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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de problèmes récurrents de régénération sur le massif forestier du Donon 
(75 000 ha), une structure partenariale regroupant des organismes de gestion cynégétique et 
sylvicole se formalise en 2006 : il y a création de l’observatoire du Donon. 
 

Après s’être intéressé à l’étude du compartiment animal, un diagnostic sylvicole est mené 
en 2010 pour évaluer l’impact des cervidés sur les peuplements forestiers en cours de 
régénération. Cette démarche pilote a été réalisée à l’échelle de l’intégralité du massif en 
s’affranchissant des limites administratives et foncières. 
 

Le diagnostic sylvicole repose sur le recensement exhaustif des peuplements 
potentiellement dégradables par les cervidés, un plan d’échantillonnage, l’inventaire des dégâts 
dans les peuplements de l’échantillon pour aboutir à l’analyse et l’interprétation des données 
statistiques. 
 

Les résultats mettent en évidence des difficultés qui affectent près de 90 % des 
peuplements en cours de renouvellement. Pour ces peuplements, constitués principalement de 
Sapin pectiné, la responsabilité directe de l’abroutissement commis par les cervidés se vérifie 
dans 70 % des cas. 
 

Au regard des résultats de l’avenir sylvicole des peuplements, de la connaissance des 
populations de Cerf sur le massif et des prélèvements des saisons passées, nous sommes en 
mesure de proposer des orientations de gestion pour le retour d’un équilibre sylvo-cynégétique. 
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

1.1. La situation géographique 
 

Localisé dans les Vosges du nord, le massif forestier du Donon constitue un ensemble 
forestier d’environ 75 000 d’hectares. Il s’étend sur 4 départements - Moselle, Meurthe-et-
Moselle, Vosges et Bas-Rhin - et 2 régions administratives - la Lorraine et l’Alsace (cf. figure 1). 
Son altitude culmine à 1 009 m. Ce massif repose sur diverses entités géologiques dont les 
"Vosges gréseuses moyennes" constituent l’entité centrale et dominante. Cette formation est 
ceinturée au nord-ouest et au nord-est par les "collines sous-vosgiennes" et au sud-ouest par 
les "Vosges cristallines". L’altitude s’y échelonne entre 300 et 1 000 mètres. 
 

Les sols majoritairement gréseux rendent le biotope du massif du Donon relativement 
pauvre. Les stations forestières associées sont propices au Sapin pectiné, à l'Épicéa commun 
et au Hêtre. Les forêts sont principalement gérées par traitement régulier. La majeure partie de 
ces forêts est publique (domaniales et communales). La forêt privée se localise pour l'essentiel 
en Meurthe-et-Moselle (Bertrambois, Val-et-Châtillon, Angomont) et en Moselle (Lafrimbolle, 
Turquestein-Blancrupt). Elle représente environ 14 % de la surface boisée (cf. figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Carte des propriétés foncières du massif du Donon 
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1.2. Les populations de cervidés 

 
Sur le massif du Donon, 2 espèces de cervidés sont présentes : le Chevreuil (Capreolus 

capreolus) et le Cerf élaphe (Cervus elaphus). Au début du 19ème siècle, cette dernière espèce 
avait pratiquement disparu du Massif Vosgien (Jung, 1984). Un noyau de quelques individus 
subsistait sur les contreforts mosellans du Donon ; son expansion a permis une reconquête 
progressive de l'ensemble du massif. Le Chevreuil occupe préférentiellement les zones 
périphériques de basses altitudes, alors que le Cerf se rencontre sur l’ensemble du massif 
jusqu’aux parties les plus élevées. Dans le périmètre du Donon, on dénombre actuellement 
près de 200 territoires de chasse. Ils sont soumis au droit général pour 2 des départements 
(Meurthe-et-Moselle et Vosges) et au droit local pour les 2 autres (Moselle et Bas-Rhin). Cette 
organisation implique une diversité dans les pratiques et les modes de gestion de la chasse. 
 
 

1.3.  L’observatoire du Donon 
 

Depuis près de 3 décennies, le massif du Donon possède la réputation de constituer une 
zone forestière où la cohabitation d'une production commerciale de bois avec la présence du 
Cerf s'avère complexe. La situation y est décrite comme catastrophique par les forestiers, qui 
déplorent d’importants dégâts forestiers (abroutissement et écorçage), le recul de certaines 
essences (Sapin pectiné et feuillus) et de grandes difficultés à régénérer leurs peuplements. 
De leurs côtés, les chasseurs redoutent une diminution draconienne du niveau de la population 
de Cerf qui irait à l'encontre de leurs pratiques cynégétiques. 
 

C'est dans ce contexte qu'a été créée en 1998, à l’initiative de l’Office National des Forêts 
(ONF), la structure informelle de concertation appelée "observatoire du Donon". Elle rassemble 
les chasseurs et les forestiers (publics et privés) concernés par une zone couvrant près de 
75 000  ha centrée sur le Donon. 
 

En 2006, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a repris la 
succession de l'ONF pour assurer l’animation de cet observatoire. Une convention 
(cf. annexe 1) a été signée par quatorze partenaires, concernés par la gestion sylvicole et 
cynégétique du massif parmi lesquels nous pouvons citer : 
 

- les Associations de communes forestières ; 
- le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; 
- les Directions départementales des territoires (DDT 54, 57, 67 et 88) ; 
- les Directions régionales de l'agriculture et de la forêt d’Alsace et de Lorraine ; 
- les Fédérations départementales des chasseurs (FDC 54, 57, 67 et 88) ; 
- les Fédérations régionales des chasseurs d’Alsace et de Lorraine (FRC) ; 
- l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 
- l'Office national des forêts ; 
- l'Union forestière de l'est ; 
- l'Unité de recherche "Écosystèmes Forestiers" du Cemagref (équipe interactions Forêt-

Ongulés-Activités Humaines). 
 

Cette structure a permis la mise en place d'un suivi annuel de la population de Cerf à 
partir d’indicateurs de changements écologiques (ICE) (Morellet, 2007). Elle constitue un 
référentiel destiné à argumenter, sur des bases concrètes, la gestion du Cerf. Ce suivi, 
standardisé depuis 2001, concerne l'indice nocturne, l’indice du poids des faons et l'analyse du 
plan de chasse réalisé. En revanche, l’étude du taux de gestation des bichettes s’est soldée 
jusqu’à présent par un échec en raison du nombre trop faible d’informations communiquées par 
les chasseurs. Les résultats de l’analyse de ces données indicatrices recueillies au cours des 
années 1998 à 2006 (Bonenfant, 2007 ; Bonenfant et al., 2007) seront développés dans les 
chapitres 5.1.2 et 5.1.3. 
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L'étude du seul "compartiment animal" n'apportant aucune information sur le 

"compartiment végétal", il a été décidé - dans le cadre de cette nouvelle structure - de procéder 
à un diagnostic sylvicole des peuplements forestiers potentiellement dégradables par les 
cervidés (cf. figure 2). L'objectif de cette démarche vise à dresser une expertise aussi précise 
et objective que possible de la situation sylvicole du Donon en termes de renouvellement des 
peuplements. 
 

Afin d'atteindre cette finalité, la mise en place de ce diagnostic sylvicole a été encadrée 
par l'ONCFS et le Cemagref. Ces 2 partenaires se sont appuyés sur des méthodologies initiées 
dans le cadre de l'étude de l’impact des cervidés sur les peuplements forestiers (Hamard et 
Ballon, 2003 ; 2005 ; Saint-Andrieux, 1994 ; Saint-Andrieux et Klein, 1994). 
 

Associées au diagnostic sylvicole et afin de valoriser l'effort d'investigation au niveau du 
"compartiment végétal", des observations supplémentaires ont été recueillies en parallèle pour 
apprécier, à l'échelle des peuplements expertisés, la présence de 5 espèces ligneuses 
représentatives de la strate arbustive vosgienne. 
 

Enfin, la zone sommitale des Hautes Chaumes, localisée entre le col de Prayé et le col du 
Hantz (67/88) a fait l'objet d'un suivi plus approfondi de l'impact des cervidés sur la flore au 
travers de comparaisons réalisées entre des zones accessibles aux cervidés (exclos) et des 
zones protégées (enclos). 
 

Impact des populations de cervidés

Régénération des
peuplements 

forestiers
Diversité floristique

Diagnostic sylvicole 
------

250 peuplements représentatifs
 du massif  du Donon (75 000 ha)

Indicateurs de diversité floristique
------

10 couples  d'enclos-exclos en zone 
sommitale des Hautes Chaumes 

Présence/absence de 5 espèces 
ligneuses indicatrices

------
250 peuplements représentatifs

 du massif  du Donon (75 000 ha)

 
Figure 2 : Arborescence des différents volets abordés dans le cadre de l’étude de l'impact des 

populations de cervidés sur le milieu forestier 
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
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2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 

2.1. Gouvernance de l’observatoire 
 

En parallèle du comité de pilotage (COPIL) et du comité technique (COTECH) de 
l'observatoire, l'organisation de l'étude du "compartiment végétal" s'est appuyée sur une 
hiérarchisation des tâches réparties entre 2 chargés d'étude (ONCFS/Cemagref), 2 
coordinateurs (CRPF/ONF) et 5 correspondants (1 pour le CRPF et 1 par agence 
départementale de l'ONF). 
 
 

2.2. Méthodologie appliquée au cas du diagnostic sylvicole 
 

2.2.1. Principe de la démarche 
 

L’objectif n’était pas d’étudier uniquement les peuplements endommagés par les cervidés 
mais de s’intéresser à l’ensemble des peuplements potentiellement sensibles. Pour cela, la 
première étape a eu pour fin de dresser un état général de la situation par réalisation d’un 
recensement de ces peuplements. 
 

