
TAILLIS ET BOIS DE FEU, 
CAS DU CHÊNE TAUZIN 

par Marisa MESON* 

1. - INTRODUCTION 

Le chêne tauz in ,  Quercus pyrenaica 
Willd. a un  comportement de vois in ,  
sur  des so ls  o l igotrophes, de ce l u i  
Quercus pubescens Wil/d. Dans l e  
d iagramme d 'Emberger ( Figure 1 )  on  
peut observer l es  aff in ités e t  l es  d i ffé
rences c l imat iques entre ces deux 
essences a ins i  que  leur  posit ion par 
rapport aux autres essences forest iè
res typiquement méd iterranéennes.  
(Sauvage, 1 966, Quezel  1 976, Méson 1 983) . 

Essence méd iterranéenne qu i  a été 
soumise à toute la problémat ique 
actuel le des ta i l l i s  à bois de feu ,  auer
eus pyrenaica a beso in  d 'études spéci
f iques à cause de son importance 
dans cette problémat ique,  de son i nté
rêt scientif iq ue, pour être g rosso 
modo vica r iant du chêne pubescent 
sur les sols o l igotrophes a ins i  que  
pour  combler un  v ide  de recherche car  
cel le-ci  a été concentrée préférent ie l 
lement sur  le Q. pubescens. 

Essence méd iterranéenne, ta i l l i s  à 
bois de feu ,  vica r iance de Q. 
pubescens et i ntérêt scientifique i n 
tr insèque sont, en résumé,  l es  ra ison 
de cet a rt ic le.  

Fig.  1 .  C l i m a g ra m m e  d ' E m berger  
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• D'après ����=�� 9?�66 ( modif iés pour l ' adaptat ion à l ' Espagne 
Méson 1 983 (Q. pyrenaica) 

2. CONDUITE TRADITIONNELLE 

2. 1. - Sylviculture 

Dans l a  pratique,  le mode de sylv i 
cu lture appl iqué au  Chêne tauz in est 
presque toujours le  ta i l l is .  En  effet, 
cette essence a la capacité d 'émettre 
des rejets et des d rageons avec une 
nette prédominance de ces dern iers .  

La sylv icu lture d 'une  parce l le  de 
ta i l l i s  a eu tradit ionne l lement un  ca
ractère très extens if  en se rédu isant  
dans l a  pratique à la  coupe tota le du  
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bo is .  Les précaut ions prises se rédu i 
sa ient à l a  f ixation de l 'âge e t  de  
l 'époque de coupe e t  à l a  réa l i sat ion 
d'une coupe correcte. Ce procédé 
s imple doit s'accompagner d 'une  m ise 
en défens de 5 à 1 0  ans permettant 
aux rejets et drageons d 'atteindre une  
hauteu r  suffisante capable de leur 
éviter les conséquences néfastes des 
dents d u  béta i l .  

Pa rfois, quelques pieds sont ga rdés 
jusqu'à l a  rotat ion su ivante. I ls sont 
sélect ionnés parmi les me i l leures t iges 
et desti nés à fourn i r  d u  bois de sc iage.  
I l  éta it rare de l a i sser p lus  de 1 00 pieds 
par hecta re. Aujourd 'hu i ,  on recom
mande  un  ba l ivage p l us  extensif 
(Montoya y Meson 1 979) . 
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2.2. - Aménagement 

L'aménagement des ta i l l i s  de 
chêne tauz in  éta it de ce fait très 
s imp le  et se trouva it rédu it à la pro
g rammation des coupes. 

Fixé un  âge d 'exploitab i l ité q u i  
éta it, norma lement en  Espagne, de 7 
à 30 ans  selon les produ its dés i rés ( 1 5-20 a ns, rotat ion habitue l le ) ,  l a  sur
face à aménager éta it d ivisée en 
autant de part ies que le nombre d ' an 
nées de l a  rotat ion e t  on coupa it, 
chaque année, une de ces part ies .  

Dans les bons ta i l l i s, à l ' âge de 20 
ans ,  u n  rejet de chêne tauz in atte int 
4 m de hauteur tota le et 20 cm de  
d iamètre à 1 ,30 m.  
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Photo 1 .  Vue généra le du  Q. pyrena ica .  

