moder, parfois Moder Mor 

Type de sol 
En général a forte tendance argileuse en sur-
face et à forte teneur en cailloux (parfois 
de taille importante). Sol sain voire sec. 
Séls plutôt lessivés, minces, parfois 
qleys provoqués par la difficulté de circula-
tion de l'eau entre les cailloux. 

Commentaire 

13.1: Variante à Bourdaine. 
13.2: Variante sans Bourdaine, 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Hêtre 
Chêne sessile 
Chêne'hybride" 
Bouleau verruqueux 
Châtaignier 
Douglas 
Chêne pédonculé 
Charme 
Pin laricio 

Arbustes 
Houx 
Alisier blanc 
Ronce 
Bourdaine 
Sorbier des oiseleurs 
Néflier 
Alisier torminal 
Pommier 

Strate herbacée 
Fougère aigle 
Canche flexueuse 
Mélampyre des prés 
Chèvrefeuille 
Lierre 
Carex à pilules 
Muguet 
Germandrée scorodoine 

Mousses 
Polytrichun formosum 
Leucobryum glaucum 

Le défrichement ou la coupe à blanc peuvent 
conduire à l'apparition d'une flore proche 
de celle de la station 15. 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : Sol lessivé/argile à silex/mi-versant 

Humus : moder 
LC+LT : 1 cm 
F : 0,5 cm 
H : 1 cm 

peu développé : 3-4 cm 
couleur : brun-gris foncé 

épaisseur : 30 cm 
couleur : beige 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 4 3 S 
structure : polygonale 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (5) 60% Gr,40% Cx 
éléments structuraux : moyens 
transition hor. inf.: graduelle 

couleur : brun-jaune clair 
(différentiation avec A~ 
difficile) 

réaction HCL : nulle 
texture fine : 5 3 S 
structure:polygonale 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière : (5) 80% Gr, 20% Cx 
éléments structuraux : moyens 
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RELEVE N° 181 TAILLIS SOUS-FUTAIE - BOIS DES GRANDS BOULATS 

QuejLC.uA hybride* 4 
Quejic.uA pedunculata 1 
FaguA Ailvatica 1 
CaAtanea. Acutiva. ? 
Betula veAAucoAa 1 

RhamnuA &Aangula + 
ïlex aqui&olium + 
MeApituA geAmanica + 
SoAbuA toAminaliA + 
SoAbuA aAin 1 
SoAbuA aucupaAia + 
RubuA &AuticOAaA + 

HedeAa hélix + 
LoniceAa peAiclymenum + 
PteAidium aquilinum î 
VeAchampAia filexuoAa 3 
MelampyAum pAatenAe + 

PolitAichum omoAum 
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STATION N° " | 4 

/ 00% 
ALTITUDE (en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en 

0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

i—r 
P R b R u H R p M B T 

EXPOSITION 

N NE E SE S 5* * N* 

Répartition géographique 
Centre et Est du Pays Fort. Type de station 
assez moyennement fréquent. 

Humus 
Moder et Moder+Mor. Un Mor a été rencontré 
sur une station sèche. 

Type de sol 
Le plus généralement sec, au mieux sain -
sableux, ou sablo-argileux. Charge en cail-
loux variable, forte dans un tiers des cas 
rencontrés. 
Type génétique : sol lessivé à tendance 
podzolique. 

Commentaire 
Ne semble pas rechercher des conditions de po 
sition ou de pente particulières. Correspond 
sans doute à des formes de dégradation de la 
chênaie. Présence très régulière de la 
Callune. 
14.1: Variante à Bruyère cendrée, Danthonie 

penchée, Sorbier des oiseleurs et Peu-
cedan gaullois; le Chèvrefeuille y est 
plus abondant. Ce cas semble corres-
pondre aux milieux les plus sableux. 

Le défrichement ou la coupe à blanc peuvent 
conduire à l'apparition d'une flore proche 
de celle de la station 15. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Bouleau verruqueux 
Chêne sessile 
"Hêtre 
Châtaignier 
Chêne pédonculé 
Chêne hybride" 
Charme 
Pin sylvestre 
Tremble 
Robinier 
Bouleau pubescent 
Arbustes 
Bourdaine 
Houx 
Alisier blanc 
Néflier 
Ronce 
Genêt 
Sorbier des oiseleurs 
Alisier terminal 
Genévrier 
Pommier 

Strate herbacée 
Callune 
Canche flexueuse 
Fougère aigle 
Mélampyre des prés 
Chèvrefeuille 
Germandrée scorodoine 
Bruyère cendrée 
Molinie 
Carex à pilules 
Muguet 
Danthonie penchée 
Pervenche mineure 
Luzule velue 
Peucedan gaulois 

Mousses 
Leucobryum glaucum 
Polytrichum formosum 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : Sol lessivé faiblement 
podzolisé/argile à silex/plateau 

Humus : moder 
LC+LT : < 1 cm 
F : < 0,5 cm 
H : < 1 cm 

HorizorW^ (pH_£_4i5) 
discontinu cm 
Horizon correspondant à 
une micro-podzolisation de 
surface. 
épaisseur : 3cm 10 cm localement 
couleur : gris-brun 

a2 
épaisseur : 60 cm 
couleur : beige 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 2 1 S 
structure : particulaire 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière : (3) 100% Gr 
élément structuraux : fins 
transition hor. inf : distincte 

Horizon B (pH_£_5) 
couleur : ocre-brun 
réaction HCL : nulle 
texture fine : 3 1 S 
structure : particulaire 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière : (3) 80% Gr, 20% Cx 
éléments structuraux : fins 
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RELEVE N° 48 FUTAIE - BOIS DE LA COUARDE 

QueAcuA A<LAAiti{loAa 3 
Ccutama Aativa + 
BetuZa veAAucoAa + 
PinuA Ail\HLAtAiA + 