La seconde étape de l'étude a consisté à bâtir un échantillonnage représentatif des 
peuplements identifiés par l’étape précédente. C'est exclusivement sur cette sélection 
représentative qu'ont été conduits les relevés de terrain et réalisés les diagnostics sylvicoles. 
 
 

2.2.2. Inventaire exhaustif des peuplements dégradables 
 

2.2.2.1. Étapes préliminaires 
 

La mise en œuvre du recensement exhaustif des peuplements sensibles à 
l’abroutissement/frottis a débuté par l'élaboration d'une procédure d'enquête. Cette dernière a 
été conçue en concertation avec l'ensemble des partenaires (Cemagref, FRC, CRPF, ONCFS 
et ONF) et finalisée lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 octobre 2008. 
 

Rappelons les définitions établies par le groupe de travail : 
 

- un peuplement correspond à une entité spatiale d’un seul tenant et homogène quant à 
la nature des essences forestières, du stade de développement mais également - et surtout - 
de l’objectif sylvicole poursuivi. La surface respective de chaque peuplement couvre une 
surface comprise entre 1 et 10 hectares. Les peuplements d’une surface inférieure à 1 hectare 
ont été écartés en raison de leur forte attractivité pour les cervidés et par conséquent de leur 
caractère trop marginal. 
 

- un peuplement dégradable est un peuplement en cours de régénération (sont exclus 
les stades d’amélioration) où l’atteinte par le grand gibier pourrait nuire au renouvellement de 
l’essence "objectif". La sensibilité d’un peuplement a été déterminée sur la base de différents 
critères indiquant que la régénération y est recherchée. 
 

Au niveau de la forêt privée, comme de la forêt publique, cette procédure de recensement 
des peuplements dégradables a été diffusée aux correspondants respectifs à partir de la fin du 
mois d'octobre 2008. La phase de recensement a mobilisé une soixantaine de référents (ONF, 
CRPF, Experts forestiers, Propriétaires privés) pour recueillir l'intégralité des informations 
attendues. Une notice explicative énumérait l'ensemble des descripteurs influant a priori sur 
l’acuité des dégâts. Ainsi, parmi les principaux critères de sélection retenus, figuraient : 
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- la nature de(s) l'essence(s) "objectif" attendue(s) ; 
- la hauteur des tiges de(s) l'essence(s) "objectif" ; 
- le mode de régénération ; 
- la surface des peuplements ; 
- la typologie des peuplements forestiers du massif vosgien (Ancel et al., 1999) 

 
Ils avaient pour but d'identifier les peuplements en fonction de leur sensibilité potentielle à 

l'abroutissement et au frottis. Ils ont également permis de définir 4 grandes catégories 
présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Caractéristiques du peuplement 
dans l’aménagement forestier ou le 

plan simple de gestion 

Critères de sélection des 
peuplements dégradables 

Type 

Jeune peuplement 
(coupe définitive réalisée)

Typologie : V, R et (G) 
Hauteur de l'essence "objectif" < 1,80 m 

Surface du peuplement > 1 hectare  
T 1 

Peuplement en cours 
de régénération 

(régénération lente) 

G < 45 m² (Typologie : 32, 33) 
Hauteur de l'essence "objectif" < 1,80 m 

Surface du peuplement > 1 hectare  
T 2 

Futaie 
régulière 

Peuplement clair 
G < 10 m² (Typologie : C1, C2, C3) 

Hauteur de l'essence "objectif" < 1,80 m 
Surface du peuplement > 1 hectare  

T 3 

Futaie irrégulière 
G < 45 m² (Typologie : 32, 33, 53 ou 54) 
Hauteur de l'essence "objectif" < 1,80 m 

Surface du peuplement > 1 hectare  
T 4 

 
Tableau 1 : Principales caractéristiques des 4 catégories de peuplements recensés 

 
Les coordonnées géographiques de chaque peuplement ont été systématiquement 

recueillies afin de spatialiser la distribution de ces zones à risque et de pouvoir ultérieurement 
les visiter. 
 

Une base de données développée sous Access (Microsoft ® Office Access 2003) a, 
enfin, été créée pour organiser l’ensemble de ces informations descriptives et les rendre 
utilisables pour préparer la phase suivante d’échantillonnage. 
 
 

2.2.2.2. Bilan de l'inventaire exhaustif 
 

Le recensement a permis d’identifier un nombre global de 2 333 peuplements 
dégradables. Un travail d’analyse et de vérification des informations relatives à ces 
peuplements a permis d’affiner l’homogénéité du jeu de données en excluant les peuplements 
non conformes aux critères de sélection (parcelles clôturées, essences marginales, 
peuplements trop âgés, …). Au final, 1 868 peuplements ont été conservés. Leur surface totale 
s’élève à près de 8 000 ha et représente environ 11 % de la surface forestière totale de 
l’observatoire. 
 
 

2.2.3. Stratégie d'échantillonnage des peuplements dégradables 
 

2.2.3.1. Choix des variables stratifiantes 
 

Le plan d’échantillonnage a été bâti à partir des 1 868 peuplements retenus au sein de 
la base de données. Compte tenu des moyens humains mobilisables pour la réalisation des 
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relevés de terrain, la taille de l’échantillon prévisionnel a été fixée à 250 peuplements. Cinq 
variables ont été utilisées pour stratifier l’échantillonnage. Il s’agit du type de peuplement, du 
mode de régénération, de la nature de l’essence "objectif" principale, de l’origine de la mise en 
régénération du peuplement et enfin de son altitude (cf. tableau 2). 
 

Variables stratifiantes Modalités des variables 

Type de peuplements 
(cf. tableau 1) 

- T1 : Jeunes peuplements 
- T2 : Peuplements en cours de régénération 
- T3 : Peuplements clairs 
- T4 : Futaie irrégulière 

Mode de régénération 
- RN : Régénération naturelle 
- PLA : Plantation 

Nature de l’essence 
"objectif" principale 

- Sapin pectiné 
- Épicéa commun 
- Hêtre 
- Douglas 
- Pin sylvestre 
- Mélèze d'Europe 

Origine de la mise en 
régénération 

- Attaque parasitaire (scolytes) 
- Intervention sylvicole 
- Tempête 

Altitude 
- ALT1 :< 550 m 
- ALT2 : ≥ 550 m 

 
Tableau 2 : Modalités des 5 variables utilisées pour la constitution de l’échantillon 

 
 

2.2.3.2. Création de l'échantillon prévisionnel 
 

Les 5 variables énumérées ci-dessus ont été utilisées pour constituer 20 familles de 
peuplements homogènes (cf. tableau 3). En fonction de leur représentativité, 10, 15 ou 20 
peuplements ont été tirés au hasard en appliquant une contrainte de proximité pour garantir 
une distribution spatiale optimale et interdire la sélection de 2 peuplements voisins. Cette 
contrainte a été définie par conduite d’une classification hiérarchique ascendante (CAH) sur les 
distances observées entre chaque peuplement pris 2 à 2. 

Douglas 1 98 10

Épicéa commun 2 83 10

Mélèze d'Europe 3 37 10

Sanitaire 4 22 10

Sylvicole 5 47 10

Tempête 6 197 20

Sanitaire 7 45 10

Sylvicole 8 62 10

Tempête 9 210 20

Épicéa commun 10 102 15

Hêtre 11 90 10

Pin sylvestre 12 73 10

< 550 m 13 73 10

≥ 550 m 14 156 10

Hêtre 15 45 10

Pin sylvestre 16 38 10

T3 Rég. naturelle Sapin pectiné 17 89 15

< 550 m 18 154 20

≥ 550 m 19 212 20

Hêtre 20 35 10

1 868 250Nombre total de peuplements

Effectif de
la famille

Échantillon
prévisionnel

Numéro de
la famille

Origine de la
régénération

Type de
peuplement

Mode de 
régénération

Essence
"objectif"

Altitude

Sapin pectiné

< 550 m

≥ 550 m

Sapin pectiné

Sapin pectiné

T4 Régénération
naturelle

Régénération
naturelle

T1

Plantation

T2 Régénération
naturelle

 
Tableau 3 : Distribution du nombre de peuplements par famille et effectifs de l'échantillon prévisionnel 
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Cette démarche a permis de constituer un échantillon de référence de 250 peuplements 

auquel a été adjoint un échantillonnage apparié de secours destiné à remplacer, en cas de 
nécessité, des peuplements non conformes aux caractéristiques initialement attendues. Afin de 
limiter, au mieux, ce recours à des peuplements de substitution, la constitution et la validation 
de l'échantillon prévisionnel ont été accompagnées par de nombreux échanges avec les 
coordinateurs et correspondants de l'ONF et du CRPF. 
 
 

2.3. Méthodologie appliquée à l'étude de la diversité ligneuse 
 

Pour répondre à la demande de plusieurs partenaires concernant l'impact des cervidés 
sur la diversité floristique, un inventaire en présence/absence de 5 espèces ligneuses 
indicatrices d'un état de conservation de la diversité végétale a été réalisé à l'échelle des 250 
peuplements retenus pour l'expertise sylvicole. Ces observations ont porté sur les espèces 
suivantes : l’Alisier blanc (Sorbus aria), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Bouleau 
verruqueux (Betula pendula), le Saule (Salix sp.) et l’Erable (Acer sp.). La collecte 
d'informations s'est concentrée exclusivement sur la présence de ces 5 espèces ligneuses afin 
de ne pas alourdir trop fortement les relevés de terrain. Une étude approfondie de la diversité 
floristique aurait nécessité des moyens qu'il n'était pas possible de mobiliser dans le cadre de 
cet observatoire. 
 