· 2.3. - Économie 

Le chêne tauz in produ it autour  de 
3-4 t de bo is  de feu par  hecta re et par  
an  (Xi menez de Embum, 1 96 1  ) , de 
haute qua l ité et d ' un  pouvo.i r ca lorif i 
que d 'environ 4 000 kca l/kg . On  em
ploya it a ussi l 'écorce pour obten i r  des 
tan ins ,  son branchage,  sa g l a ndée 
éta ient uti l i sés par  les troupeaux.  

Vers 1 966, les coupe de chênes 
tauz ins ont presque d isparu à cause 
de la  généra l isat ion de l 'emplo i  du 
butane .  Comme conséquence, et  spé
c ia lement dans les endroits dépou rvus 
de caprins, le déve loppement de  la 
forêt a rendu  le pa rcou rs i mpraticab le 
et  ces forêts sont  devenues improduc
tives. De p lus ,  les sang l iers en se 
reprodu isant massivement dans  ces 
forêts endommagent les cu ltures. 

Fig u re 2.  - R é p a rt it ion du c h ê n e  
ta u z i n  d a n s  l e  m o n d e  ( C e b a l l o s  
1 966) .  
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Photo M .  M ESON Photo 2. Chêne tauz i n ;  feu i l les très d i fférentes sur  un 
même a rbre. Photo M . M .  

3. - AIRE NA TURELLE ET IMPORTANCE 
DANS LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE 
ESPA GNOLE 

a. pyrenaica présente une a i re 
nature l l e  qu i  ressemble  à ce l le du  Pi
nus pinaster Ait., s'étendant sur  la  
Pén insu le  ibér ique et  atte ignant l a  
France (Sologne ) . a u  nord e t  au  sud le 
Nord d u  Maroc ( Rif) . ( F igure 2) .  

Dans la  Pén i nsu le Ibér ique, i l  est 
spécia lement abondant  dans la  moit ié 
occidenta le ;  dans l a  moit ié or ienta le ,  
(calca i re ) i l  est p lus rare. 

Selon l '« I nventa r io foresta l  nac io
na l  » ,  a. pyrenaica est dominant sur 
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une superficie tota le de 587 .397 hecta
res. Cette surface s 'accroît actue l le 
ment  à part i r  des d rageons sur  les  
v ieux terra ins de parcours aujourd ' hu i  
abandonnés du  fait de l 'exode rura l .  
Ceci s ign ifie que : 
• 5 p. 1 00 de la surface espagnole 
boisée est couverte par  le chêne tau 
z in ,  ce  qu i  représente 1 0 % de tous nos 
feu i l l us .  
• Pa rmi  les feu i l lus ,  seu l  le chêne-vert 
le dépasse en superf ic ie et parmi  les 
con ifères i l  n 'est dépassé que par 
Pinus pinaster, P. halepensis et P. 
sylvestris. Cette essence occupe la  
c inqu ième p lace quant aux superfic ies 
boisées en Espagne. 
• Le problème des ta i l l i s  feu i l l us  con
cerne 24 pou r cent (soit le quart )  de 
l a  surface espagno le boisée. 

En plus de sa grande représenta
t ion_ spatia le ,  i l  faut noter que : 
• L'étage montagnard s i l iceux qu i  re-

présente son hab itat typ ique a de 
grandes potenti a l ités forest ières et 
pastorales.  
• La pers istance de son feu i l l age 
ma rcescent, le dense tapis de dra
geons qu ' i l  forme autou r  de l u i  et  sa 
capacité de survivre après les coupes, 
incend ies, pâturages, etc . .  , lui donnent 
un  très g rand i ntérêt comme protec
teur du sol. Son emp lacement dans  
des endroits s itués, en généra l ,  au 
dessus des  ba rrages, témoigne encore 
davantage de son i ntérêt hyd rolog i 
que .  
• Du point de vue édaph ique, ses 
effets sont remarquables,  et sa capa
c i té de fert i l i ser le sol  est  supér ieure 
à ce l l e  de a. robur et de Fagus sylva
tica. (Tab leau 1 Garc ia Vi l l a raco, 1 979) .  

Toutes les ca ractér ist iques préci 
tées montrent l ' importance du  chêne 
tauz in dans  l a  forêt méd iterranéenne 
espagno le .  

Tab leau 1 .  -:- Apports des d iffé rentes espèces 

Ef/P, Kg. de cation x H a  D a n s  l ' ho rizon A, 
p. p.m .  

