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RESUME 
 

Dans les érablières riches sous aménagement, la régénération des espèces nobles comme le chêne 

rouge (CHR) est souvent déficiente. Dans la r®gion de lôOutaouais, le Plan r®gional de 

d®veloppement int®gr® des ressources et du territoire (PRDIRT) mentionne dôailleurs la 

raréfaction des chênaies rouges comme un enjeu écologique prioritaire. Le défi du maintien de la 

biodiversit® repose sur la n®cessit® de d®velopper et de mettre en îuvre une sylviculture proche 

de la nature afin de maintenir à long terme la biodiversité des peuplements naturels.  

 

Le présent projet cherche à définir des modalités efficaces pour restaurer la présence de chêne 

rouge dans un procédé de régénération par coupe progressive irrégulière (CPI). Pour ce faire, une 

coupe progressive irrégulière a été effectuée dans le secteur Cloak ¨ lôhiver 2011 afin de favoriser 

lôinstallation de la r®g®n®ration des espèces nobles et une croissance résiduelle des meilleures 

tiges en d®veloppement. Lôapproche pr®conis®e pour le contr¹le du couvert lors du traitement a 

été basée sur des distances cibles entre les arbres de différentes espèces et de différentes classes 

de diamètre définies à partir de diagrammes théoriques de densité. Lôefficacit® de la CPI reposant 

sur un bon contrôle du couvert et de la lumière dans lôespace et dans le temps. Une bonne gestion 

de la lumière dans le peuplement permettra lôinstallation de la r®g®n®ration en espèces désirées 

tout en limitant celles des espèces de lumières. La cible de densité de couvert résiduelle a été 

ajust®e selon quôon se trouve devant un cas dôinstallation de la r®g®n®ration, de lib®ration de la 

régénération ou de croissance du bois sur pied. Suite au traitement, une validation de la densité 

r®siduelle du couvert a ®t® effectu®e pour v®rifier si lôobjectif de couvert r®siduel a ®t® atteint et si 

les r¯gles de martelage doivent °tre ajust®es pour lôatteindre. 

 

A lô®chelle du peuplement, la photo-interpr®tation fine et la classification dôimage ont ®t® 

utilis®es pour documenter la densit® du couvert. A lô®chelle de la station foresti¯re, la photo-

interpr®tation fine, la classification dôimage, le densiom¯tre et la classification visuelle ont été 

utilisés pour documenter la densit® du couvert. Selon que lôon soit ¨ lô®chelle du peuplement ou ¨ 

lô®chelle de la station foresti¯re, les résultats indiquent une densité de couvert après traitement 

variant entre 69 et 80 % alors que le projet visait à obtenir entre 50 et 70 % selon les différents 

cas. Les r®sultats sont dôapparences plus ®lev®es que les objectifs visés par le projet, mais ils 
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peuvent être nuancés par une grande présence de cas en croissance (perches) ou la cible de 

couvert était plus élevée (60-70 %). La présence importante de peuplements JIN identifiée lors de 

lôexercice de photo-interprétation fine avant traitement permet dôanticiper cette situation. Une 

intervention dans la cohorte de bois non marchand, un renforcement de la compréhension des cas 

de libération et de tiges gênantes et un ajustement des espacements entre les tiges de chêne rouge 

sont identifi®s comme ®tant des ®l®ments de solutions qui permettraient dôatteindre les objectifs 

de couvert fixé par la CPI.  

 

Les résultats indiquent également que le prélèvement en surface terrière doit être utilisé avec 

pr®caution, car il nôest proportionnel ¨ la diminution de la densit® du couvert. Enfin, la 

classification dôimage constitue une m®thode valable pour ®valuer la densit® du couvert, car elle 

donne des résultats semblables aux autres méthodes, elle est simple à utiliser et elle est applicable 

à de grandes échelles.  