RhamnuA {Aangu&z 7 
SoAbuA auc.upaAia + 
RubuS {Au.tic.oAuA 7 
Lon.ic.2Aa. poAicZymanm 7 
CaA&x pilulifeAa + 
VteAidium aquiUnum 3 
VtAckmpAia {luxuoAa + 
TtucAim AcoAodonia + 
Pe.uce.danm galUcum + 
Caliuna vulgcviii 7 
EAiea cineAQM. + 
Vanthonia demmbznA + 
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STATION N° 1 5 

100i 
ALTITUDE •en m) 

150 200 250 300 350 400 450 

PENTE (en °) 

0 0 5 10 15 20 25 

TOPOGRAPHIE 

P Rb Ru H Rp M 8 T 

EXPOSITION 

0 N NE E SE S SW W NW 

Répartition géographique 
Type de station rare pour le Pays-Fort. Corres 
pond soit aux sables de Puysaye, soit aux 
matériaux de type Burdigalien sableux des 
confins de la Sologne. 

Humus 

Mor, occasionnellement Moder-Mor 

Type de sol 
Sableux ou plus rarement sablo-argileux sec 
à très sec. 
Type génétique : sol ocre podzolique ou 
podzol humo ferrugineux à alios (cas rencontré 
uniquement sur sable de Puisaye mais pouvant 
exister sur Burdigalien.) 

Commentaire 
Semble se localiser aux situations topogra-
phiques planes et pluviosité faible à moyen-
ne. Un seul cas noté en haute altitude (400 m) 
sous des pins. La très forte charge en cail-
loux mais aussi le travail du sol avant plan-
tation des Pins laricios peuvent expliquer ce 
cas très atypique qui renferme de la Bruyère 
à balai. 

COMPOSITION FLORISTIQUE 

Arbres 
Bouleau verruqueux 
Pin sylvestre 
Châtaignier 
Pin laricio 
Chêne pédonculé 
Peuplier noir 
Arbustes 
Genêt 
Ronce 
Genévrier 
Bruyère à balai 

Strate herbacée 
Bruyère cendrée 
Callune 
Danthonie penchée 
Fougère aigle 
Canche flexueuse 
Chèvrefeuille 
Molinie 
Germandrée scorodoine 
Ajonc nain 

Mousses 
Pseudoscleropodium purum 
Leucobryum glaucum 
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PROFIL N° 221 

Type génétique : sol ocre-podzolique 

Humus : Mor (mousse 
recouvrante) 

H : 4 cm 

y^Eî^EO Ai (pH_ s _5) 
épaisseur : 30 cm 
couleur : gris très foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : II S 
structure : particulaire 
résistance : faible 
racines : nombreuses 
texture grossière :(3) 90% Gr,10% Cx 
éléments structuraux : fins 
transition hor. inf.: diffuse 

Horizon_A2 peu net, discontinu 
mélangé à A^ 

épaisseur : 10 cm 
couleur : gris pâle, traces gris très 

foncé 
réaction HCL : nulle 
texture fine : I I S 
structure : particulaire 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière :(3) 90% Gr,10% Cx 
éléments structuraux : fins 
transition hor. inf.: distincte 

Horizon_B1-e ipH_£_515) 
couleur : ocre-brun 
réaction HCL : nulle 
texture fine : I I S 
structure : particulaire 
résistance : faible 
racines : présentes 
texture grossière :(4) 80% Gr,20% Cx 
éléments structuraux : fins 
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RELEVE N° 221 TAILLIS - FORET D'ALLOGNY 

Ccutanea Mtiva + 
Betula. V2AAUC04& 5 
PinuA Ail\)<U>tAij> 1 

PtzAidium aquilinum 3 
EAica. cin&tw. 7 
Vanthonia. de.cumb<Ln*> ? 

?Ae.udoAcleAopodium puAum 4 



62 STATION N° 

i 
COMPOSITION FLORISTIQUE 

(a) 
Arbres 

AD 

Chêne pédonculé 
Bouleau verruqueux 
Bouleau pubescent 

2 
2 
2 

Arbustes 
Bourdaine 
Saule Marsault 
Ronce 

2 + 

Herbacée 
Répartition géographique 
Milieux rares. Le 1er type correspond à des 
petites dépressions marécageuses sur les pla-
teaux d'argile à silex. Le 2è type a été ren-
contré sur des suintements d'eau acide dans 
l'argile à silex (microdépressions sur pente). 

Chèvrefeuille 
Fougère aigle 
Molinie 
Germandrée scorodoine 
Mousses 
Polytrichum formosum 
Sphagnum sp. 

2 
1 
4 
+ 

1 
2 

Humus (b) 
Mor Arbres 

Chêne pédonculé 
Chêne"hybride" 
Bouleau verruqueux 
Tremble 

1 + 
2 
+ 

Type de sol 
Argilo sableux, asphyxique 

Aulne 
Bouleau pubescent 

Arbustes 

+ 
+ 

Néflier 
Alisier blanc 
Saule cendré 
Ronce 
Genévrier 
Genêt 

+ 
+ 
+ 

1 + 
+ 

Commentaire Herbacée 
Stations de très faible étendue (rarement plus 
d'un ou deux ares). Se rapproche quelque peu 
des autres forêts à Molinie mais avec une flo-
re bien plus pauvre et un humus plus acide. 

Lobélie brûlante 
Chèvrefeuille 
Fougère aigle 
Germandrée scorodoine 

+ 
1 
1 
+ 

Molinie 
Osmonde royale 

2 
1 



63 STATION N° 1 7 

r COMPOSITION FLORISTIQUE 

AD 

Arbres 
Bouleau verruqueux 
Frêne 
Sapin pectiné (introduit) 

2 
1 

i Arbustes 
Ronce 
Saule Marsault 

2 
1 

Strate herbacée 
Fougère aigle 1 

Répartition géographique 
Rare et en général peu étendu. Semble localisé 
au Sud Est de la région. 