 

2.4. Méthodologie appliquée à l'étude spécifique des Hautes Chaumes 
 

La zone sommitale des Hautes Chaumes couvre une surface d'environ 900 ha située à 
l'interface des forêts domaniales du Val de Senones (88) et du Donon (67). Cette entité 
constitue un ensemble particulier sur lequel l'incidence des cervidés s'avère récurrente depuis 
la fin des années 1970. C'est à cette période qu'a été entreprise la régénération progressive 
des pessières plantées à la fin du XIX siècle sur d'anciens pâturages. Ces plantations d'Épicéa, 
homogènes et très denses, couvraient donc la quasi-totalité de cette zone sommitale. Deux 
épisodes de tempêtes (1990 et 1999) et des attaques de scolytes ont accéléré le processus 
d'ouverture de ces peuplements qui n'étaient pas nécessairement préparés à leur mise en 
régénération. Actuellement, la surface de peuplements ouverts pour lesquels la régénération 
n'est pas achevée couvre plus de 85 % des 900 ha concernés. 
 

À l'échelle de cette zone, a été identifiée une vingtaine d'enclos installés dans les années 
1990. Ils avaient pour but de tester l'introduction de nouvelles essences, de protéger des 
tâches de régénérations préexistantes, voire de créer des dispositifs démonstratifs de la 
pression de consommation exercée par les cervidés sur la forêt. Parmi ces engrillagements, 
nous avons sélectionné un ensemble de dix couples enclos-exclos distribués équitablement 
par rapport aux 2 stations forestières localement présentes. Au travers de réseaux de placettes 
d'observation ont été évalués différents indicateurs dans le but de comparer la diversité 
floristique entre l'intérieur et l'extérieur des enclos. Des mesures complémentaires de hauteurs 
ont été réalisées sur 2 espèces particulières : la Callune (Calluna vulgaris) et la Myrtille 
(Vaccinium myrtillus) afin d’apprécier l'impact de l'abroutissement sur leur développement 
respectif. 
 
 

2.5. Planification des principales étapes de l’observatoire 
 

La première phase d'inventaire exhaustif des peuplements dégradables a mobilisé plus 
d'une année en raison, notamment, de la réorganisation interne de certains services de l'ONF 
(cf. tableau 4). Cette étape déterminante nécessite, toutefois, la mise en œuvre d'échanges 
fréquents entre l'ensemble des partenaires qui rend, de fait, difficile la compression du budget 
temps afférent. 
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Nov Dec Jan Fev Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar

Inventaire exhaustif

Stratégie d'échantillonnage

Validation de l'échantillon

Formation des enquêteurs

Relevés de terrain

Saisie

Analyse et synthèse

Diffusion des résultats

Stratégie d'échantillonnage

Relevés de terrain

Saisie

Analyse et synthèse

Diffusion des résultats

É
tu

d
e 

d
es

H
au

te
s 

C
h

au
m

es

D
ia

g
n

o
st

ic
 s

yl
iv

ic
o

le
et

 é
tu

d
e 

d
e

la
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iv
er

si
té

 li
g

n
eu

se
2010 201120092008

Principales phases

 
Tableau 4 : Calendrier opérationnel de l’ensemble de l’étude 

 
L'année 2010 a été dévolue à la conduite pratique des diagnostics avec près de 4 mois 

mobilisés pour la seule collecte des données sur les 250 peuplements à expertiser. L'étude 
spécifique menée sur la zone des Hautes Chaumes a été concentrée, quant à elle, sur les 3 
premiers trimestres de l'année 2010. Au global, près de trente mois auront été nécessaires 
pour mener à leur terme les différentes études prévues par l'observatoire du Donon. 
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PROTOCOLES D’OBSERVATION 
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3. PROTOCOLES D’OBSERVATION 
 

3.1. Protocoles d'étude des diagnostics sylvicoles 
 

3.1.1. Caractéristiques des 3 protocoles mis en œuvre 
 

Le guide pratique d'évaluation des dégâts en milieu forestier (Hamard et Ballon, 2009 ; 
2011) développé par le Cemagref a servi de base pour définir les protocoles d'évaluation des 
diagnostics sylvicoles à mettre en œuvre dans le cadre de l'observatoire du Donon. Ce 
document, validé en octobre 2009, par un comité de pilotage (les Communes forestières, la 
Fédération nationale des chasseurs, les Forestiers privés de France, le Centre National de la 
Propriété Forestière, l'ONCFS et l'ONF) a été diffusé au niveau national par le ministère chargé 
de l'agriculture (MAAPRAT) à la fin du premier semestre 2010. 
 

Les méthodes développées par ce guide permettent d'évaluer, à l'échelle des 
peuplements à expertiser, la possibilité de mener à leur terme les objectifs sylvicoles fixés par 
les documents de gestion (aménagement, plan simple de gestion, code de bonnes pratiques 
sylvicoles, …). En outre, ces méthodes permettent de préciser, en cas de problèmes avérés, la 
responsabilité relative des cervidés dans la formulation des conclusions du diagnostic. 
 

Au cas spécifique de l'observatoire du Donon, pour lequel l'effort d'investigation s'est 
concentré exclusivement sur les dégâts d’abroutissement et de frottis, 3 protocoles ont été 
utilisés. Le premier identifié par l'acronyme ABR-PLA a permis l'étude des peuplements 
régénérés par plantation (cf. annexes 2 et 3). Le protocole ABR-RN1 a été réservé aux 
peuplements régénérés par voie naturelle et pour lesquels l'objectif sylvicole a été défini par 
rapport à une seule essence "objectif" (cf. annexes 4 et 5). Enfin, une variante de ce précédent 
protocole dénommée ABR-RN2 a été développée pour les peuplements régénérés par voie 
naturelle et pour lesquels l'objectif sylvicole a été défini par rapport à 2 essences "objectif" 
conduites en mélange (cf. annexes 4 et 6). Ce dernier protocole a été conçu spécifiquement 
pour répondre au contexte du Donon. 
 

Le tableau 5 présente, de façon succincte, les caractéristiques de ces 3 protocoles et les 
préconisations associées à leur mise en œuvre. Ces protocoles reposent, à l'échelle de chaque 
peuplement, sur la réalisation d'un réseau de placettes. Ces dernières sont distribuées de 
manière systématique afin de prospecter l'intégralité du périmètre de la surface étudiée. 
 

Protocole Mode de régénération
Nombre

d'essences
"objectif"

Type d'échantillonnage
Nombre de
 placettes

Nombre théorique
de tiges étudiées par 

placette

ABR-PLA Plantation 1 (maxi 3)
Placettes linéaires

de 10 plants consécutifs
40 10

ABR-RN1 1 10

ABR-RN2 2 20

Régénération naturelle 80
Placettes circulaires
de rayon fixe (1,4 m)

 
Tableau 5 : Principales caractéristiques des stratégies d'échantillonnage retenues à l'échelle de 

chaque peuplement à diagnostiquer 

 
 

3.1.2. Principe d'élaboration des diagnostics sylvicoles 
 

L’établissement d'un diagnostic est réalisé pour chaque peuplement dégradable 
inventorié. Il consiste à vérifier si la densité et la distribution spatiale des tiges viables de la (ou 
des) essence(s) "objectif" sont telles que le renouvellement est acquis au regard des directives 
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prévues par les documents de gestion. Cette vérification repose donc sur des normes 
sylvicoles de référence. Au cas particulier des régénérations naturelles, le seuil de 5 000 tiges 
viables/ha correspond à la référence nationale (Hamard et Ballon, 2009) (cf. tableau 6). En ce 
qui concerne les plantations, la norme considérée découle de l'arrêté alsacien n°2010/121 
fixant le seuil en deçà duquel l’avenir d’un peuplement forestier est considéré comme 
compromis (cf. tableau 6). Cet arrêté spécifie, par essence, la densité minimale attendue à 5 
ans en plants par ha. Par souci de simplification de langage, ces 2 seuils de base ont été 
résumés par l’expression "norme de référence". 
 

En parallèle, 2 hypothèses sylvicoles alternatives ont été testées (cf. tableau 6). Elles 
correspondent à des scénarii moins contraignants en termes de densités de tiges viables 
attendues que celui proposé par la norme de référence. Il est important de préciser que ces 
2 hypothèses ne concordent pas nécessairement avec l'attente des sylviculteurs en 
raison de densités de tiges viables insuffisantes pour assurer un renouvellement 
acceptable des peuplements expertisés. Elles ont été introduites afin dévaluer, pour les 
peuplements dont l'état ne serait pas en adéquation avec la norme de référence, la gravité du 
diagnostic. Ainsi, ont été testés pour les régénérations naturelles les seuils de 2 500 et de 
1 500 tiges viables/ha. Concernant les densités admissibles pour les plantations, nous avons 
utilisé les seuils à 5 ans fixés par l'arrêté régional de Lorraine d’aide au reboisement après 
tempête 1999 (arrêté SGAR n°2008-103, 18 avril 2008) et des seuils que l’on observe dans le 
cadre de certaines sylvicultures dynamiques (cf. tableau 6). 
 