 

Les suivis ¨ plus long terme permettront de documenter lôeffet dôune densit® de couvert plus 

élevée sur la croissance et la r®g®n®ration du ch°ne rouge et de lô®rable ¨ sucre. Enfin, ces suivis 

permettront de confirmer les changements proposés dans le présent projet et de modifier les 

modalités de martelage, le cas échéant.  
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INTRODUCTION 
 

Dans les peuplements sous aménagement, la régénération en chêne rouge (CHR) sur plusieurs 

stations forestières est souvent absente ou déficiente. Les feux du passé qui auraient contribué à 

lô®tablissement de la r®g®n®ration de cette essence sont devenus excessivement rares dans les 

peuplements sous aménagement, ce qui modifie la dynamique forestière. Dans son document sur 

« Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière » (Grondin et Cimon, 2003), le 

Ministère reconnaît effectivement la rar®faction du ch°ne, esp¯ce compagne de lô®rabli¯re, 

comme un enjeu de biodiversit® pour la composition foresti¯re. Dans la r®gion de lôOutaouais, le 

Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) 

mentionne dôailleurs la raréfaction des chênaies rouges comme un enjeu écologique prioritaire. 

 

Selon la litt®rature, la coupe progressive sôav¯re une intervention sylvicole efficace pour 

régénérer une essence intermédiaire comme le CHR. La forme irrégulière de la coupe progressive 

(CPI) permet ¨ la fois lô®tablissement de la r®g®n®ration et son ®ducation tout en contr¹lant la 

compétition dans des peuplements de structure irrégulière. Lôefficacit® de la CPI repose donc sur 

un bon contrôle du couvert (lumière et abri) dans lôespace et dans le temps.  

 

Une coupe progressive irrégulière (CPI) a ®t® ex®cut®e dans le secteur Cloak ¨ lôhiver 2011 dans 

lôintention de favoriser lôinstallation de la r®g®n®ration de CHR et de favoriser une croissance 

résiduelle des meilleures tiges en développement. La CPI utilise notamment la gestion de la 

lumière disponible pour une cible de couvert résiduel. Lôapproche pr®conis®e pour le contr¹le du 

couvert lors du traitement était basée sur des distances cibles entre les arbres de différentes 

espèces et de différentes classes de diamètre définies à partir de diagrammes théoriques de 

densit®. La cible de densit® de couvert r®siduel est ajust®e selon quôon se trouve devant un cas 

dôinstallation de la r®g®n®ration, de lib®ration de la r®g®n®ration ou de croissance du bois sur 

pied. Suite au traitement, une validation de la densité résiduelle du couvert est nécessaire pour 

v®rifier si lôobjectif de couvert r®siduel est atteint et si les r¯gles de martelage doivent °tre 

ajust®es pour lôatteindre. 
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OBJECTIFS 
 

Valider le couvert r®siduel par rapport ¨ lôobjectif initial ciblé (entre 50 et 60 % ou entre 60 et 

70 % selon le cas) en comparant diverses m®thodes dô®valuation et ajuster les r¯gles de 

martelage, le cas échéant. 

 

 
 

1. HYPOTHESES DE RECHERCHE 

 

1) ê lô®chelle du peuplement et après CPI, les résultats de la classification dôimage sont 

semblables à ceux de la photo-interprétation fine. 

2) ê lô®chelle de la station et apr¯s CPI, les r®sultats obtenus avec le densiom¯tre sont 

semblables ¨ ceux de la classification dôimage, de lô®valuation oculaire et de la photo-

interprétation fine. 

3) Le couvert résiduel est principalement composé de bois marchand. 

4) Le couvert r®siduel est principalement compos® dôarbre codominant. 

5) Le couvert résiduel est principalement représenté par la classe de hauteur de 17 à 22 m. 

6) Les espacements utilisés dans les modalités de martelage sont semblables aux 

espacements théoriques. 

7) La CPI a permis dôatteindre lôobjectif de densit® de couvert r®siduel. 

8) Le prélèvement en surface terrière est un bon indicateur pour calculer la diminution de la 

densité du couvert. 
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2. METHODE 
 

La localisation du secteur ¨ lô®tude, lôhistorique des travaux effectu®s en 2010 et 2011, 

lôinventaire du couvert forestier réalisé en 2012, la classification du degr® dôoccupation du 

couvert forestier et les analyses statistiques utilisés constituent les thématiques des sections 

suivantes. 