Ca  M g  K Ca Mg K C/N pH 
Degré v 
H um if .  

1 .  Hêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,286 0.41 1 1 ,000 1 1 2.41 1 7,91 28.41 1 6,65 5,5 85.47 1 6.42 

2. Chêne Vert . . . . . . . . . . . .  0.400 0,600 3,000 31 .76 6,99 6,35 2 1 ,36 �Al 80,57 7 1 ,28 

3. Chêne tauzin . . . . . . . .  0,777 2,000 4,500 1 28, 1 2  25, 1 0  53,06 1 2.46 6,3 98,46 57,29 

4. a. Petraea . . . . . . . . . . . . . .  0.750 0,909 0,833 1 01 ,29 25.45 28.41 1 6,21 6 ,5 74,56 40,00 

5. Pin sylvestre . . . . . . . . . .  0.400 3,333 4,000 37,88 1 2,52 1 8,94 3 1 ,60 4.7 32,20 9,67 

1 = Galia rotundifolli-Fagetum, (avec prédominance de hêtre ) .  Sol brun subhumide .  
2 = Juniperetum hemispaerico-thuriferea, (avec prédominance de éhêne vert ) .  So l  brun 
méd iterranéen .  
3 = Luzulo-auercetum pyrenaicae. So l  brun subhumide .  
4 = Galia rotundifolii-Fagetum, (avec prédominance de a. Petraea ) . Sol  brun subhu
mide .  
5 = Junipero- Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris. So l  brun subhumide .  
Ef = Concentrat ion des extraits hydroso lub les de la  fôrna .  
P ,  = Concentration dans l a  solut ion d u  so l .  
V = Degré de saturation .  

4. COMMUNA UTÉS DE QU E R C U S  
PYR E NAI CA 

a. pyrenaica apparaît comme es
sence dominante dans les hu i t  com
munautés principales ci -après ( les  
deux premières sont communes en 
Espagne et  au  Portuga l ,  les quatre 
autres se trouvent seu lement en Es
pagne,  et · les autres concernent res
pectivement la  Fra nce et le Maroc) .  

4. 1. - Chêne tauzin 
humide frais (Association 
Holceto-Quercetum 
pyrenaica Br.BI., S�lva et 
Roz., 1956) 

Typique du nord-ouest et centre
ouest de la  Pén insu le  I bér ique, c l imat 
« méd iterranéen hum ide fra is  » d 'Em
berger. Sols bruns acides, o l igotro
phes et lessivés, a i ns i  que sur rankers 
associés. 

Cette communauté, couvre de très 
grandes étendues avec de grandes 
potenti a l ités forest ières et  pastora les .  
Le P. pinaster et,  dans les me i l l eu rs 
endroits, le Castanea sativa, sont les 
essences uti l i sées pour les reboise
ments. 

Dans cette communauté on peut 
obten i r  de magn if iq ues pra i r ies de 
fauche avec dominance de vivaces. 
Les espèces les plus recommandables 
pour l 'ensemencement sont : 
Poa pratensis, Festuca elatior, Dactylis 
glomerata, Ph/eum pratense, Trifolium 
pratense et Arrenatherum elatius. 

Si l 'on veut obten i r  des pra i r ies à 
broûter ont met Trifolium repens. Ces 
pâturages dûs à l 'o l igotroph ie du sol 
s 'amé l iorent avec les engra is .  

4.2. - Chêne tauzin 
subhumide frais 
(Association 
Leuzeo-Quercetum 
pyrenaicae R. Goday 1964, 
em. R. Marti nez y Ladero, 
1970) 

Typiques du  Sud -Ouest de la  Pé
n insu le  I bér ique,  c l imat méd iterranéen 
subhum ide fra is d ' Emberger. Sols 
bruns  i nterméd i a i res entre ceux du 
centre de l ' Eu rope et les sols méd iter
ranéens.  

Dans  les a lt itudes moyennes de 
cette communauté, les essences gé
néra lement uti l i sées pour le reboise
ment sont : Pin us pinaster et Castanea 
sativa. Pour les a lt itudes les p lus  
basses (sous/ass .  avec Arbutus 
unedo, Ruscus acu/eatus et Daphne 
gnidiuin, on uti l i se : P. pinea et a. 
suber. Pour  les hautes a lt itudes ( peu 
fréquentes) on uti l i se : P. sylvestris. 