Fougère aigle 

Humus Hydromoder 

Type de sol 
Sol asphyxique, argileux en surface ; peu ou 
pas de cailloux. 
Sol hydromorphe à gley. 
Nappe toujours subaffleurante. 

Commentaire 
Correspond à des suintements continus d'eau 
dans l'argile à silex ou à des zones tassées 
et imperméables. Stations en général d'assez 
faible étendue, floristiquement pauvres. Le 
seul cas rencontré est peut être atypique par 
suite de l'introduction du Sapin pectine. 



CHAPITRE 4 

CLE D'IDENTIFICATION DES STATIONS 
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Cette, clé est {ondée SUA deux critères principaux: te type d' 
humus, et la présence ou l'absence de certaines espèces végétales. 
* en ce qui concerne les humus, on se reportera au chapitre 2 (utilisation du 

catalogue) qui décrit , dans le contenu des {iches, le mode de discrimination des 
différents types d'humus. 
* vis-à-vis des espèces végétales, on se reportera au paragraphe "espèces végé-

tales à connaître" (qui précède la clé d'identification proprement dite) où. sont 
décrites les quelques quarante espèces végétales qu'il est nécessaire de savoir 
identifier pour un bon maniement de la clé. On notera que la présence ou l'absence 
d'espèces citées dans la clé ne constitue aucunement une indication de caractère 
écologique; en effet , la clé n'a pas été bâtie sur de tels critères. 

La plupart des espèces végétales peuvent être rencontrées si 
l'on effectue les relevés en fin Juin, Juillet, début Août. L'application du ca-
talogue est très difficile sur les coupes et les parcelles récemment éclaircies. 
L'emploi de la clé est impossible en dehors de la période de végétation. 

Comment pratiquer 
Il convient, afin d'obtenir une certaine préci-

sion, de pratiquer de la manière suivante: 
- se situer à quelque distance des allées ou lisières de la 

foret (20 à 25 m), avant de commencer les observations. 
- localiser, à l'oeil ou en s'aidant de repères, des unités qui 

paraissent homogènes du point de vue du peuplement forestier, du sous-bois et de 
la végétation herbacée. C'est dans ces unités que sera examinée la végétation 
afin de déterminer leur appartenance à telle ou telle station. En fonction de 
leur taille, une observation pourra être suffisante, ou plusieurs pourront être 
nécessaires. Vans ce dernier cas, les conclusions (station identifiée) devront se 
recouper si l'unité a été correctement délimitée. 

VOUA rechercher la station SUA laquelle on se trouve, respecter 
scrupuleusement (si l'on n'a pas une grande pratique du catalogue) le cheminement 
de la clé d'identification. 



ESPECES VEGETALES A CONNAITRE 



VolyAtidhm lilix-mcu 
Fougère mâle 

VolyAtichm AplwaloAm 
Polystic épineux 

ÛAmonda KigaliA 

Osmonde royale 

AtkyAium illlx domina. 

Fougère femelle 
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GRAMINEES 

Fe.4tu.ca et VeAchampAia ( Fétuque et Canche) 

FeAtuca heteAophytla. FeAtuca tenuifiolia VeAchampAia 
llexuoAa. 

Taille 50 cm - 1 m 15 - 50 cm 30 - 80 cm 

Epillets Grands 8-12mm petits 4-6mm 
panicule à longs 
rameaux flexueux 

Glumelle 

_ 

_ 
Terminée en arête 
longue de 2-4mm 

L _ _ _ J 

sans arête 

panicule à longs 
rameaux flexueux 

F euilles De 2 sortes : très 
fines et rudes à la 
base, celles de la 
tige planes. 

très fines, ru-
gueuses à la 
pointe. 

grêle enroulées 
presque lisses. 

CYPERACEES (Carex) 

C.penduia C.digitata C .piluli fi eAa C.Aemota C.Ailvatica 

Taille atteignant ou 
dépassant lm 

15-30cm 10-35cm 30-80cm 30-80cm 

Tige robuste 
triquètre 
lisse 

filiforme 
subtrigone 
droite, nue 
presque lis-
se. 

— -

arguée-penchée 
filiforme, tri-
gone, une peu ru-
de au sommet. 

- - -

Grêle,Obs-
curément tri-
gone, un peu 
rude au som-

met. 

Penchée au 
sommet. Tri-
gone, lisse 

Feuilles 

largeur 

allongées 
rudes 

8-15mm 

égalant la 
tige un peu 
rude, 
2-4mm 

+ courts que 
la tige. 

l-3mm 

longues, 
étroites, 
molles-rudes 

l-3mm 

molles 
scabres 

3-6mm 

Epis mâle:1-2. 
longs,grêles 
fauves 

4-6 épis fe-
melle, écartés 
très longs et 
pendants 
10-20cm 

mâle dépassé 
par épi femel-
le supérieur; 
linéaire brun 
pâle. 
2-3 épis femel-
le un peu écar-
tés et digités. 

mâle solitaire 
petit,lancéolé 
brun fauve 

2-4 épis femel-
le, rapprochés 
subglobuleux, 
denses,pauci-
flores, sessi-
les. 

inflorescence 
en épi très 
long,très in-
terrompu, ver-
dâtre. 
5-10 épillets 
ovoïdes,mâle 
à la base. 
3-4 inférieurs 
très écartés, 
munis d'une 
bractée. 

mâle soli-
taire, liné-
aire, roux pâ-
le. 

3-6 épis fe-
melle écartéf 
allongés fâ-
ches. Pen-
chés sur de 
longs pédon-
cules. 