 

2.1. LOCALISATION DU SECTE UR A LôETUDE 
 

Le secteur Cloak (figure 1) est situ® dans lôUAF 071-51 dans le sous-domaine de lô®rabli¯re ¨ 

tilleul de lôouest, plus sp®cifiquement dans la sous-région écologique 2aT des Collines de la basse 

Gatineau. Le secteur faisant partie de lôunit® de paysage 4 (Robitaille et Saucier, 1998) est situ® ¨ 

proximité des lacs McCrank et Cloak.  

 

Tableau 1. Données climatiques moyennes du secteur ¨ lô®tude 

 
Unité de 
paysage 

Température 
annuelle moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la saison 
de croissance 

Précipitations annuelles 
moyennes 

Secteur Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Cloak Lac Sinclair 4 2,5 à 5,0 de 2 600 à 3 000 de 180 à 190 900 
 

 

Le secteur ¨ lô®tude couvre une superficie de 63,7 hectares. Il est composé de 3 blocs ayant fait 

lôobjet dôune coupe progressive irr®guli¯re ¨ lôhiver 2011 (figure 2). 

 

2.2. PEUPLEMENTS ET TYPE ECOLOGIQUES 

 

Les peuplements ayant fait lôobjet de la CPI du secteur Cloak sont domin®s par lô®rable ¨ sucre et 

le chêne rouge. Les v®g®tations potentielles les plus repr®sent®es sont dans lôordre ; la chênaie 

rouge, lô®rabli¯re ¨ tilleul et lô®rabli¯re ¨ ch°ne rouge. Avant coupe, un peu plus la moitié des 

peuplements ®taient repr®sent®s par la classe dô©ge JIN. La densit® du couvert moyenne ®tait de 

près de 80 %. Le portrait du bois sur pied avant et après coupe de même que les résultats de la 

photo-interprétation fine avant et après coupe sont présentés plus en détail à la section 3. 
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Figure 1. Localisation du secteur selon les UAF 
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Figure 2. Localisation des blocs et des placettes permanentes



Réf. : 12-0661 / PB / 08/04/2014  6 

2.3. HISTORIQUES DES TRAVAUX EFFECTUES ENTRE 2010 ET 2012 
 

ê lôété 2010, une méthode de diagnostic sylvicole complète utilisant la cartographie du 

4
e
 décennal a été utilisée pour élaborer les différents scénarios et traitements sylvicoles possibles 

des érablières riches à feuillus nobles du secteur Cloak en Outaouais. Considérant la forte 

proportion de tiges de qualit® C et R ainsi que la pr®sence de ch°ne rouge et dôautres feuillus 

nobles comme le tilleul dôAm®rique, le fr°ne dôAm®rique et le bouleau jaune, la prescription 

retenue a consisté à traiter les peuplements avec la coupe progressive irrégulière. Le choix de la 

prescription découle dôune analyse argument®e et documentée inspirée de la méthode utilisée par 

Joanisse et al., 2010.  

 

ê lôautomne 2010, une formation de martelage adapt®e ¨ la coupe progressive irrégulière a été 

donnée aux marteleurs et aux vérificateurs par les experts du CERFO afin dôencadrer leur travail 

et de réaliser le traitement selon les modalités définies par la prescription sylvicole.  

 

Le tableau 2 décrit lôespacement par essence et classe de diamètre faisant partie des modalités de 

martelage positif utilisées pour le secteur Cloak. La méthode retenue visait la distribution des 

tiges dôavenir selon les espacements par classe de diam¯tre et essence afin de conserver une 

densité de couvert résiduel entre 60 et 70 %. Associ®es aux r¯gles dôespacement, des priorités de 

tiges à conserver par essence et classe de qualité MSCR étaient également prévues dans les 

consignes de martelage
1
.  