Ce sont les un iques bois de chêne 
tauz in dans lesque ls  on peut fa i re les 
« dehesas » (savane  méd iterranéenne 
d'orig i ne  anthrop ique ) ,  en ra ison des 
bonnes et  fréquentes récoltes de 
g lands qu 'on peut y obten i r .  Le type 
de pâturage est cel u i  qu 'on appe l le  
« Va l l i car  Sa lmant ino » (Agrostion 
castellanae) . ·avec prédom inance des 
thérophytes et abondance des g ram i 
nées. Pâturages hauts e t  denses et, 
b ien qu ' i ls f in issent par deven i r  secs, 
ils conviennent au g ros béta i l  et même 
- parfois - à l a  fauche .  

Les communautés basses sont  très 
abondantes en arbustes (mancha ou 
maqu is ) ,  ce qui  les rend très a ptes 
pour le g ros g ib ier ( sang l ier, chevreu i l ,  
cerf) . Pou r  les  mêmes ra isons,  e l les 
présentent un  très grand r isque d ' i n 
cend ie ,  e t  c'est pour  ce l a  que ces 
end roits ne sont pas très recomman
dables pour  le reboisem'ent avec les 
p ins .  

4.3. - Chêne tauzin 
humide froid (Association 
Festuco 
heterophyllae-Quercetum 
pyrenaicae, Br.BI., 1967) 

Typique du  système « lbérico-So
r iano » ,  « San Sebasti a n  » et « Mon
cayo » .  Cl imat méd iterranéen h u m ide 
froid d 'Emberger. So ls de mêmes 
types que les communautés précé
dentes ma is  en généra l  mo ins  ac id i 
f iés. 

Ces chênes tauz ins  touchent à 
leurs l i m ites i nfér ieu res les forêts des 
chênes-verts et à leurs l i m ites supé
r ieures les forêts de hêtres. 

On les reboise typ iquement avec 
Pinus sylvestris, et on peut obten i r  de 
très bons pâturages de vivaces ; bien 
qu ' i l s  soient moins producteu rs que 
cel les de (4. 1 ) en raison du  c l imat p lus  
fro id et  p lus  conti nenta l .  
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Photo 3. Explo itation d u  chêne tauz i n .  

4.4. - Chêne tauzin 
subhumide froid 
(Association 
Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae R. Martinez, 
1962) 

Typiques des chaînes de monta
gnes « centrales » .  ces communa utés 
sont abondntes dans  tous les endroits 
montagnards qu 'environnent le  p la 
teau de « Casti l l a  l a  Vieja » .  Cl imat 
méd iterranéen subhumide  fro id d 'Em
berger  ( i l  p leut mo ins  e t  i l  fa it p l us  
fro id que  dans  le cas des  associat ions 
antérieu res) .  Sol  brun subhumide ap
pelé « de meloja r  » {de  chêne tauzi n )  
i nterméd ia i re entre le  so l  b run  mér i 
d iona l ,  typique d u  chêne-vert, et  le  so l  
brun centroeuropéen,  typ ique du  hê
tre. 

Du  point de vue a lt itude, ces chê
nes tauz ins  se p lacent au -dessus des 
chênes-verts et en dessous des p inè-

Photo M . M .  

d e s  de P. sylvestris. I l s  s e  prêtent, 
dans les hautes a lt itudes (sous/ass.  
avec Cytisus purgans) , au rebo isement 
avec P. sylvestris et dans les basses 
a lt itudes au  rebo isement avec P. pi
naster. Les pâturages ne sont pas très 
bons pa rce qu ' i l s  sont cou rts, ouverts 
et avec prédominance de terophytes. 
I ls s 'amél iorent avec la ferti l i sat ion et 
par  « red i leo » .  Avec a rrosages, i l s  
peuvent évo luer  vers l es  « Va l l i ca res 
Sa lmant inos » ou même aux pra i r ies 
de fauche selon que l ' a rrosage est 
seu lement pr intan ie r  ou,  auss i ,  estiva l .  