Hypothèse 1 Hypothèse 2

5 000 2 500 1 500

Essence Arrêté Alsace 1 Arrêté Lorraine 2 Sylviculture dynamique

mélèze 1 050 920 600

épicéa 1 400 920 800

douglas 1 050 920 600
1 : Arrêté alsacien n°2010/121 fixant le seuil en deçà duquel l’avenir d’un peuplement forestier est considéré comme compromis

2 : Arrêté lorrain SGAR n°2008-103, 18 avril 2008 d’aide au reboisement après tempête 1999

Plantation

Régénération naturelle

Norme de
 référence 

Hypothèses sylvicoles testées

 
Tableau 6 : Densités de tiges viables/ha attendues en fonction des normes sylvicoles appliquées 

 
La figure 3 présente un schéma simplifié du processus d'élaboration du diagnostic 

sylvicole à l'échelle de chaque peuplement. 
 

La première étape du raisonnement consiste à comparer la densité de tiges viables 
observée aux attentes fixées par la norme sylvicole de référence et d'apprécier sa répartition 
spatiale dans le périmètre étudié. Ce contrôle permet d’appliquer 3 options de classement. Dès 
lors que les conditions se vérifient comme conformes aux attentes du sylviculteur, le 
peuplement abonde la classe "Absence de problème". Dans le cas contraire et, en fonction 
de l'ampleur de l'écart à la norme de référence, une situation défavorable se définit par rapport 
à l'une des 2 classes suivantes : "Pronostic incertain" ou "Avenir compromis". Ces 3 
dénominations correspondent à la possibilité, estimée à l'instant T, de conduire à leur terme 
les objectifs sylvicoles assignés à chaque peuplement. Rappelons que ce constat est établi 
par référence aux essences "objectif" retenues, là encore, pour chaque peuplement. Les 
classes "Pronostic incertain" et "Avenir compromis" ne signifient pas nécessairement que 
l'état boisé soit remis en cause ; elles se cantonnent à préciser le niveau d'inadéquation 
entre la situation observée et les attentes inhérentes aux objectifs sylvicoles affichés. 
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Peuplement à
diagnostiquer

Causalité

Norme sylvicole
 de référence

et
 distribution spatiale 

des tiges viables

Cause cervidés

Avenir
compromis

Pronostic
incertain

Causes multiples

Autres causes

Absence de
problème

 
 

Figure 3 : Schéma simplifié des étapes nécessaires à la réalisation du diagnostic sylvicole d'un peuplement 

 
La deuxième étape du raisonnement a pour fin d'identifier les origines probables des 

difficultés mises en évidence. Elle ne concerne donc que les 2 classes "Pronostic 
incertain" et "Avenir compromis" (cf. figure 3). Le principe repose sur une nouvelle partition 
construite, cette fois, sur l'analyse des tiges non viables et les motifs de leur dépréciation. De 
manière simplifiée, 3 nouvelles options de classement ont été définies : "Cause cervidés", 
"Causes multiples" et "Autres causes". La classe "Cause cervidés" atteste sans équivoque 
de la responsabilité des cervidés en ce qui concerne la dépréciation des tiges jugées non 
viables. A contrario, la classe "Autres causes" dédouane de toute responsabilité les cervidés. 
Les protocoles ne permettent pas nécessairement d'identifier avec précision l'événement qui a 
été à l'origine de la dépréciation des tiges (attaques parasitaires, travaux sylvicoles, bris de 
neige, concurrence végétale, …) mais de discriminer les causes qui ne peuvent être imputées 
aux cervidés. Enfin, la classe "Causes multiples" traduit l’absence de prédominance 
statistique entre les 2 éventualités "Cause cervidés" et "Autres causes". Pour plus de 
renseignements, le lecteur est invité à se reporter au guide pratique d'évaluation des dégâts en 
milieu forestier (Hamard et Ballon, 2009). 
 

L'application de ces procédures a permis d’obtenir des résultats détaillés pour chacun 
des peuplements de l’échantillon. L'agrégation de ces résultats a contribué à dresser un bilan 
global quant à la situation des régénérations sur le massif du Donon. Par une modélisation 
spatiale des diagnostics et la réalisation d'analyses statistiques exploratoires, il a été possible 
de préciser d'une part, la localisation des difficultés rencontrées et d'autre part, les 
caractéristiques des peuplements dont l'avenir sylvicole s'avère perturbé. 
 
 

3.1.3. Formation des enquêteurs 
 

La mise en œuvre des procédures de diagnostic ne requiert pas un degré élevé de 
spécialisation de la part de l'opérateur, une formation initiale s'avère, malgré tout, 
indispensable pour maîtriser les différentes étapes de mise en œuvre des protocoles et pour 
restreindre les effets "observateur". À cet effet, 3 formations d'une journée ont été organisées 
les 09, 10 et 11 mars 2010 (Badonviller [54], Grandfontaine [64] et Moussey [88]). Ces 
formations proposaient une demi-journée d'exposés théoriques en salle suivie d'une demi-
journée d'exercices pratiques sur le terrain. Ces 3 sessions ont mobilisé globalement 75 
personnes (CRPF : 9, ONF : 64 et chasseurs : 2). Soixante treize d'entre elles ont participé de 
manière effective à la campagne de terrain qui s'est déroulée entre le début du mois d'avril et la 
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fin du mois de juillet 2010. À noter qu'un renfort de l'ONCFS a permis de mobiliser, à la 
demande, 4 opérateurs supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-Pierre Hamard 

 Exposés théoriques en salle (Badonviller) 
 J-Pierre Hamard 

 
 Exercices pratiques sur le terrain (Moussey) 
 

Au final, 350 journées d’agents auront été nécessaires pour assurer l’ensemble des 
relevés de terrain correspondant aux 251 diagnostics de l’échantillon étudié. 
 
 

3.2. Protocole d’étude de la diversité ligneuse 
 

L’objectif a été de combiner, à l'échelle de chaque peuplement, la prise de données 
relatives aux protocoles dédiés à l'étude des diagnostics sylvicoles et celle afférente à l'étude 
de la diversité ligneuse. Ainsi, à chaque placette d'un diagnostic sylvicole a été 
systématiquement associée une placette d'observation des espèces ligneuses de 5 m de rayon 
(78,5 m²). Sur cette dernière, le relevé consistait à noter en présence/absence les 5 espèces 
énumérées au chapitre 2.3. En vue de faciliter le repérage de ces essences et afin de réduire 
le temps de prospection, les notations se sont cantonnées à la stricte observation des tiges 
d'une hauteur comprise entre 80 cm et 4 m (cf. annexes 2 et 4). 
 

3.3. Protocoles d’étude des Hautes Chaumes 
 

Les relevés floristiques ont été réalisés sur des placettes de forme carrée (1 m²). Au 
niveau de chacun des 10 dispositifs suivis, le nombre de placettes a été fixé à 100 réparties, 
pour moitié, entre l'enclos et l'exclos. Les placettes ont été implantées le long de transects 
linéaires positionnés de manière symétrique par rapport à la clôture. Elles ont été, par ailleurs, 
échelonnées tous les 2 m sur l'axe des transects (Masonneau, 2010). Au niveau de chaque 
placette, la seule présence des espèces végétales a été consignée (cf. annexe 7). En ce qui 
concerne la Callune et la Myrtille, espèces particulièrement recherchées par les cervidés, leur 
présence a été pointée en fonction de 5 classes de hauteur bornées de 10 en 10 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

J-Pierre Hamard 

Enclos de protection installé sur une régénération naturelle (Hautes Chaumes). Apparition de feuillus 
divers à l’intérieur de l’enclos 
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4. RÉSULTATS 
 

4.1. Résultats des diagnostics sylvicoles 
 

4.1.1. Caractéristiques de l'échantillon définitif 
 

4.1.1.1. Bilan final 
 

Le tableau 7 présente les caractéristiques de l'échantillon finalisé ; il intègre l'ensemble 
des réajustements qui sont intervenus par rapport à l'échantillon prévisionnel de 250 
peuplements. Sur le terrain, il est apparu, en effet, qu’un certain nombre de peuplements 
appartenant à l'échantillon prévisionnel dérogeait aux critères de sélection (régénérations trop 
âgées, erreur de localisation des parcelles, essence "objectif" non conforme,…). Il a été, ainsi, 
constaté que 62 peuplements de l’échantillon prévisionnel (25 %) présentaient un stade de 
développement trop avancé (hauteur de l'essence "objectif" supérieure à 2 m). Leur 
remplacement a nécessité un recours à l'échantillon secondaire dans 41 cas et à de nouvelles 
sélections pour les 21 autres cas. Les modifications ont affecté principalement les plantations 
localisées en forêt privée (43 %) et dans une moindre mesure les régénérations naturelles ; 
27 % pour les régénérations mono spécifiques et 16 % pour les régénérations constituées de 2 
essences "objectif". 
 

prévisionnel observé

Douglas 1 98 10 9

Épicéa commun 2 83 10 10

Mélèze d'Europe 3 37 10 9

Sanitaire 4 22 10 10

Sylvicole 5 47 10 10

Tempête 6 197 20 20

Sanitaire 7 45 10 10

Sylvicole 8 62 10 9

Tempête 9 210 20 20

Épicéa commun 10 102 15 19

Hêtre 11 90 10 10

Pin sylvestre 12 73 10 11

< 550 m 13 73 10 10

≥ 550 m 14 156 10 10

Hêtre 15 45 10 10

Pin sylvestre 16 38 10 9

T3 Rég. naturelle Sapin pectiné 17 89 15 15

< 550 m 18 154 20 20

≥ 550 m 19 212 20 20

Hêtre 20 35 10 10

1 868 250 251

Type de
peuplement

Mode de 
régénération

Essence
"objectif"

Altitude
Origine de la
régénération

Numéro de
la famille

Effectif de
la famille

Effectif de l'échantillon

< 550 m

≥ 550 m

T2 Régénération
naturelle

Sapin pectiné

T1

Plantation

Régénération
naturelle

Sapin pectiné

T4 Régénération
naturelle

Sapin pectiné

Nombre total de peuplements

 
Tableau 7 : Distribution du nombre de peuplements par famille et effectifs de l'échantillon observé 

 
Afin d’assurer une parfaite transparence quant aux peuplements inventoriés, un suivi 

précis des causes de rejet des peuplements a été systématiquement mené auprès des 
correspondants et des opérateurs concernés. Quatre peuplements invalidés trop tardivement 
(fin juillet) n’ont pas pu être remplacés. En contre partie, pour tenir compte de la 
représentativité de la zone sommitale des Hautes Chaumes, 5 peuplements de régénération 
naturelle d'Épicéa (famille 10) ont été inclus au pool des diagnostics sylvicoles réalisés1. 
L’effectif de l'échantillon définitif, sur lequel porte les conclusions du diagnostic sylvicole et les 
analyses statistiques, s'élève donc à 251 peuplements. La représentativité respective des 3 
protocoles mis en œuvre pour l’étude de ces peuplements apparaît dans le tableau ci-après. 