 

Tableau 2. Espacement par essence et classe de diamètre 

Classes de diamètre TIL et CHR  Feuillus (ERS, FRA, BOJ) Classes de DHP Résineux 

40 cm et plus 8 à 10 m 9 à 11 m   

30 à 38 cm 6 à 8 m 7 à 9 m 30 cm + 5 à 6 m 

24 à 28 cm 4 à 6 m 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 

10 à 22 cm 3 à 4 m 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 

 

ê lôhiver 2011, une formation de récolte adaptée à la coupe progressive irrégulière a été donnée 

aux bûcherons par les experts du CERFO et par un expert-bûcheron-formateur. Cette dernière 

formation avait pour but de sensibiliser les bûcherons ¨ lôimportance de la gestion des sentiers de 

                                                 
1
 Pour plus de d®tails concernant les modalit®s de martelage, consulter lôannexe 1. 
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d®bardage, de lôabattage directionnel et de r®colter toutes les tiges non martel®es de 24 cm et plus 

afin de maximiser le détourage des cimes et la gestion de la lumière. Tout au long de 

lôencadrement des travailleurs, une r®troaction constante a ®t® effectuée à chacune des étapes, ce 

qui a permis le transfert des connaissances et lôint®gration op®rationnelle des nouvelles modalit®s. 

Selon lô®valuation qui a ®t® faite, la formation de martelage adaptée à la coupe progressive 

irrégulière a permis de réaliser un martelage qui a respecté la prescription de CPI. Le même 

constat a pu être appliqué à la récolte, qui a respecté le martelage tout en limitant les blessures. 

Ainsi, la CPI a permis de diminuer la proportion de surface terrière ayant une faible vigueur (M 

et S) et dôaugmenter celle qui est vigoureuse (C et R). Elle a également permis dôaugmenter la 

proportion de surface terrière en essences désirées bien réparties sur le territoire. 

  

Au printemps 2011, une proposition de dispositif expérimental pour la remise en production du 

ch°ne rouge a ®t® ®labor® afin dô®tudier diff®rents sc®narios de remise en production (plantation, 

scarifiage, témoin). En plus des différents scénarios de remise en production, cette proposition 

visait ¨ documenter lôeffet de la CPI et du jardinage sur la régénération en essences désirées. 

Cependant, cette proposition nôa pas ®t® retenue. 

 

ê lô®t® et ¨ lôautomne 2012, un inventaire de couvert forestier, une photo-interprétation fine avant 

et après coupe et une classification dôimage ont été utilisés pour documenter lôeffet de la CPI sur 

la densité du couvert forestier.  

 

 

2.4. INVENTAIRE DE LA DENSITE DU COUVERT FORESTIER 

 

Deux m®thodes dôinventaire terrain ont été utilisées pour évaluer le degr® dôoccupation du 

couvert forestier. La première consistait à effectuer des lectures de densiomètre sur des virées à 

lôint®rieur des stations dô®chantillonnage de 30 m x 30 m.  La deuxième consistait à effectuer une 

évaluation oculaire de la densité du couvert au centre de la station. De plus, pour chacune des 

stations, 5 arbres-étude ont été choisis en fonction de leur diam¯tre et de lôessence. Au total, 40 

stations de 30 m x 30 m ont été visitées. La figure 3 illustre le plan dô®chantillonnage utilis® pour 

évaluer la densité du couvert forestier. 
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Figure 3. Plan dô®chantillonnage utilis® pour ®valuer la densit® du couvert forestier 
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2.4.1. Densiomètre 

Le densiomètre (outil inspiré du cajanus tube qui consiste à prendre des lectures verticales de la 

canopée en un point précis) a été utilisé pour effectuer des lectures de couvert forestier dans les 

stations de 30 m x 30 m (Korhonen et al. 2006). Le protocole utilisé a été inspiré de celui utilisé 

par Jennings et al., 1999. Il consistait à prendre 30 lectures de couvert le long de 3 virées. Chaque 

virée contenait 10 points dôobservation espacés de 2 m chacun. Les virées étaient distancées de 

7,5 m et ont débuté à 5 m de la ligne la plus au sud (figure 4).  