4.5. - Chêne tauzin 
eutrophe (Association 
Cephalantero-Quercetum 
pyrenaicae O. Bo/6s et Vigo 
in O. Bo/6s, 1957) 

Typiques de la part ie orienta le de l a  
« Pén insu le  I bér ique » .  Ce sont  les  
un iques chênes ta uz ins  sur  sols eutro
phes {déca lcif iés ) .  Pour cette même 

Photo 4. Aménagement de la  forêt de chêne tauz in .  Photo M .M .  
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ra ison d 'eutrophie,  ces chênes tauz ins 
ont été défrichés auparavant pour 
desti ner  ces sols à l 'agricu lture en 
la issant le  chêne tauz in  dans une 
s ituat ion marg ina le .  Aujourd 'hu i  l a  
p lus  g rande part ie des forêts de chê
nes tauz ins est  occupée, dans des 
endroits p lats, par  les cu l tures et ,  dans 
les  montagnes par  les p inèdes de Pi
nus sylvestris. 

Du point de vue a lt itude, i l s  se 
placent au -dessus des chênes-verts 
et/ou des Q. faginea et en dessous 
des p i nèdes à P. sylvestris. 

D'après leur  représentation géo
graph ique actue l le  préca i re, i ls doivent 
être conservés et ga rdés sous protec
t ion .  
4.6. - Chêne tauzin du 
Sierra Nevada (Association 
Festuco eleganti-Quercetum 
pyrenaicae Martinez Parras 
y Molero Mesa, 1981) 

Typiques de « S ierra Nevada » et 
« Ma laga  ». I l s  sont très rares pa rce 
qu ' i l s  se trouvent dans  la  l im ite sèche 
de l 'espèce ; et c'est pour cela qu ' i l s  
cherchent toujours des  situat ions 
mesoc l imatiques spécia les (te l les que 
l ' hum id ité édaph ique ,  atmosphér i 
que,  . . .  ) .  

I l s  appara issent, par i nvers ion 
therm ique,  entre deux bandes de 
chêne-vert. 

I l s  ont été reboisés normalement 
avec Castanea sativa qu i  se trouve 
auss i  à l a  l im ite de ses exigences 
d 'humid ité et c'est pour cela que sa 
cu lture se fait avec i rr igat ion .  

Ces chênes fâuz ins  du  fa it de leur 
représentation géograph ique très ré
du ite devra ient être conservés et m i s  
sous  protect ion .  

4.Z - Chêne tauzin 
français (Association 
Betulo-Quercetum 
pyrenaicae Br.BI., 1966) 

On trouve des chênes tauz ins en 
France jusqu'en Sologne,  leur  l im ite 
Nord sur  des sols très pauvres et 
assez podzol izés. Ma i s  i l s  sont pr inc i 
pa lement fréquents en  Aqu ita ine .  

Cette communauté l im ite de Solo
gne ( B raun  B lanquet 1 966) présente 
un type de pâtu rage pauvre avec des 
terophytes et des l ichens .  Ce sont des 
endroits uti l i sés pour le  reboisement 
avec Pinus pinaster et P. nigra. 

Les cas extrêmes de dégradat ion 
de ces bois condu isent à l ' associat ion 
(Astrocarpo-Corynephoretum) sur  des 
sables très mobi les.  A part i r  de  cette 
étape et en passant par ce l le  des 
landes (Ca/luna vulgaris, Erica escopa
ria, E. cinerea) et de la Betula verru
cosa, on retourne à la s ituat ion i n it ia le  
(Betulo-Ouercetum). 

En France, le chêne tauz in ,  se trou
vant à l a  l im ite Nord de l a  d i str ibut ion 
mond ia le ,  reçoit moins de p lu ie  
(500 mm) qu 'à  sa l i m ite Sud ( M a roc) 
où i l  reçoit 1 700 m m ;  et cela à cause 
des d ifférences de com portement que 
présentent les espèces dans  leurs 
l im ites de d istr ibution .  



4.8. - Limite sud du 
Chêne tauzin (Association 
Cytiso triflori-Quercetum 
pyrenaicae M. Barbera, 
Quezel et R. Martinez, 1981) 

Typique de l a  part ie  occidenta le du  
R if. C l imat hum ide fra i s  d ' Emberger. 
Sols à tendance brun -ocreux. Souvent 
mélangés avec auercus canariensis. 
Dans les a lt itudes les p lus  é levées 
- cl imat déjà hum ide et hyperhu
mide,  de fra is  à fro id - se trouve 
l 'associat ion Paeonia maroccanae
auercetum pyrenaicae. ( M ' H i rit , 1 982 } .  