                                                      
1 Ces relevés correspondent à des peuplements directement expertisés par le Cemagref dans le cadre de l'étude approfondie de la 
zone sommitale des Hautes Chaumes (Massonneau, 2010 ; Hamard et al., 2010) 
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Figures 5 : Répartition spatiale des modes de régénérations et des essences "objectif" (251 peuplements) 

 
 

4.1.1.3. Représentativité globale 
 

Le tableau 9 permet de vérifier, en termes d'effectif, la bonne représentativité de 
l'échantillon observé par rapport à l'inventaire exhaustif. Une analyse des surfaces confirme la 
même conclusion compte tenu de l’existence d’une forte corrélation entre le nombre de 
peuplements et leur surface respective. 
 

n % n % n % n %

Douglas 98 5,2 9 3,6

Épicéa commun 83 4,4 10 4,0

 Mélèze d'Europe 37 2,0 9 3,6

Sapin pectiné 1267 67,8 154 61,4

Épicéa commun 102 5,5 19 7,6

Pin sylvestre 111 5,9 20 8,0

Hêtre 170 9,1 30 12,0

Total 1 868 100,0 1 868 100,0 251 100,0 251 100,0

Essence
"objectif"

Mode de
régénération

Inventaire exhaustif Échantillon observé

28

223

11,2

88,8
Régénération

naturelle

218

1650

11,7

88,3

Plantation

 
Tableau 9 : Comparaison, en fonction du mode de régénération et des essences "objectif", de la représentativité de 

l'échantillon observé à celle de l'inventaire exhaustif (effectif et pourcentage de peuplements) 
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4.1.2. Résultats généraux 

 

4.1.2.1. Bilan sylvicole 
 

Pour la norme de référence (5 000 tiges viables/ha pour les régénérations naturelles ; 
1 050 tiges viables/ha [Mélèze et Douglas] et 1 400 tiges viables/ha [Épicéa] pour les 
plantations), on constate qu’un "Pronostic incertain" affecte 22 % des peuplements et qu’un 
"Avenir compromis" en concerne 68 % (cf. figure 6). Ce bilan porte donc à 90 % la 
proportion de peuplements dont le niveau et la qualité de la régénération sont 
insuffisants et pour lesquels les caractéristiques se vérifient en totale inadéquation avec 
les objectifs sylvicoles poursuivis. La comparaison des résultats obtenus avec la norme de 
référence et de ceux provenant des 2 hypothèses alternatives (cf. figure 6) montre une faible 
diminution des peuplements présentant un niveau de régénération insuffisant (respectivement 
77 % et 67 %). L’incidence de la variation des normes testées reste donc modérée sur le 
diagnostic sylvicole du massif. Ce constat atteste, par conséquent, la gravité de la 
situation. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norme de
référence

Hypothèse 1 Hypotèse 2

Avenir compromis Pronostic incertain Absence de problème

251 251 251

 
 

Figure 6 : Classement du diagnostic sylvicole des 251 peuplements inventoriés en 
fonction de la norme de référence et des 2 hypothèses alternatives testées 

 
La stratégie d'échantillonnage a été bâtie à l'échelle globale du massif, les résultats du 

diagnostic sylvicole, ventilés par département, sont donc présentés (cf. tableau 10) à titre 
strictement indicatif. De fait, ils doivent être considérés avec circonspection. Nous constatons 
que les 4 départements présentent un profil proche de celui de l’échantillon global avec près de 
90 % des peuplements confrontés à des difficultés de régénération. 

global
Meurthe

et-Moselle
Moselle Bas-Rhin Vosges

Avenir compromis 68 % 66 % 72 % 70 % 66 %

Pronostic incertain 22 % 20 % 19 % 23 % 24 %

Absence de problème 10 % 14 % 9 % 7 % 10 %

251 50 64 79 58

Échantillon :

D
ia

g
n

o
st

ic

Nombre de peuplements

 
Tableau 10 : Diagnostics sylvicoles, par département, en fonction de la norme de 

référence (% de peuplements par classe de diagnostic) 
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l'information au moyen d'un dégradé de nuances grisées facilite la lecture et l'interprétation de 
la carte à l’échelle globale du massif. 
 

Pour la norme de référence, 2 zones à problèmes s'identifient nettement (cf. figure 10). 
L'une, au nord-ouest, située à l'interface de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle s'étend sur 
les communes de Val-et-Châtillon, Bertrambois et de Turquestein-Blancrupt. L'autre, au nord-
est et en limite de la Moselle et du Bas-Rhin concerne les communes d’Abreschviller, de 
Walscheid, de Lutzelhouse et de Wisches. Il est important de noter que ces 2 entités se 
focalisent sur des zones sommitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Superposition de la représentation ponctuelle des 251 diagnostics sylvicoles à un 
lissage de cette même information obtenue pour la norme de référence 

 
 

Les résultats de la modélisation géographique des données, en fonction de la norme de 
référence, montrent que les difficultés de régénération les plus sévères se concentrent sur des 
zones du massif bien identifiées. La comparaison des cartes (cf. figures 11) met en évidence, 
pour les 2 hypothèses alternatives moins contraignantes, une amélioration de l’avenir sylvicole 
des peuplements par rapport à la norme de référence. Cependant, la zone nord-est 
(Abreschviller, Walscheid et Lutzelhouse) demeure très nettement influencée par des 
diagnostics sylvicoles défavorables ; cela permet de l'identifier comme l'entité du massif la 
plus sujette aux difficultés de régénération. 

Absence de 
problème

Avenir
compromis
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Figures 11 : Représentations lissées des diagnostics sylvicoles des 251 peuplements étudiés en 
fonction de la norme de référence et des 2 hypothèses alternatives testées 

 
 

4.1.3.2. Responsabilité des cervidés 
 

La cartographie de l'origine des problèmes sylvicoles constatés pour les peuplements 
classés en "Pronostic incertain" ou en "Avenir compromis" de chaque peuplement étudié, sous 
forme de points, atteste également une forte structuration spatiale au sein du périmètre d'étude 

Normes de référence : 
Régénération naturelle : 5 000 t/ha 
Plantation (Mélèze-Douglas) : 1 050 t/ha 
Plantation (Épicéa) : 1 400 t/ha 

Hypothèse 1 : 
Régénération naturelle : 2 500 t/ha 
Plantation : 920 t/ha 

Hypothèse 2 : 
Régénération naturelle : 1 500 t/ha 
Plantation (Mélèze-Douglas) : 600 t/ha 
Plantation (Épicéa) : 800 t/ha 
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(cf. figure 12). De la même façon, si l’on représente de manière lissée la part de responsabilité 
des cervidés, en termes d'impact sur les régénérations, en 3 classes (responsabilité avérée, 
responsabilité partagée et absence de responsabilité), on constate une gradation géographique 
marquée. Cette représentation montre la forte influence de l'axe sud-ouest / nord-est du massif 
avec un effet "cervidés" répartis sur 2 foyers (cf. figure 12). La figure 12 confirme par rapport 
à la figure 10, l'étroit lien qui associe l'impact des cervidés aux diagnostics "Pronostic 
incertain" et "Avenir compromis". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Superposition de la représentation ponctuelle de l'origine des problèmes sylvicoles à un lissage 
de la variable illustrative de la responsabilité des cervidés obtenue pour la norme de référence 

 
 

4.1.4. Analyses exploratoires 
 

4.1.4.1. Préambule 
 

Une étude des facteurs de causalité des problèmes observés a été menée (Calenge, 
2010b). Pour cela, les analyses multivariées réalisées ont cherché à mettre en relation les 
résultats des diagnostics établis, pour chaque peuplement, avec diverses variables descriptives 
(cf. annexe 7). Ces dernières concernent les types de peuplement, l’origine de l’ouverture des 
peuplements, l’altitude, la présence ou non de protection, la nature des essences forestières et 
l’importance de la densité moyenne de réalisation du plan de chasse de l'espèce Cerf pour la 
période 2008-2010. 
 

4.1.4.2. Cas des régénérations naturelles (223 peuplements) 
 

Les résultats des analyses multifactorielles (co-inertie et discriminante) montrent que la 
variable réponse de type "diagnostic" est majoritairement influencée par 3 variables : l’altitude, 
l’importance des prélèvements de cervidés et la présence du Sapin pectiné. 
 