Ecailles 
Brunes-
verdâtres rougeâtres brunes, 

blanches au bord ovales aiguës Blanc 
verdâtre 

nombr. 
stigmates 3 3 3 2 3 



76 GRAMINEES 

Festuca. tumÀ-iotia. 
Fétuque à petite feuille 

Veschampsla. {lemosa 
Canche flexueuse 
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Carex sylvatioa 
Carex rénova . Carex des bois 
Carex à épillets espacés 
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Mac.hypod.ium sylvaticum 
Brachypode des bois 
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JUNCACEES 

JoncuA (Jonc) 

Q-HuAiLA : Fleurs verdâtres, en panicule latérale rameuse 
capsule verdâtre, sans mamelon au sommet, tige luisante. 

congZomoAdtaA : Fleurs brunâtres et cyme latérale sessile et compacte 
capsule brunâtre surmontée d'un petit mamelon. Tige terne. 

0 

JunCLM &1&UAUA JuncuA conglomeAcuùiA 

LILIACEES 

KZJLim UAAinum (Ail des ours) (fleur blanche) 

Plante vivace à forte odeur d'ail, aux fleurs blanches et 
aux feuilles ovales lancéolées. 



71 
LILIACEES 

Polygonatum multifloim 

Sceau de Salomon 
(fleur blanche) 

PaA-06 quadrlfolla 

Parisette 
(fleur verdâtre, fruit noir) 

RUACUA acu.le.atiU 

dragon 
( fleur blanche, fruit rouge) 

Endymion non-scr^ptans 

Jacinte des bois 



SALICACEES 
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Satlx (Saules) 

Salix capstm (S.Marsault) Sa&Lx dln<?jLQjx (Saule cendré) : 
Bois des 
rameaux âgés. 

Bois lisse sous l'écorce Bois portant des cannelures 
sous l'écorce 

Feuilles Atteignant la plus grande 
largeur vers le milieu et 
rétrécies à la base. 

Atteignant leur plus grande 
largeur au tiers supérieur. 
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ROSACEES 

VotUntilloL et FAagaAia (Potentille et fraisier) 

P.Aeptanô P .toAmentltla P.fAagaAlastAum F. Vesca 

Fleurs jaunes grandes 
15-30mm 0 
5 pétales 

jaunes petites 
8-12mm 0 
4 pétales 

blanches petites 
8-12 mm 0 

blanches 
moyennes 
12-15mm 0 
5 pétales 

Feuilles 5 folioles 
obovales en 
coin, peu ve-
lues 

3 folioles 
oblongues en 
coin, profon-
dément dentées 
dans le 2/3 
supérieur. 

3 folioles 
arrondies, velues 
soyeuses. 8-12 
dents profondes 
larges écartées. 

3 folioles 
ovales, lar-
gement den-
tées.Pâles 
pubescentes 
ou subsoyeu-
ses en-des-
sous. 

CA.atae.guA (Aubépine) 

C.monogyna C.oxyacantha 

Lobes des 
feuilles 3-7 profonds 

écartés 
3-5 peu profonds 

Nervures inférieures courbées 
en dehors 

toutes courbées en 
dedans 

Jeunes rameaux souvent pubescents souvent glabres 

Style 1 2-3 

Noyaux 1 2, rarement 3 

CAataeguA monogyna CAataegus oxycantha 
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RibeA (Groseillier): voir page 86 

ROM (Eglantier) 

| RoAa canina ROM. aAvenAiA 
i Style { Libres Soudés en colonne 
i Fleurs j Rosé ou blanc rosé 
1. 

blanc 

SoAbuA (Sorbiers) 

S. aucwpafiia 

PAPILIONACEES 

Vida (Vesces) 

S.tomimZiA 

Vicia. Aepium 

Vesce des haies 
ACERACEES < fl e u r violacée) 

Ace-t (Erables) 

S. aAia 

AceA platanoideA 
( Erable plane) 

AceA campeAtAe 
(Erable champêtre) 
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EUPHORBIACEES 

Eu.phon.bia. (Euphorbe) 

MeAcuAialis peAennii> (Mercuriale perenne) 

Plante vivace à souche rampante et tige quadrangulaire, feuilles 
d'un vert sombre régulièrement crénelée. Fleurs en petits glomé-
rules. Subsiste parfois l'hiver. 

UeAc.uAia.lis pe.Ae.nnis 

Mercuriale perenne 
(fleur uerdâtre) 
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VIOLACEES 

VIOLACEES 

Comme la Violette des bois, la Vio-
lette de Riviri possède des fleurs 
aussi longues gue larges. Ses pétales 
bleu-clair se recouvrent légèrement 
sur les bords. L'éperon de la fleur 
gros et toujours plus pâle que les 
pétales est élargi à l'extrémité 
et présente un sillon. 

yIota liviniana 

Violette de Rivin 
(fleur bleu pâle) 

CELASTRACEES - CORNACEES - OLEACEES - RHAMNACEES 
Fusain Cornouiller Troene Bourdaine 

d Tige carrée verte; les angles sont soulignés par une ligne membraneuse 
Fusain 

• Tige ronde 
+ feuilles alternes — Bourdaine 
+ feuilles opposées 

. imlllQA molle*, ovaleA à pédoncule net 
Cornouiller 

. ieullleA duteA, biillanteA, allongéeA, peAAiAtante* en 
paAtie l'hlveA, à pédoncule couAt 

Troëne 



RhamnuA flangula 

Bourdaine 

Evonymus vulga.Ai6 

Fusain 

CELASTRACEES - CORNACEES - OLEACEES - RHAMNACEES 
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BETULACEES 

8 étala (Bouleau) 

8. ventuicosa S. pubescens 

Ecorce Blanche et papyracée Blanche ou brune 

Bourgeons glabres un peu poilus 

Jeunes 
rameaux 

Pendants, glabres 
souvent verruqueux 
et rudes. 