En ce q u i  concerne l ' a lt itude, i l s  se  
placent au -dessus de  auercus suber 
et/ou a. ilex et en dessous de Cedrus 
atlantic a ou d '  Abies pin sa po. 

Aptes pou r le reboisement avec 
Pinus pinaster et dans  les endroits 
é levés, à sol  r iche, avec Cedrus atlan
tica. 

Photo 5. Pa rcours en forêt de chêne tauz in .  Photo M . M .  

5. - A UTRES USA GES 

Par ordre d 'app l icat ion pratique les 
autres usages des forêts de chêne 
tauz in sont : 

5. 1. - Reboisement 

Jusqu 'à  présent surtout, avec les 
p ins .  Ces reboisements sont coûteux 
à cause d u  problème d u  contrôle des 
d rageons du a. pyrenaica, n 'accro is
sent pas l a  surface boisée,  n 'accrois
sent pas les bénéfices i nd i rects de la  
forêt, l eur  rentab i l ité est  douteuse et 
i l s  peuvent provoquer des dommages 
au sol .  

En tout cas : 
- Les surfaces tres dégradées qu i  

doivent être reboisées, ne peuvent 
l 'être qu ' avec les p ins .  

- Les pi nèdes sont  ac id if iantes 
par rapport au  chêne tauz in  ma is  pas 
par rapport à l a  bruyère, au Cistus, ou 
même au parcours dégradé.  Évidem
ment les p ins protègent moins le so l  
que le chêne tauzi n ,  ma is  p lus qu ' un  
mauvais matorra l ou b i en  p l us  qu ' un  
pâturage ma l  exploité. 

- I l  y a d 'autres essences de 
con ifères supér ieu res aux p ins  par 
leurs bois,  croissances et l i t ières de 
qua l ité, par  exemple  Pseudotsuga 
menziensii et Cedrus altlantica. Ma l 
heureusement, i l s  sont très exigeants 
du point de vue édaph ique ; c 'est pour 
cela qu ' i l s  ne peuvent pas toujours se 
substituer  aux p ins .  

Pa rmi les feu i l l u s  on peut  ut i l iser 
Castanea sativa dans les sols profonds 
et hum ides et Fraxinus angustifolia 
dans un  but sylvo-pastora l dans  les 
sols hydromorphes. 

5.2. - Amélioration 
des parcours 

Solut ion qu i  présente d ivers pro
blèmes : 

Écolog iques : spécia lement 
pente et manque de fertilité d u  so l .  

- Pastoraux : spéc ia lement man 
que fréquent de réserves d'hiver. 

- Techn iques : contrô le  des d iffé
rents sortes d 'a rbustes (ex. Adeno
carpus} et, de façon très spécia le ,  des 
drageons de chêne tauzin. 

Pou r  ma inten i r  l a  fert i l ité du  so l ,  i l  
est toujours recommandab le  de  l a i s 
ser  u n  certa in  recouvrement du  chêne 
tauz in  sur  le terra i n .  Ce recouvrement 
doit être de l 'ordre de 1 0-30 p .  1 00 
dans  le Leuzeo-a. pyrenaicae (à cause 
du  g land} ,  p lus fort dans les sols p lus  
ac ides ,  et  p lus fa i b l e  dans  Cephalan
tero-a. pyrenaicae à cause du  sol  p lus  
r iche.  

5.3. - La chasse 

Les poss ib i l ités de la chasse dans  
les  forêts de chêne tauz in  sont  très 
grandes .  Ma is ,  en  tout cas, la  chasse 
a beso i n  de certa ines condit ions de 
tranqu i l l ité, d 'espace et  d 'amb iance 
soc ia le  . q u i  n 'appara issent pas dans  
toutes les  forêts d u  chêne tauzi n .  

L 'usage cynégétique  serait recom
mandab le dans  l e s  sous-associat ions 
de basse a lt itude d u  Leuzeo-Q.p., Ces 
communautés appara i ssent çlans  les 
a i res des grandes propriétés rura les 
du  Sud-Ouest espagnol  et qu i ,  en 
p lus ,  sont très abondantes en arbustes 
(mancha ou maqu is )  et qui ont une  
longue trad it ion cynégét ique.  En tout 
cas, un 5- 1 0  p .  1 00 de l a  surface 
occupée par le ta i l l i s  dense et avec 
une hauteu r  convenab le  pa raît suffi 
sante pour cette uti l i sation .  