Absence de responsabilité
des cervidés

Responsabilité
maximale des cervidés
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Influence de l’altitude 

 
Dans les zones d’altitude supérieure à 550 m, les peuplements (cf. figure 13a) présentent 

davantage de diagnostics "Avenir compromis". Sur la carte (cf. figure 13b), les peuplements 
situés au dessus de 550 m, apparaissent en rouge le long des lignes de crêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 13 : a) Diagramme des diagnostics sylvicoles par classe d’’altitude [251 peuplements 
analysés] et b) Carte de localisation des peuplements situés au dessus de 550 m 

 
 

Influence de l’importance des prélèvements de Cerf 
 

Dans les zones où l’abondance de la population de Cerf est jugée la plus importante, 
c'est-à-dire caractérisée par un niveau de prélèvement supérieur à la moyenne du massif (> 
2,25 têtes / 100 ha), on constate (cf. figure 14a) que les diagnostics correspondent 
préférentiellement aux classes "Pronostic incertain" (PI) et "Avenir compromis" (AC). Sur la 
carte (cf. figure 14b), les peuplements concernés par des prélèvements de Cerf supérieurs à la 
moyenne (points violets) se concentrent sur les zones de crêtes et plus particulièrement en 
Moselle et dans le Bas-Rhin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 14 : a) Graphique des diagnostics sylvicoles en fonction de l'importance des prélèvements de Cerf 
[251 peuplements analysés] et b) Carte de localisation des peuplements en fonction des prélèvements de Cerf 
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Influence de la présence du Sapin pectiné 

 
Plus la proportion de Sapin pectiné augmente dans la composition forestière d’un 

peuplement, plus les peuplements sont impactés (cf. figure 15a). Sur la carte (cf. figure 15b), 
les peuplements composés de Sapin pectiné (points verts) occupent la quasi-totalité du massif 
à l'exclusion des zones périphériques du massif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 15 : a) Graphique des diagnostics sylvicoles en fonction de l'abondance du Sapin pectiné 
[251 peuplements analysés] et b) Carte de localisation des peuplements constitués de Sapin pectiné 

 
 

Incidence des variables secondaires 
 

Dans une moindre mesure, d’autres variables influent sur les diagnostics observés ; il 
s’agit : du type de peuplement, de l’origine de l’ouverture des peuplements et de la présence 
de peuplements feuillus (à dominance de Hêtre). 
 

Les peuplements pour lesquels la coupe définitive a été réalisée (T1 et T3) présentent 
globalement (cf. figure 16) plus de problèmes de régénération que les peuplements où il reste 
des semenciers sur pied (T2 et T4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Diagramme des diagnostics sylvicoles en fonction des types de 
peuplement (T1 à T4) - 251 peuplements analysés 

 
Si l’ouverture du peuplement s’avère d’origine sylvicole, c'est-à-dire qu'elle a été préparée 

et progressive, le diagnostic du peuplement apparaît globalement meilleur que dans les 

Types de peuplement

Absence de problème

Pronostic incertain

Avenir compromis

147 39 15 50

T1 T2 T3 T4
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peuplements où l'ouverture s’est produite brutalement (scolytes, tempête) (cf. figure 17a). Sur 
la carte (cf. figure 17b), la répartition de l'origine de l'ouverture des peuplements n’est pas 
flagrante. On observe que l’origine "tempête" (points orange) est prédominante sur le massif à 
exception du versant vosgien qui semble épargné. Quant aux peuplements ayant fait l’objet de 
coupes sanitaires (points rouges), le foyer semble localisé sur la partie nord du massif. 
L'information relative à l'origine de l'ouverture des peuplements reste cependant très 
fragmentaire, puisqu’elle n’a pas été précisée dans 25 % des cas (points noirs). Son 
interprétation doit, en conséquence, demeurée très mesurée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 17 : a) Diagramme des diagnostics sylvicoles en fonction de l'origine de la mise en régénération des 251 
peuplements analysés et b) Carte de localisation des peuplements en fonction de l'origine de leur ouverture 

 
 

La régénération des peuplements à dominante "feuillus" rencontre moins de difficultés 
que celles des peuplements mixtes ou à dominante "résineux". Il s’agit le plus souvent de 
peuplements constitués de Hêtre, essence considérée comme peu sensible aux dommages 
(cf. figure 18a). Les peuplements constitués d’une essence objectif "feuillu" (points marrons) 
sont principalement situés sur le versant bas-rhinois et en périphérie du massif (cf. figure 18b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 18 : a) Graphique des diagnostics sylvicoles en fonction de l’abondance des feuillus dans les 251 
peuplements analysés et b) Carte de localisation des peuplements en fonction de la présence de feuillus 
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Synthèse des analyses au cas des régénérations naturelles 

 
Pour conclure, les peuplements dont l’avenir est jugé incertain ou compromis regroupent 

principalement des sapinières situées sur les zones d’altitude supérieure à 550 m et pour 
lesquelles les prélèvements de Cerf sont supérieurs à la moyenne (cf. figure 19). 
 

A contrario, les peuplements pour lesquels la régénération ne pose pas de problème se 
localisent en périphérie du massif où les prélèvements de Cerf sont inférieurs à la moyenne. 

Altitude élevée (> 550m)
 = zone de quiétude

Densité de prélèvement "Cerf" forte
(≥ 2,25 têtes / 100ha)

Abondance de Sapin pectiné

Trouée brutale (sanitaire et tempête)

Peuplements réguliers en régénération acquise 
(coupe définitive réalisée : T1,T3)

Diagnostics sylvicoles :
     "Pronostic incertain"
     "Avenir compromis"

Altitude faible (≤ 550m)

Densité de prélèvement "Cerf" faible
( < 2,25 têtes /100ha)

Présence de feuillus et de résineux en mélange

Futaie irrégulière (T4)

Trouée progressive (ouverture sylvicole)

Association et hiérarchisation des variables

Diagnostic sylvicole :
     "Absence de problème"

 
Figure 19 : Schéma résumant les principales associations entre les diagnostics 

sylvicoles obtenus pour la norme de référence et les variables descriptives étudiées 

 
 

4.1.4.3. Cas des plantations (28 peuplements) 
 

L’étude des seules plantations concerne 28 cas sur les 251 peuplements diagnostiqués. 
Les analyses statistiques manquent de robustesse en raison d’effectifs trop faibles. La seule 
tendance observée concerne la densité de plantation. Ce constat trivial montre qu’une forte 
densité de plantation est le plus souvent associée à l’absence de problème. 
 
 

4.2. Résultats de l'étude de la diversité ligneuse 
 

4.2.1. Résultats par placette 
 

Les relevés effectués en matière de diversité végétale ligneuse ont été exécutés en 
parallèle des diagnostics sylvicoles. Compte tenu d’observations strictement focalisées sur 5 
espèces ligneuses (Alisier blanc, Bouleau verruqueux, Érable sp., Saule sp. et Sorbier des 
oiseleurs), le nombre d’associations susceptibles d’être rencontrées était limité à 32 (2 
modalités [absence/présence] pour 5 espèces étudiées = 25 = 32 associations). En fonction du 
protocole de diagnostic mis en application (ABR-PLA, ABR-RN1 ou ABR-RN2), le nombre de 
placettes par peuplement avoisinait 40 pour les plantations ou 80 pour les régénérations 
naturelles. Ainsi, le nombre total de placettes qui ont été visitées s’élève globalement à 18 798. 
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La fréquence de présence des 5 espèces étudiées apparaît globalement faible puisque 
76 % des placettes (14 279) ne recélaient aucune espèce (cf. tableau 12). De plus, la 
probabilité de rencontrer au moins 2 espèces sur une même placette ne dépasse pas 5 % (822 
placettes). 
 

Placettes avec : Effectif %

aucune espèce 14 279 76,0

1 espèce 3 697 19,7

2 espèces 754 4,0

3 espèces 67 0,4

4 espèces 1 0,0

5 espèces 0 0,0

Total 18 798 100,0

 
Tableau 12 : Distribution des placettes (effectif et pourcentage) en fonction de la présence de 

l’une des 5 espèces ligneuses étudiées 
 

Le Bouleau se démarque très nettement des 4 autres espèces étudiées (cf. tableau 13) ; 
sa fréquence de présence avoisine le seuil record de 18 % (3 335 placettes). Le Sorbier des 
oiseleurs occupe la seconde position avec une probabilité de rencontre inférieure à 6 % (1 075 
placettes). De fait, la présence respective des saules, des érables et de l’Alisier peut être 
considérée comme marginale. 
 

Placettes avec : Effectif %

Bouleau verruqueux 3 335 17,7

Sorbier des oiseleurs 1 075 5,7

Saule sp. 512 2,7

Érable sp. 334 1,8

Alisier blanc 154 0,8

 
Tableau 13 : Classement des 5 espèces ligneuses étudiées en fonction de leur probabilité de 

rencontre sur l’ensemble des 18 798 placettes analysées 
 

Au total, 18 associations d’espèces ont été rencontrées (cf. tableau 14). Parmi les 5 
principales, figurent par ordre d'importance : "le Bouleau", "le Sorbier", "le Bouleau + le 
Sorbier", "le Bouleau + le Saule" et enfin "l’Érable". 
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Type d'association Effectif %
Nombre

d'espèce(s)
N %

Bouleau 2 574 13,7

Sorbier 613 3,3

Érable 223 1,2

Saule 179 1,0

Alisier 108 0,6

Bouleau + Sorbier 371 2,0

Bouleau + Saule 273 1,5

Bouleau + Érable 49 0,3

Alisier + Sorbier 23 0,1

Érable + Saule 15 0,1

Érable + Sorbier 13 0,1

Saule + Sorbier 10 0,1

Bouleau + Érable + Saule 20 0,1

Bouleau + Érable + Sorbier 13 0,1

Bouleau + Alisier + Sorbier 20 0,1

Bouleau + Saule + Sorbier 11 0,1

Bouleau + Alisier + Saule 3 0,0

Bouleau + Érable + Saule + Sorbier 1 0,0 4 1 0,0

1

2

3 67

19,7

4,0

0,4

3 697

754

 
Tableau 14 : Représentativité relative des 18 associations d’espèces ligneuses rencontrées 

sur l’ensemble des 18 798 placettes analysées (effectif et fréquence de présence) 
 
 

4.2.2. Résultats par peuplement 
 

Les précédents résultats s’intéressaient à la représentativité des différentes associations 
d’essences ligneuses rencontrées à l’échelle de l’ensemble des placettes. Afin d’approcher la 
diversité ligneuse observée à l’échelle de chacun des 251 peuplements étudiés, les 
associations modales ont été recherchées (pour un peuplement donné, l’association modale 
correspond à l’association d’espèces la plus représentée). Pour l’ensemble du massif, 5 types 
d’association modales ont été recensées ; l’association "Absence des 5 espèces ligneuses" 
caractérise à elle seule 212 peuplements (cf. tableau 15). 
 