 

 

Figure 4. Répartition des virées et des placettes à lôint®rieur des stations carrées de 30 m x 30 m 
 

La mesure prise avec le densiomètre consistait à indiquer la présence de couvert par un oui ou un 

non (figures 5 et 6). Un oui a été indiqué si la végétation (feuille, branche vivante ou branche 

morte de plus de 10 cm) touchait lôintersection des 2 cordes. Sinon, lôobservateur inscrivait un 

non. Lorsquôun oui ®tait indiqu®, lôobservateur notait la pr®sence de couvert, lôessence, la classe 

de DHP (10-22 cm, 24-28 cm, 30-38 cm, 40-48 cm et 50 cm et +), lô®tage (dominant, co-

dominant, intermédiaire et opprimé) et sa hauteur (12 m et -, 12-17 m, 17-22 m et 22 m et +). En 
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pr®sence dôun couvert bi-étagé, la tige appartenant au couvert supérieur était choisie. Pour 

chacune des mesures, le densiomètre était mis à niveau et placé au centre de la micro-placette 

(figure 6). 

 

 
Figure 5. Sch®ma dôutilisation du densiomètre 

 

 

Figure 6. Utilisation du densiomètre sur le terrain 

 

 

Orifice dôobservation 

Niveau 

Oeil de lôobservateur 
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2.4.2. Évaluation oculaire 

Une évaluation oculaire a été effectuée dans chacune des stations dô®chantillonnage de 30 m x 

30 m. Lôévaluation était effectuée à la micro-placette de 15 m de la virée 2 (figure 4). Le 

pourcentage de recouvrement des classes de diamètre 10-22, 24 et + et total a été noté pour 

chacune des stations. Lôutilisation de sch®mas de r®f®rences illustrant différentes densités du 

couvert a servi de r®f®rences pour limiter la subjectivit® li®e ¨ lôobservateur (annexe 3). 

 

2.4.3. Arbre-étude 

Dans chacune des stations, 5 arbres-étude ont été choisis en fonction de leur classe de DHP et de 

lôessence. Seuls le chêne rouge et lô®rable ¨ sucre ont ®t® retenus. Pour chaque arbre-étude, des 

mesures de DHP (par classe de 2 cm), dô®tage (dominant, codominant, intermédiaire et opprimé), 

de hauteur (12 m et moins, 12-17 m, 17-22 m et 22 m et +) et de largeur de cime (m) selon 4 

rayons (N, S, E et O) ont été notées. Les mesures effectuées sur les arbres-étude permettront de 

documenter le degr® dôoccupation de chacune des cimes et dôapporter, le cas échéant, les 

ajustements n®cessaires aux consignes dôespacement d®crites dans la prescription sylvicole. 

Les arbres-®tudes occupants les ®tages interm®diaires et opprim®s nôont pas ®t® retenus pour 

effectuer les calculs de superficie de cime.  

 

 

2.5. CLASSIFICATION DE LA DENSITE DU COUVERT FORESTIER 
 

La classification du degré dôoccupation du couvert forestier a été effectuée en utilisant la photo-

interpr®tation fine avant et apr¯s coupe et la classification dôimage. 

 

2.5.1. Photo-interprétation fine 

La photo-interprétation fine avant coupe a été effectuée à partir des photos aériennes de 2002 

(1:15 000) alors que la photo-interprétation fine après coupe a été effectuée à partir des photos 

numériques de 2011 (pixels 30 cm). La photo-interprétation fine avant et après coupe a été 

effectu®e ¨ lô®chelle du peuplement sur lôensemble des stations couvert par la CPI. Pour 

lôinterpr®tation ¨ lô®chelle de la station dô®chantillonnage de 30 m x 30 m, seules les photos après 

coupe ont été utilisées.  
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À lô®chelle du peuplement, la photo-interprétation fine avant et après coupe a été effectuée en 

sôinspirant des normes NAIPF du MRN en documentant le type de couvert, le groupement 

dôessences, la classe dô©ge, la classe de pente, le d®p¹t de surface, la classe de drainage, le type 

écologique, la densité du couvert au 10 % selon les étages, la classe de hauteur et la composition 

en essences au 10 %. Après coupe, les contours de peuplement ont été ajustés en tenant compte 

de la présence de CPI, des chemins forestiers et des contours de peuplement avant coupe. 