5.4. - Usage 
touristique-recréatif 

Cette poss ib i l ité est spéc ia lement 
i ntéressante dans  les forêts à usage 

pub l ic ,  qu i  se trouvent près des g ran 
des  v i l les .  Dans  l e s  forêts privées, 
comme les bénéfices soc iaux qu ' i l s  
produ isent ne concernent pas ,  en  
généra l ,  le  propriéta i re de l a  forêt, 
cel u i -c i  est p lus  sédu i t  par l ' urban isa
t ion  que  par  l ' usage socia l .  

Dans  l a  prat ique espagnole ,  ce sont 
surtout les chênes tauz ins de  la 
« S ierra de Guadarrama » (apparte
nant à l ' associat ion du  Luzulo-a.p. } 
qu i  présenta ient une  p lus  g rande po
tenti a l ité pour le développement de 
cet  usage et ce, à cause de sa prox i 
m ité de l a  v i l le  de M adr id .  

5.5. - Défrichement 

Les défrichements ont été prati 
qués auparavant un  peu partout et 
spéc ia lement sur  les sols eutrophes 
du Cephalanthero-Q.p., dans le reste 
du chêne tauz in cette possi b i l ité est 
en généra l  l im itée par l a  fert i l ité i n 
suffisante des  sols .  

A cause de l a  g rande press ion ,  
aussi b ien ag r icole que pastora le ,  
supportée tradit ionne l lement par  l a  
forêt, le  chêne  tauz i n  d 'aujourd ' hu i  
reste loca l isé surtout dans  des  en 
droits rocheux, à pente forte , ou  b ien 
dans d 'a utres endroits, très é lo ignés, 
où l 'on pou rrait, peut-être, fa i re que l 
ques cu ltures fou rragères ou ag ricoles 
à condit ion d 'amé l iorer les moyens de 
commun i cat ion .  

5.6. - Conversion 
en futaie 

Cette poss ib i l ité qu i ,  à l ' heure ac
tue l le  rencontre de graves d ifficu ltés 
sylvicoles {Montoya et Méson, 1 979} ,  
est justif iée seu lement dans les cas 
su ivants : 
• Stat ions de basse a lt itude et avec 
peu de pente, des sous-associat ions 

1 35 



i nférieu res d u  Leuzeo- O.p . . C'est seu
lement dans ces stat ions qu' i l  y au ra i t  
une  certa ine just if icat ion de l a  forêt 
« dehesa · »  dans son juste sens, 
c'est-à -d i re ,  avec ut i l isat ion de la  
g landée pour le béta i l .  . 
• Egalement dans  les sites tou rist i
ques-recréatifs, un peu partout, ma is  
surtout comme nous avons dé jà  d it, 
dans les communautés du  Luzulo-O.p. 
de la « S ierra de Guadarrama » .  

• Sites spéc iaux d u  Holceto- Q.p. 
dans lesquels le chêne tauz in obtient 

6. - CONSERVA TION 

On connaît b ien les nombreuses 
qua l ités écolog iques d u  chêne tauz in ,  
so i t  de type scient if ique,  so i t  p lus  
d i rectement l iées aux i ntérêts de 
l ' human ité : l a  conservation du  sol ou 
la  régu la r isat ion d u  rég ime des eaux 
par exemples. Ces deux facteu rs, en 
p lus des nombreux i nconvén ients l im i 
tant l ' app l icat ion des  a lternatives 
d 'usage précitées, offrent suffisam
ment  de  ra isons pour  défi n i r  u n  pro
gramme de conservation de chêne 
tauz in .  

Le  bo is  de feu de chêne tauz in  
connaît une  cr i se  d'écoulement de
pu is ,  relativement, t rès peu de temps 
( 1 9  ans ) .  Actuel lement, p lus ieurs ind i 
ces permettent de  penser  que  cette 
s ituat ion pou rra changer  : 
• La technologie d ' ut i l i sat ion des bois 
de petites d imens ions (bois de feu )  
avance très rap idement aujourd ' hu i  : 