Dressés, pubescents 
lisses. 

Feuilles Doublement dentées 
glabres 

Irrégulièrement dentées 
pubescentes, à la fin 
velues à l'aisselle des 
nervures en dessous. 

Chatons Pédonculés.à la 
fin pendants 

souvent dressés 

Les semis et les rejets de souche ont souvent le même aspect chez les deux 
espèces. Effectuer la détermination sur des sujets âgés. 
0M3ELLIFERES 

Saniaila euAopea 

Ombellifère vivace aux feuilles luisantes portées par de longs 
pétioles presque toutes regroupées à la base. Tige florale simple. Fleur petite, 
rose pâle ou blanc verdâtre (20-40 cm de hauteur). 
ERICACEES 

EAica et Calluna (Bruyères et Callune) 

E. cinenea E. AcopaJiia Calluna vulgaA<U 

Taille 20-40cm 1 mètre et + 30cm à 1 mètre 

Feuilles verticillées verticillées opposées et imbriquées 
sur quatre rangs 

Fleurs rouge parties 
colorées en 
forme de grelot 

vert rose 
parties colorées divisées 
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OMBELLIFERES 

Sanicula QjuAopaojx 
Sanicle d'Europe 
(fleur blanche) 
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FAGACEES 

Qu.2Ac.1U peduvvm&ita. 
Chêne pédonculé 

irfr 

QuOACtU A<U>A-ili&lcAa 

Chérie sessile 
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PRIMULACEES 

PAimula (Primevère) 

P. dloutiox P.off-iclnaUô 

Fleurs jaune soufre 
+ foncé à la 

base 

jaune vif 
5 taches orangées à la 

base 
_ _ 
Calice 

r ~ - — 
non renflé 

vert foncé sur 
les angles 

r _ _ _ — _ _ 
très renflé 

blanchâtre-tomentueux 

_. _ —._ 
Corolle 

r _ ~ - — ~ -

large de 12 à 18mm large de 8 à 12 mm 

Lysmaah-ia. (Lysimaque) 

L. nwmuZaAia L. nmoAum 

Tige rampante dressée 

Fleurs 2 cm jaune 1 cm jaune pâle 

ARACEES 

Arum maculatum 
Arum maculé 
(fleur verdâtre, fruit rouge) 
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PRIMULACEES 

Vxlmila. dtatloK 
Primevère élevée 
(fleur jaune pâle) 

Ly4ima.c-h.ia nmoAum 
Lysimaque des bois 
(fleur jaune) 

Vuimula. oiilc.lna.ll4 

Primevère officinale 
(fleur jaune) 
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LABIEES 

Stachy-i (Epiaires) et TeacAium AcoAodonia (Germandrée scorodoine) 

S. Atlvatica. S.ollicÂ.mJl'U) T.AcoAodonta 

Taille 30cm - lm 20-60 cm 30-50 cm 

Feuille ovales-acuminées 
velues 

pétiolées.Oblongues pétiolées. Ovales 
ou oblongues. 

Fleurs 3-6 en verticilles 
presque tous écartés 

rouge foncé 

en épi compact ou 
interrompu - rouge 
pourpre ou violacé. 

par paires, en 
épi pedicellé. 
jaune à brun 
jaune. 

RUBIACEES 

Galtuon et AàpeAuZa (Gaillet et Asperule) 

G.paluAfte* G.Ve/im A-4peAula odosiata 
Fleurs blanche ou rosée 

anthères rouges 
corolle étalée en 
étoile. 

jaune vif odo-
rantes. 
Corolle étalée 
en étoile 

blanche 
corolle en tube 

Souche Grêle Epaisse Traçante 

Feuilles verticillées par 
4-6 

verticillées par 
8-12 

longues de là3 cm 

verticillées par 
6-8 

longues de 2-4cm 

> GaJtium aZiglnoAim, très proche/a des anthères jaunes. 
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Sta.ch.ys offlclnalls 
Bétoine officinale 
(fleur pourpre violacé) 

Ajuga Azptans 
Bugle rampant 

Stachys sllvaticus 
Epiaire des bois (fleur rouge foncé) 

Gleckoma he.dcA.acca 
Lierre terrestre 
(fleur bleu pâle, parfois rose) 

(fleur bleue parfois rose) 
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RUBIACEES 

AspeAula. odoxata. 

Aspérule odorante 
(fleur blanche) 
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ROSACEES - CAPRIFOLIACEES 

RibdS AubAum 

Groseillier 
Rosacees 

VibuAnum opalus 

Viorne obier 
Caprifoliacees 



II - CLE D'IDENTIFICATION DES STATIONS 
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Présence de Carex pendant. Station localisée aux sources et suin-
tements sur l'argile à silex — Station n° 1 

- Absence de Carex pendant II 

II 

III 

IV 

Présence d1 au moins deux des trois Alisiers : Alisier blanc, Ali-
sier torminal, Sorbier des oiseleurs — Station n°12 et 13 

+ Forte charge en cailloux dès la surface du sol et alti-
tude de plus de 300 m — Station n°13 

+ Faible charge en cailloux- Station n°l 2 

Présence d'un des deux Alisiers: Alisier blanc, Sorbier des 
oiseleurs — Stationsn°13 et 14 

+ Pas de Callune-

+ De la Callune -

Station n°13 

- Station n°14 

- Autre cas- III 

Stations humides à Molinie dense avec soit des Sphaignes, soit de 
l'Osmonde royale Stationgn°16 et 18 

+ Lande tourbeuse peu ou pas boisée (Bourdaine, Bou-
leau pubescent|. Ce milieu rare en Pays-Fort n ' a été 
rencontré que sur un fond de talweg dans les sables de 
Puisaye. Il pourrait exister sur Sables Burdigaliens. 
En raison de la richesse en espèces atlantiques (cer-
taines en limite de répartition), ce type mérite une 
protection certaine. Il convient en particulier d'évi-
ter de le boiser : — Station n°18 