 

ê lô®chelle de la station dô®chantillonnage de 30 m x 30 m, la densité du couvert a été évaluée en 

tenant compte de sa répartition par classe de hauteur. Ainsi, le degr® dôoccupation du couvert 

forestier total a été divisé en densité par classe de hauteur de 22 m et +, de 17 à 22 m, de 12-17 m 

et de 12 m et moins.    

 

2.5.2. Classification dôimage 

La classification dôimage a ®t® effectu®e ¨ partir des images des photographies aériennes après 

coupe de 2011. Afin de définir la densité du couvert forestier, un algorithme de classification 

supervisé a été élaboré (Maximum de vraisemblance ou « Maximum Likelihood è). Lôalgorithme 

a été calibré à partir des ortho-photos aux 30 cm (.RGB) et des proches infra-rouge (.NIR). Des 

sites dôentra´nement ont ®t® d®finis sur lôensemble du territoire (c.-à-d. territoire traité et témoin) 

afin dôentra´ner lôalgorithme ¨ reconna´tre le couvert forestier. Par la suite, lôalgorithme assigne, 

sur la base de la valeur numérique du pixel, son appartenance au couvert forestier, ce qui permet 

dôobtenir une image matricielle du couvert forestier. Les statistiques dôoccupation du territoire 

ont ®t® calcul®es ¨ lôaide de lôoutil Classification dôimage dôArc GIS 10.1.  

 

 

2.6. ANALYSES STATISTIQUES  
 

Les compilations et analyses ont ®t® r®alis®es ¨ lôaide des logiciels SAS version 9.3 et Arc GIS 

version 10.1. Les tests de comparaison de moyennes ont été effectués avec la procédure 

« GLM ». Le test de Duncan a été retenu pour effectuer les comparaisons multiples de moyennes 

et le test de |t| pairé a été utilisé pour les comparaisons simples entre deux moyennes afin de 
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déterminer sôil y avait des diff®rences significatives entre les diverses méthodes (seuil a = 5 %). 

Les tests de comparaison de moyennes développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques à 

la CPI du secteur Cloak et sont valides seulement pour celle-ci. Ils ont ®t® ®labor®s ¨ lôint®rieur 

de la base de donn®es sp®cifique ¨ cette ®tude et lôextrapolation des r®sultats ¨ dôautres 

peuplements doit être faite avec précaution.  
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3. RESULTATS 
 

Les sections suivantes présentent un rappel du portrait du bois sur pied avant et après la CPI, les 

r®sultats de la densit® du couvert ¨ lô®chelle du peuplement et de la station dô®chantillonnage et 

les résultats du degré dôoccupation des arbres-étude selon leur classe de diamètre.   

 

3.1. RAPPEL DU PORTRAIT DE  BOIS SUR PIED AVANT ET APRES LA CPI 
 

Le tableau 3 présente le portrait du bois sur pied avant et après la CPI. Les lettres ET lôétendue 

des données. Principalement compos® de ch°ne rouge et dô®rable ¨ sucre, les peuplements du 

secteur Cloak avaient une surface terrière de 28,2 m²/ha avant la CPI et de 17,9 m²/ha après la 

CPI, pour un volume résiduel total de 130 m³/ha.  