Type d'association Effectif %

Absence des 5 espèces 212 84,5

Bouleau 32 12,7

Bouleau + Sorbier 3 1,2

Bouleau + Saule 2 0,8

Saule 2 0,8

Total 251 100,0

 
Tableau 15 : Représentativité relative des associations d’espèces ligneuses caractéristiques  

des 251 peuplements étudiés (associations modales) 
 

De ces résultats, on peut conclure que la présence des 5 espèces ligneuses étudiées 
s'avère particulièrement faible à l’échelle du massif. Leur présence se restreint au périmètre du 
massif et principalement en périphérie nord-ouest (Moselle et Meurthe-et-Moselle). Le Bouleau 
se démarque nettement des 4 autres espèces ligneuses étudiées. Il est important de 
remarquer que la distribution spatiale du Bouleau coïncide avec les zones où l'impact 
des cervidés se fait le moins ressentir (cf. figure 20). 
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Figure 20 : Répartition spatiales des associations modales de végétation ligneuses observées à l'échelle 
des 251 peuplements étudiés superposée au lissage de la variable illustrative de la responsabilité des 

cervidés obtenue pour la norme de référence 

 
 

4.3. Résultats de l'étude spécifique des Hautes Chaumes 
 

Les observations de la flore représentative des 10 couples d’enclos-exclos étudiés 
montrent que la végétation présente dans les enclos (absence de cervidé) est foncièrement 
différente de celle des exclos (zones pâturées par les cervidés). 
 

Les figures 21 et 22 présentent les fréquences de présence des espèces rencontrées 
respectivement au sein des enclos et des exclos dans les 2 types de stations forestières 
concernées (stations 1 et 9 des Vosges gréseuses de Lorraine). Si, pour chacun des 10 
couples d’enclos-exclos, la richesse spécifique demeure semblable ; un effet négatif de 
l’abroutissement s’observe sur la répartition des végétaux. 
 

Les espèces très appétantes pour les cervidés sont généralement consommées de 
manière privilégiée d’où une fréquence de présence en enclos supérieure à celle observée en 
exclos. À l’inverse, d’autres espèces profitent de la pression d’herbivorie pour se développer 
dans l’espace laissé vacant par les espèces fortement consommées par les cervidés. 

Absence de responsabilité
des cervidés
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Figure 21 : Comparaison des fréquences de présence des espèces végétales observées sur 5 couples d’enclos-

exclos localisés en station 1 "Sapinière-Hêtraie sur sol acide d’altitude" - (2 x 250 placettes de 1 m²) 
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Figure 22 : Comparaison des fréquences de présence des espèces végétales observées sur 5 couples d’enclos-

exclos localisés en station 9 "Sapinière-Hêtraie sur sol très acide" - (2 x 250 placettes de 1 m²) 

 
 

Le tableau, ci-dessous, résume les grandes tendances observées. Il montre que les 
espèces ligneuses profitent de la protection des clôtures tandis que la strate muscinale et 
herbacée, ainsi la Fougère aigle prospèrent plus facilement en zone pâturée. 
 

 Dans les Enclos Dans les exclos 

Espèces significativement 
favorisées 

le sorbier des oiseleurs 
le sapin pectiné 
le hêtre 
la callune 
le framboisier 
les ronces 

les mousses 
les carex 
les joncs 
les luzules 
les graminées dont la molinie 
les dicotylédones herbacées 
la fougère aigle 

 
Tableau 16 : Liste des espèces significativement favorisées dans les enclos et dans les exclos 

 
Les conséquences de l’abroutissement sur d’autres espèces comme la Callune et la 

Myrtille provoquent des effets notoires sur la croissance en hauteur. L’abroutissement induit, 
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ainsi, une sévère diminution de la hauteur de la Callune (cf. figure 23) et de la Myrtille 
(cf. figure 24). Dans les enclos, ces 2 espèces croissent sans contrainte tandis que dans les 
zones pâturées leur hauteur est fortement réduite. 
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Figure 23 : Comparaison de la hauteur de la Callune observée entre les enclos et les exclos des 10 couples étudiés 
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Figure 24 : Comparaison de la hauteur de la Myrtille observée entre les enclos et les exclos des 10 couples étudiés 

 

C
em

O
A

 : 
ar

ch
iv

e 
ou

ve
rte

 d
'Ir

st
ea

 / 
C

em
ag

re
f



Observatoire du Donon Perspectives d'actions 
________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport final - Mars 2011 

 
45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSPECTIVES D’ACTIONS 
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5. PERSPECTIVES D’ACTIONS 
 

5.1. Rappels sur les objectifs de l’observatoire et les résultats obtenus 
 

5.1.1. Les objectifs techniques définis par la convention de partenariat 
 

Le principe du suivi d’un "faisceau d’indicateurs" a été reconnu par l’ensemble des 
partenaires lors de la signature de la convention de partenariat en 2006 (cf. annexe 1). 
 

« Les indicateurs retenus dans le cadre du travail de l’observatoire sont les suivants : 
 

- Indice d’abondance : indice nocturne 
- Indice biométrique : indice du poids des faons 

… 
De plus, la réalisation des plans de chasse (pourcentage et valeur de réalisation) est 

également suivie au travers de l’analyse des tableaux de chasse en ce qui concerne les biches 
et les faons. 
 

D’autre part, un état des lieux de l’équilibre sylvo-cynégétique sur le périmètre concerné 
par l’observatoire a été jugée nécessaire, en parallèle à la poursuite des travaux réguliers de 
l’observatoire, et devra être réalisé au cours des 3 premières années d’effet de la présente 
convention. Ce diagnostic des niveaux de dégâts sera fondé sur la méthodologie Cemagref 
mise en œuvre pour l’observatoire national des dégâts de cervidés en forêt (1998-2002) ». 
 
 

5.1.2. L’état de la population de Cerf 
 

Après plus de 15 années de suivi des différentes indicateurs et des plans de chasse, une 
analyse des résultats enregistrés a été réalisée en 2007 et complétée en 2009 par l’étude des 
masses corporelles des faons tués (Bonenfant et al., 2007, 2009). 
 

- Les indices nocturnes n’ont pas montré de variation significative durant toute la période 
analysée : la population de Cerf est restée stable durant la période 1991-2007. 

 
- La masse corporelle est restée relativement stable sur la période 1991-2007. 

Cependant, une analyse plus fine permet de distinguer une baisse de la masse 
corporelle entre 1991 et 1996, une remontée entre 2001 et 2004 puis, une nouvelle 
baisse au cours des 2 dernières saisons analysées. Dans une situation de relative 
stabilité des effectifs, confirmée par celle de l’indice nocturne, ces variations pourraient 
être liées à la tempête de 1999. Ainsi, en ouvrant fortement le milieu, cet épisode 
climatique a stoppé la dégradation physique des animaux engagée en début de 
période. Cette embellie fut de courte durée car la fermeture progressive des trouées 
créées en 1999 se traduit par la baisse des masses corporelles en fin de période. 

 
- Les analyses spatiales ont fait apparaître 3 unités paysagères, basées sur la 

topographie et l’ouverture du milieu. Au regard de la variabilité des masses corporelles 
des faons, ce nombre se réduisait à 2 unités, centrées sur la Meurthe et Moselle d’une 
part et sur le reste du massif, autour des lignes de crêtes "Bas-Rhin/Moselle" et "Bas-
Rhin/Vosges" d’autre part. 

 
En conclusion, ces différents résultats sont caractéristiques d’une situation globalement 

stable mais dégradée. Ainsi, les quelques variations de la qualité phénotypique des faons, 
constatées localement et temporairement, suggèrent, au regard du modèle de Eberhardt 
(Eberhardt, 1997), que cette population a dépassé la moitié de la capacité écologique du milieu 
et manifeste des signes de densité-dépendance. Il est toutefois possible que ces modifications 
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importantes soient intervenues antérieurement à 1991. Cette hypothèse semble suggérée par 
la forte diminution de la masse corporelle des faons observée sur le Val de Senones entre 
1979 et 1990 (Letz, 1994). 
 