+ Forêt claire sur plateau ou pente Station n°16 

- Autre cas• IV 

Présence simultanée de Bouleau verruqueux et Frêne avec une strate 
basse de Fougère aigle Station n° 17 

Autre cas V 
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VI 

Au moins deux des trois espèces suivantes: Callune, Canche flexu-
euse, Bruyère cendrée- StationS'n°14 et 15 • 

+ Station à l'aspect de lande, ou de boisement très clair 
ou plantation de Pin Station n°15 

+ Autre cas 

Autre cas- VI 

L'humus est un mu 11-

L'humus est un mull-moder-

L'humus est un moder-

L'humus est un moder-mor• 

VII 

VIII 

IX 

X 

Station n°14 

VII 

ÙÔ 

- Présence d'au moins une espèce parmi les suivantes : Polystic épineux, 
Parisette, Primevère élevée, Arum maculé, Cornouiller sanguin, 
Troëne, Erable champêtre 

^ - Aucune des trois1 espèces précédentes-

StationSn°3-4-5—C_A ) 

S t at ion >'n 0 6-7-1O-Çip 

\ » 
>1 1 

A Y~ Présence d'au moins une espèce parmi les suivantes: 
Bugle rampant, Ail des ours, Fétuque à petites feuilles, 

* 

Lierre terrestre, Lysimaque des bois, Epiaire des bois, 
Sanicle d'Europe Station n°3 

- Présence d'au moins une espèce parmi les suivantes: 
Carex à epillets espacés, Jonc,effusé, Vesce des haies, 
Parisette, Potentille rampante Station n°4 

Ul- 1 , , 
- Aucune desvespèces précédentes (citées- pour 3 et 4) 

Station n°5 

B )- Présence du Bouleau verruqueux. ou de la Molinie 
Station ;»no6-10 

+ Présence de la 8étoine officinale, ou de la 
Fougère aigle- Station n°K) 

+ Absence de la Bétoine officinale et de la 
Fougère aigle Station n°6 

- Absence du Bouleau verruqueux et de la Molinie 
Station n°7 

* ne pas confondre avec le Lierre des bois 



90 

VIII - Présence d'au moins une espèce parmi les suivantes : Eglcntier 
des champs, Groseillier, Frêne, Erable champêtre, Carex des bois, 
Violette de Ri vin, Jacinthe des bois Stationsne5-6-7 ( C 3 

- aucune des espèces précédentes. Station&'n "10-12 ( D ) 

Ç C J - Présence de la Bourdaine ou du Groseillier 
Station n°é 

- Ni Bourdaine ni Groseillier StationSn05-7 

+ VnÂAence d'au moin* une espèce pouimi le* *ui-
vanteA: Machypode de* boi*, TAoëne., ?Kime-
vèAe ohlicinaJtz, Poly*tic épineux 

Station n°5 

+ Aucune de,4 eApéceA précédente* 
Station n°7 

( D ) - Présence simultanée du Hêtre et du Sceau de Salomon 
/ Station n°10 

- Présence de l'Aubépine monogyne ou du Sceau de 
Salomon Station n°10 

- Présence du Hêtre, pas d'Aubépine, pas de Sceau de 
Salomon Station n°12 

IX - Présence du Groseillier ou de la Fougère mâle 
Station n°6 

- Ni Groseillier ni Fougère mâle Station$n°7-9-10-12-Ç E ) 

(_ E ^ - Présence du Brachypode des bois 
Station n°7 

- Absence du Brachypode des bois 
Station>n°9-10-12 Ç~F~) 

Ç F ) - Présence d'au moins une espèce parmi les suivantes: 
Aubépine monogyne, Viorne obier, Eglantier des 
champs Station n°10 

- Aucune des espèces précédentes 
StationS n°9-12 -Ç~G~) 

(_ G - Présence du Fragon Station n°9 

- Absence du Fragon— -CD 
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C H ) - Présence d'au moins une espèce parmi les suivantes 
Bourdaine, Alisier torminal, Carex à pilules, Leu-
cobryum glaucum C D 

- Aucune des espèces précédentes Station n°9 

Ç J ) - Molinie abondante Station n°10 

- Molinie peu abondante ou absente— Station n°l2 

Présence du Chêne pédonculé ou de la Mousse (Polytrichum, 
Thuidium ) : — : ( X ) 

Ni Chêne pédonculé ni mousse— Station n°12 

( K ) - Du Tremble ou de l'Alisier torminal 
Station n°10 

- Ni Tremble ni Alisier torminal Station n°9 
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A N N E X E S 