 

Après la CPI, une surface terrière de 6,5 m²/ha est indiquée pour la classe de DHP de 10-22 cm 

alors que la classe de DHP de 24 cm et + indique une surface terrière de 11,4 m²/ha.  
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Tableau 3. Portrait du bois sur pied avant et après la CPI 

 
Avant CPI Après CPI 

 

Surface 
terrière 
 (m

2
/ha) 

Densité  
(ti/ha) 

Volume 
 (m

3
/ha) 

DHPQ 
(cm) 

Surface 
terrière 
 (m

2
/ha) 

Densité  
(ti/ha) 

Volume 
 (m

3
/ha) 

DHPQ  
(cm) 

Essence Moy ET Moy ET Moy ET Moy Moy ET Moy ET Moy ET Moy 

BOJ 1.4 3.2 42 97 9 21 21 1.2 2.4 34 74 8 16 21 

BOP 0.8 1.6 18 44 7 14 24 0.5 1.2 12 38 4 9 23 

CHR 8.5 8.8 107 128 65 67 32 6.2 6.4 78 91 48 49 32 

EPB 0.2 0.8 4 20 1 6 23 0.2 0.8 4 20 1 6 23 

EPN 0.0 0.1 1 5 0 1 16 0.0 0.1 1 5 0 1 16 

EPR 0.0 0.1 1 5 0 0 12 0.0 0.1 1 5 0 0 12 

ERR 0.6 1.5 14 32 4 11 23 0.3 0.9 8 21 2 6 22 

ERS 9.0 6.4 288 134 67 64 20 5.5 4.0 205 113 39 40 19 

FRA 1.2 2.0 38 69 9 16 20 0.9 1.5 31 59 7 12 20 

FRN 0.4 1.1 19 80 2 7 16 0.3 0.9 17 80 1 5 14 

HEG 0.7 1.7 23 44 5 14 20 0.3 0.7 14 25 2 5 17 

ORA 0.1 0.5 4 20 0 2 18 0.1 0.3 3 15 0 1 17 

OSV 0.7 0.8 60 67 3 3 12 0.4 0.6 35 46 2 3 12 

PEG 0.4 1.3 2 7 4 14 48 0.0 0.0 0 0 0 0   

PET 0.2 0.9 2 10 2 10 34 0.0 0.0 0 0 0 0   

PRU 1.1 2.8 26 57 8 24 23 0.3 0.7 21 57 1 3 12 

SAB 0.2 0.6 16 43 1 3 14 0.1 0.2 5 13 0 1 14 

TIL 2.7 3.6 40 47 23 33 30 1.7 2.9 24 29 15 28 30 

Total 10-22 cm 8.9 3.7 499 236 46 18 - 6.5 3.5 371 224 33 17 - 
Total 24 cm et + 19.2 8.7 206 83 166 84 -  11.4 4.7 122 53 97 42 - 

Total 28.2 8.1 705 237 211 79 23 17.9 5.0 493 227 130 40 22 

Prélèvement total (%)               36 % 30 % 39 % 

  

 

3.2. DENSITE DU COUVERT FORESTIER A LôECHELLE DU PEUPLEMEN T 
 

Les sections suivantes pr®sentent les r®sultats ¨ lô®chelle du peuplement de la photo-interprétation 

fine avant et après coupe, de la classification dôimage et du test de |t| pairé. 

 

3.2.1. Photo-interprétation fine avant coupe 

La photo-interprétation fine avant coupe a permis un redécoupage des polygones forestiers ainsi 

quôune r®interpr®tation des donn®es physiques (pente, d®p¹t, drainage, escarpement) et 

biologiques (densité du couvert, type écologique, composition, hauteur, distribution du chêne). 

Par rapport au 4
e
 décennal, elle a permis de préciser la densité du couvert, la composition du 
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peuplement, la hauteur et de valider la présence de chêne rouge dans le secteur. Les données sont 

présentées sous forme de carte où chaque polygone possède un numéro unique (figure 7).  

 

La densité du couvert pondérée pour lôensemble des peuplements a ®t® calcul®e en effectuant le 

calcul de la superficie du polygone multiplié par la densité du couvert interprété. La somme de la 

superficie pondérée de la densité du couvert forestier, divisée par la somme de la superficie, 

indique une densité moyenne de couvert de 78 % avant la CPI (tableau 4).  
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Figure 7. Découpage des peuplements selon la photo-interprétation fine avant CPI (2002) 






































