Le bois du  chêne tauz in est déjà 
uti l i sé par  l ' i ndustr ie de  la cel lu lose en 
mélange avec d 'autres essences. En 
effet, b ien que ce bois soit d u r, ce qu i  
le rend d i ffic i le  a u  mou lage,  e t  qu ' i l  
p résente une certa i ne  résistance à l a  
pénétration des  produ its tel que  l 'eau 
de jave l ,  on a trouvé que,  pour obten i r  
de la  cel lu lose, le bo i s  du  chêne  tauz in  
est  le me i l leur  de tous nos Ouercus et 
qu ' i l  est  comparable avec celu i  des 
�ucalyptus. Cependant, l 'usage le plus 
recommandable de  ce bois est le 
carton ondu lé .  ( Bustamante, 1 974) . La 
même dureté qu i  rend d iffic i le  son 
moulage,  le fait très acceptable pour 
achever extér ieurement les panneaux 
agglomérés. Aujourd ' hu i  on ut i l i se 
déjà le bois de chêne tauz in à cette 
f in .  
• Tout semble i nd iquer  que  le retou r  
à l 'emploi  des bois de  chauffage  est 
procha i n : 

La cr ise de l 'énerg ie fait réfléch i r  
sur  l 'a lternat ive ag roénergét ique qu i  
se  t radu it dans  le cas d u  chêne tauz in  
par  la conservation  de l ' ut i l i sat ion 
trad it ionnel le ( l a  chenaie du  chêne 
tauz in peut fou rn i r  le 1 -2 % des be
soins espagnols en  énerg ie ) .  

Dans  la prox im ité des grandes 
vi l les,  le processus d ' u rban isat ion i n 
tense, la  mode de  la  cheminée fran 
çaise e t  l 'expans ion de  la  ph i losoph ie  
« ch lorophyl l ienne » ,  entraînent une 
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d imens ions et formes au  moins aptes 
pour obten i r  des bois de sc iage.  
• Et f ina lement, peut-être aussi ,  dans 
les zones à r isques d ' i ncendies entre 
les grands reboisements des con ifè
res . 

La futa ie sur  souche est une pos
s ib i l ité i nterméd i a i re que nous j ugeons 
i ntéressante dans les pâturages boi
sés avec une fonction de fert i l i sat ion 
des sols et de protect ion du béta i l .  
Dans  ce cas ,  i l  faut ga rder  un  recou 
vrement de 20-40 p.  1 00 (vo i r  point 
5.2) .  

forte demande de ces bois à chauf
fage, pour cu is iner  sur la braise, se 
chauffer, ou même se d i stra i re du 
spectacle du feu de bois. Pour  toutes 
ces ra isons le bois de chauffage,  en 
certa i ns  endroits (ma lheureusement 
pas partout) ,  reprend de l a  va leur .  On 
peut d i re par  exemple qu 'en 1 981 le 
prix des bois en France, selon l 'Office 
nationa l  des forêts, a descendu de 
près de 1 4 %  tand is  que des bois de 
chauffage  ont monté de 1 7 % (61  
p.  1 00 de l 'offre vendue) .  (O .N . F. ,  
1 982) .  

Le  n iveau  m i n imum de conserva 
t ion de chêna ie à Quercus pyrenaica 
demande : 
• La protect ion des communautés en 
d isparit ion : Feûuco eiegantf-O.uerce
tum pyrenaicae ( « S ierra Nevada » )  et 
Cephalanthero-Ouercetum pyrenaicae 
(« Penyagolosa » et « S ierra de Pra
dés » ) .  
• Le  développement d 'un  prog ramme 
de coopération i nternat iona l .  Méd iter-

ranéenne ( France, Espagne, Ma roc, 
Portuga l )  pour l a  conservat ion et 
l 'étude scientif ique  de chacune des 
communautés d u  chêne tauzi n .  L'éta 
b l i ssement d ' un  réseau d'espaces 
protégés serait la première étape à 
réa l iser. 
• Nécessité de fa i re des études ap
profond ies avant tout  changement de 
l ' ut i l i sat ion actue l le  afi n déviter les 
erreurs de nos jours .  En tout  cas, i l  
faut exiger la conservation de : 5- 1 0  
a rbres par hectare pour protéger l a  
faune bénéfique ;  5- 1 0  p.  1 00 min imum 
de l a  surface en ta i l l i s  pou r protéger  
la  faune cynégét ique ;  sous-bois du  
chêne tauz in dans l es  en rési nements ; 
et 20-40 p. 1 00 de recouvrement dans  
les  ta i l l i s  tra nsformés en terra i n  de 
parcours .  

M. M. 
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