I 
i 



CORRESPONDANCE DES 
iô 

NOMS LATINS ET FRANÇAIS 

Ab-ieA alba Sapin pectiné 
PAeudotAuga menzei Douglas 
Acer campeAtre Erable champêtre 
Acer pAeudopZatamiA Erable sycomore 
Ajuga Ae.pta.yi6 Bugle rampant 
Atltum uAM-vum Ail des ours 
Aln.uA gZutinosa Aulne 
Anemone nemoroAa Anémone sylvie 
Arum macuZatm Arum maculé 
AAperuZa odoAata Aspérule odorante 
Athyrlum fU.lx-le.mlm Fougère femelle 
BetuZa pubeAcenA Bouleau pubescent 
BetuZa verrucoAa Bouleau verruqueux 
Brachypodlum AyZvaticum Brachypode des bois 
CaZZuna vuZgariA Callune 
Carex dlgltata Carex digité 
Carex penduZa Carex pendant 
Carex p-LZuZ-Lfeta Carex à pilules 
Carex rmota Carex à épillets espacés 
Carex AiZvatica Carex des bois 
CarplnuA betuZuA Charme 
CaAtanea Aativa Châtaignier 
Clrojxea Zutetiana Circée de Paris 
ConvaJtZaria maÂaZiA Muguet 
CornuA Aanguinea Cornouiller sanguin 
CorydaZZti AoZida Corydalle 
CoryZuA aveZZana Noisetier 
CrataeguA monogyna Aubépine monogyne 
CrataeguA oxyacantha Aubépine oxyacanthe 
Vanthonta de.cumbe.nA Danthonie penchée 
VeAchampAia fZexuoAa Canche flexueuse 
Endymlon non-Acrtptané Jacinthe des bois 
EplpactlA ZatLfoZla Epipactis à large feuille 
Erica cinerea Bruyère cendrée 
Erlca Acoparia Bruyère à balai 
Erlgeron cam.de.nAe Vergerette du Canada 
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EupatoAium oanm-blmm 
EuphoAbia amygdaloide* 
EuphoAbia dutci* 
Evonymu* vulgaAi* 
Vagu* *iZvatica 
Ve*tuca hetexophylla 
VicaAia V2AM, 
Filipendula utmaAia 
ïAagaAia ve*ca 
FAaxinu* excel*ioA 
Galeop*ià te.tAah.it 
Galium palu*tAe 
Galium veAum 
GeAanim AobeAtiamum 
Geum uAbanum 
Glechoma hedeAaceum 
HedeAa hélix 
Holcu* molli* 
HypeAicm andAo*aemum 
HypeAicum pulchAum 
llex aqui&olium 
Juncu* conglomeAatu* 
Juncu* e^u*u* 
JunipeAu* communi* 
Lamium galeobdolon 
Lamium maculatum 
LathyAu* montanu* 
LigiutAm vulgaAe 
Lobelia uAen* 
LoniceAa peAiclymenum 
Luzula &0A*teAi 
Luzula pilo*a 
Ly*imachia nemoAum 
Ly*imachia numulaAia 

LythAum *alicaAia 

Eupatoire chanvrine 
Euphorbe amygdaloide 
Euphorbe douce 
Fusain 
Hêtre 
Fétuque hétérophylle 
Ficaire 
Reine des prés 
Fraisier 
Frêne 
Ortie royale 
Gaillet palustre 
Gaillet vrai 
Géranium herbe à Robert 
Benoîte commune 
Lierre terrestre 
Lierre 
Houlque molle 
Androsème officinale 
Millepertuis élégant 
Houx 
Jonc à glomérules 
Jonc ef-fusé , ' •* 
Genévrier 
Lamier jaune 
Lamier maculé' 
Gesse de montagne 
Troëne 
Lobélie brûlante 
Chèvrefeuille 
Luzule de Forster 
Luzule velue 
Lysimaque des bois 
Lysimaque nummulaire 
Salicaire 
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MelampyAum pAate.nse. 
\ke.liia unlfloAa 
MeAcjuAialis peAznnis 
Me.spllus geAmanica 
Miltum effusum 
Molinta caeAulea. 
Osmunda regal-Li, 
Oxalls aae.tose.lla 
Parts quadrifolia 
Peuaedamm galllaum 
Plce.a exczlsa. 
Pimxs Ixutlclo 
Plnus sllvzstAls 
Plnus strobus 
PÀAUS malus 

PlatayvtheAa chloAantha. 
Poa nmoralts 
Polygonatum multifloAum 
Polypodlum vulgaAe. 
Polystichum flltx-mas 
Polystichum spinuiosum 
Populus nigAa 
Populos tAmula 
Potentilla {AagaAiastAum 
Potentilla Acptans 
Potcntilla toAmcntllZa 
PAlmula eZatioA 
PAtmula offi.ci.mlts 
PAums avim 
PAunus spinosa 
PteAidium aquilinm 
PulmonaAia longifolia 
QueAcus pedunculata (=RobuA.) 
QueAcus AubAa l=BoAealts) 

Mélampyre des prés 
Mélique à une fleur (uniflore) 
Mercuriale pérenne 
Néflier 
Millet e-fftrsé 
Molinie 
Osmonde royale 
Oxalis petite oseille 
Parisette 
Peucedan gaulois 
Epicéa commun 
Pin laricio 
Pin sylvestre 
Pin weymouth 
Pommier 
Plathanthère verdâtre 
Paturin des bois (nemoral) 
Sceau de Salomon 
Polypode commun 
Fougère mâle 
Polystic épineux 
Peuplier noir 
Tremble 
Potentille faux fraisier 
Potentille rampante 
Potentille tormentille 
Primevère élevée 
Primevère officinale 
Merisier 
Prunellier 
Fougère aigle 
Pulmonaire à feuilles allongées 
Chêne pédonculé 
Chêne rouge 

Le terme "chêne hybride désigne des formes intermédiaires entre le Chêne pédoncul 
et le Chêne sessile. 
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QaeicuA AeAAiZiiZoAa [=petAaek 
RhamnuA lAangtxZa 
RibeA AubAum 
Robinia pAeuda.ca.cia. 
RoAa aAvettàiA 
RoAa canina 
RUACUA acuZeatuA 
SaZix capAea 
SaZix cinexea 
SambucuA AacemoAa 
SanicuZa euAopaea 
SaAothamnuA AcopaAiuA 
ScabioAa coZmbaAia 
SciZZa bi{olia 
ScAo&ulaAia nodoAa 
ScuteZZaAia minoA 
SeAAatuZa. tinctoAia 
Solidago viAga-auAea 
SoAbuA aAia 
SoAbuA aucupaAia 
SoAbuA toAminaliA 
StachyA o^icinaZiA 
StachyA AilvaticuA 
SteZZaAia hoZoAtea 
ToumuA communiA 
TeucAium AcoAodonia 
TiZia coAdata 
UZex euAopaeuA 
UZex minoA (=nanuA) 
VeAonica ofâicinaZiA 
VibuAnum opuZuA 
Vicia Aepim 
Vinca minoA 
VioZa Aivinia.no. 
VioZa. AitveAtAiA 

Chêne sessile 
Bourdaine 
Groseillier 
Robinier 
Eglantier des champs 
Eglantier des chiens 
Fragon 
Saule Marsault 
Saule cendré 
Sureau à grappe 
Sanicle d'Europe 
Genêt 
Scabieuse 
Scille à deux feuilles 
Scrofulaire noueuse 
Petite scutellaire 
Sarrette des teinturiers 
Verge d'Or 
Alisier blanc 
Sorbier des oiseleurs 
Alisier torminal 
Bétoine officinale 
Epiaire des bois 
Stellaire holostée 
Tamier 
Germandrée scorodoine 
Tilleul à feuille en coeur 
Ajonc d'Europe 
Ajonc nain 
Véronique officinale 
Viorne obier 
Vesce des haies 
Pervenche mineure 
Violette de Rivin 
Violette des bois 
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Fe.Atu.ca tevuiilolia. 
RubuA $AutiC0AUA 
Sphagnum A p. 
QueAc.uA AeAAi. /pedun. 
Vi.QAa.mm Ac.opaA.ium 
PAeudoAcleAopodium puAum 
Hypnum cupAeAAifioAme 
LeucobAyum gla.uc.um 
PolytAichum fioAmoAum 
RhytidiadelphuA fiiqueteA 
Thuidium tama/iiAcl.{olium 

Fétuque à petites feuilles 
Ronce 
Sphaigne 
Chêne hybride 
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.ESTIMATION DE LA TEXTURE DES HORIZONS PEDOLOGIQUES 

» Eléments fins, 
1) Quelques pincées de fractions fines sont déposées dans le creux de la main. Elles sont humectées et 

malaxées jusqu'à la capacité de rétention; il ne doit pas y avoir d'eau, ni en excès, ni en défaut. Pendant 
cette manipulation, prendre bien soin d'éliminer toutes les particules de diamètre supérieure à 2 mm 
et de réduire les agrégats présents par malaxage, à l'état particulaire 

2) Pour juger des teneurs en argiles, on utilise les critères de plasticité et d'adhésivité. 
Pour juger des teneurs en limons, on utilise les critères de toucher soyeux et de coloration marquant 
la peau de la main; il faut savoir s'affranchir de la « coloration » noire due généralement à la matière 
organique ou au manganèse. 
Pour juger de Yimportance relative des sablons et sables gros on utilise les critères de toucher rugueux 
(sensible à partir de 100 h-) et de dimensions des grains appréciables à l'oeil nu ou à l'aide d'une loupe. 

3) On commence par apprécier la quantité relative des limons présente jians ^'échantillon; il n'y a que 
4 distinctions à faire : 

a) toucher non soyeux; coloration due aux limons nulle. Il n'y a donc que très peu ou pas de 
limons (L < 10 %). L'échantillon se situe dans la classe 1 des limons. 

b) toucher peu soyeux; coloration due aux limons faibles; il y a peu de limons (10 < L 
< 30 % ). L'échantillon se situe dans la classe 2 des limons. 

c) toucher soyeux, coloration due aux limons forte: l'échantillon est limoneux (30 < L 
< 60 % ). L'échantillon se situe dans la classe 3 des limons. 

d) toucher très soyeux, coloration due aux limons très forte; l'échantillon est très limoneux 
(L > 60 % ). L'échantillon se situe dans la classe 4 des limons. 

4) On cherche ensuite à évaluer la quantité d'argiles présente dans l'échantillon : 
a) si l'échantillon n'est ni plastique, ni adhésif, il ne contient que très peu ou pas d 'argiles 

(A < 5 %); il se situe dans la classe 1 des argiles. 
b) si l'échantillon est peu plastique et peu adhésif, il contient peu d'argiles (5 < A < 12,5 %); 

il se situe dans la classe 2 des argiles. 
c) si l'échantillon est nettement plastique et adhésif, il est plus ou moins argileux (12,5 < A 

< 100 % ); il se situe dans l'une des classes d'argiles suivantes : 3, 4, S ou 6; pour en déci-
der on procède alors méthodiquement par élimination des classes en tenant compte des 
teneurs estimées en limons et en sables. 

— On perçoit avec difficulté la présence des limons ou des sables; l'échantillon est très plastique et 
très adhésif (A > 60 %); il est très argileux et se situe dans la classe 6 des argiles. 

— On perçoit la présence des sables ou des limons ou la présence combinée de ces 2 séquences, 
mais, l'argile domine nettement les sables et les limons (40 < A < 60 % ); l'échantillon est 
argileux, il se situe dans la classe 5 des argiles. 

— Les sables et (ou) les limons semblent co-dominer avec les argiles (25 < A < 40 %); l'échan-
tillon se situe dans la classe 4 des argiles. 

— Enfin, les sables et (ou) les limons semblent dominer les argiles (12,5 < A < 25 %); l'échantillon 
se situe dans la classe 3 des argiles. 

MfPes CE/?£ 

. Eléments grossiers (Pierres). 

On évalue ensuite approximativement la charge volumétrique en 
pierres. 
Cette charge ne peut être estimée que sur une fosse, c'est 
pratiquement impossible sur un sondage à la tarière. 
1 : % pas de pierres 
2 : 3 ?o, pierres rares 
3 : 3 à 7 %,peu de pierres 
4 : 7 à 20 ?o, pierreux 
5 : 20 à 50 ?o,très pierreux 
6 : 50 à 90 % ,fortement pierreux 
7 : 90 à 100 ?o pas de terre ou de matière organique 

On indiquera ensuite la proportion de graviers (gr), 
cailloux (cx), blocs (Bc). 
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