 

5.1.3. L’état des régénérations 
 

Dans le même temps, le diagnostic sylvicole réalisé en 2010 fait apparaître des difficultés 
pour régénérer les peuplements forestiers. Elles concernent, effectivement, près de 90 % des 
forêts du Donon. À l’échelle de la zone d'étude, les problèmes sont hétérogènes et fortement 
spatialisés. Ils se concentrent sur 3 zones situées autour de la ligne de crêtes "Bas-
Rhin/Moselle", de la limite interdépartementale "Moselle/Meurthe et Moselle" et de la ligne de 
crête "Bas-Rhin/Vosges". Ce diagnostic montre aussi que la responsabilité des cervidés est 
très clairement engagée sur les 2 secteurs de crête. Il est frappant de constater que ces 
différentes entités correspondent respectivement aux 3 unités paysagères (cf. figure 25) et aux 
2 unités "poids des faons" identifiées en 2007 par de toutes autres analyses (Bonenfant, 2007 ; 
Bonenfant et al., 2007). Il y a donc une bonne cohérence spatiale entre les 2 approches, 
animales et végétales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Superposition d’une représentation schématique des 3 unités fonctionnelles de population de Cerf 
(établies à dire d’expert) à un lissage des diagnostics sylvicoles obtenus pour la norme de référence 

 
 

5.1.4. Conclusions sur l’état du couple population-forêt 
 

Ces différentes études, prévues dans la convention de partenariat de 2006, 
convergent dans leurs résultats. Elles montrent que les populations de Cerf comme les 
régénérations forestières souffrent de cette situation. La responsabilité du Cerf, dont les 
effectifs présents depuis plusieurs décennies sont importants au regard de la faible 
productivité naturelle des habitats, est engagée. 
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5.2. Des pistes de réflexions pour sortir de cette situation 

 
5.2.1. Un challenge collectif issu d’une concertation 

 
L’origine des difficultés remontant à plusieurs décennies, la responsabilité de cette 

situation ne peut être imputée strictement aux gestionnaires actuels qu'ils soient chasseurs ou 
forestiers. Aussi, convient-il de mettre en œuvre un ensemble de mesures opérationnelles, qui 
porteront sur la gestion des populations animales comme sur celle des forêts. Un tel challenge 
suppose l’adhésion complète des différents partenaires que seule une concertation solide est à 
même de créer. 
 
 

5.2.2. Des mesures spatialisées et interdépartementales 
 

Pour être efficace, les mesures de gestion seront spatialement adaptées aux résultats du 
diagnostic de régénération et de l’incidence des cervidés (cf. figures 26 et 27). Ainsi, la 
délimitation des secteurs prioritaires d’intervention s’affranchira des contraintes 
administratives. Une concertation interdépartementale doit donc aboutir à la définition 
d'objectifs et à l'application de modalités de gestion partagées à l'échelle de l'ensemble du 
massif du Donon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 26 : Zone majeure d’échecs de régénération Figure 27 : Zone majeure de dégâts de cervidés 
 évaluée à partir du lissage des diagnostics évaluée à partir du lissage de la variable illustrative de 

 sylvicoles (norme de référence) la responsabilité des cervidés (norme de référence) 
 
 

5.2.3. La réduction des populations : un préalable indispensable 
 

5.2.3.1. Augmenter sensiblement les prélèvements 
 

Dans cette situation fortement dégradée, la réduction sensible des effectifs de cervidés 
présents sur les zones les plus touchées constitue un préalable à toutes mesures portant en 
particulier sur la gestion des habitats. Cette réduction des effectifs ne peut être obtenue que 
par une augmentation des prélèvements opérée sur les groupes matriarcaux2 durant plusieurs 

                                                      
2 De par leur comportement, leurs besoins alimentaires et plus largement leur biologie, les populations de Cerf se structurent en 3 
grandes unités : les groupes matriarcaux, composés de biches, bichettes, faons et jeunes cerfs de 1 voire 2 ans, les groupes de 
cerfs adultes et le groupe des jeunes cerfs. La démographie de l’espèce est très fortement déterminée par les groupes 
matriarcaux, par ailleurs fortement sédentaires sur des unités de quelques milliers d’hectares. Aussi, la gestion quantitative 
rigoureuse de ces groupes constitue t'elle une condition essentielle de la maitrise globale des effectifs. 
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saisons. Les plans de chasse à venir seront donc établis sur la base des prélèvements 
enregistrés au cours des années passées (cf. figure 28). 
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Figure 28 : Histogramme des prélèvements de biches et faons au cours des saisons passées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Carte des densités de prélèvement de Cerf (saison de chasse 2008-2009) 

Légende : 
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Les connaissances actuelles sur la dynamique de l’espèce et de nombreuses réductions 

d’effectif conduites au cours des dernières décennies sur différents massifs forestiers français 
montrent que ces augmentations doivent être sensibles, 20 % à 30 % constituant un minimum 
efficace. 
 

En ce qui concerne le massif du Donon, ces différents résultats conduisent à identifier 3 
zones concentriques d’adaptation du plan de chasse Cerf par rapport aux saisons passées 
(cf. figure 30). Le premier périmètre, centré sur la zone de concentration des dégâts 
d’abroutissement, correspond à une aire d’action prioritaire pour laquelle une forte 
augmentation des prélèvements Cerf est nécessaire (30 à 50  %). Sur le second périmètre, 
calé sur les parties sommitales du massif caractérisées par l’échec des régénérations, 
l’augmentation des prélèvements sera plus modérée (20 à 30 %). Enfin, en périphérie du 
massif, les prélèvements seront stabilisés. 
 

Comme indiqués ci dessus, ces propositions sont exprimées en termes de prélèvements 
et non d’attributions. Il y a donc lieu d’adapter les plans de chasse en fonction des pratiques de 
chaque départements et surtout, des bilans de tir réels réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 : Proposition de zonage pour l’attribution des plans de chasse Cerf par rapport aux saisons passées 
 
 

5.2.3.2. Analyser les tableaux de chasse pour disposer d’éléments 
d’appréciation 

 
L’évaluation de l’effet de ces prélèvements sur les populations repose sur une analyse 

précise du tableau réalisé tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Dans ce cadre, il importe de 
mettre en place un suivi précis des réalisations et de relever plusieurs indicateurs tels que la 
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masse corporelle des jeunes animaux et la gestation des bichettes. Ce second indice est 
susceptible de réagir rapidement à une variation de l’état d’équilibre population-milieu et 
d’être un outil complémentaire de la masse corporelle. 
 

5.2.3.3. Agir dans la durée 
 

Le retour à une situation satisfaisante, tant sur le plan animal que sylvicole, suppose une 
intervention durable et soutenue. Toutefois, une réduction d’effectif doit être rapide pour éviter 
une lassitude des chasseurs qui ne verraient pas de résultats significatifs après des années 
d'efforts. Une période de 3 à 5 années constitue une première étape à l’issue de laquelle un 
bilan devra être effectué. L'observation de la qualité de la flore spontanée et des régénérations 
forestières, dans les 3 zones de forts impacts, pourrait permettre de mesurer les effets des 
politiques engagées. 
 
 

5.2.4. Un accompagnement administratif 
 

Dans une telle entreprise, forcément complexe, il importe de simplifier les "contraintes 
administratives" et d’harmoniser, entre départements, les pratiques cynégétiques et les 
orientations de gestion. Ainsi, assouplir et uniformiser le calendrier d’élaboration des plans de 
chasse pourraient garantir leur préparation sans précipitation. Permettre, en cours de saison de 
chasse, le transfert des bracelets d’un territoire à l’autre serait, par exemple, de nature à 
faciliter les réalisations lorsqu’une chute de neige précoce contraint les animaux à migrer vers 
les zones de basses altitudes. 
 

Quoiqu’il en soit, il est indispensable de mettre en place une base de données couplée à 
un système d’information géographique centralisée et accessible à tous les partenaires. Ce 
travail est engagé mais chaque partenaire doit contribuer à sa finalisation en fournissant les 
informations ont il dispose (plan de chasse, lots de chasse, ICE, diagnostics sylvicoles, zones 
prévisionnelles de reboisement, etc.). 
 
 

5.2.5. Adaptation des mesures sylvicoles 
 

Par la gestion sylvicole (plan d’aménagement et plan de gestion), le forestier façonne le 
milieu qui n’est autre que l’habitat de la faune sauvage. Ses décisions et ses actions 
déterminent, en partie, la capacité d’accueil des forêts pour la faune. D’un autre coté, les 
peuplements qu’il favorise, lors de la phase de renouvellement, sont plus ou moins sensibles 
aux dégâts du gibier. Depuis de nombreuses années, ces considérations sont à la base d’une 
réflexion technique sur la prise en compte des herbivores sauvages dans la gestion forestière. 
La réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite Pierre (67) est un site 
d’expérimentation de techniques diverses reposant principalement sur 2 axes de travail : 
 

- l’augmentation de la capacité d’accueil des peuplements 
- la réduction de la sensibilité des peuplements en cours de renouvellement 

 

Les résultats probants de ces expérimentations sont à l’origine de plusieurs publications 
techniques sur lesquelles il n’est pas nécessaire de s’étendre. Le lecteur intéressé pourra se 
référer à ces documents qui doivent être considérés comme des guides pratiques, dont les 
conclusions sont à adapter aux différentes situations de terrain. Les marges de manœuvre 
relatives à l'ouverture des milieux restent toutefois restreintes, au cas particulier du massif du 
Donon, qui a subi plusieurs épisodes de tempêtes (1990, 1999). 
 

La réflexion concernant le développement de telles mesures sur le périmètre de 
l’observatoire du Donon doit débuter au plus tôt, pour une mise en place effective dans les 
toute prochaines années. 
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5.3. Conclusion 

 
Le diagnostic sylvicole réalisé en 2010 apporte un éclairage supplémentaire sur l'état 

d'équilibre entre la forêt et les populations de Cerf. 
 

Le massif du Donon est une zone de forêt de moyenne montagne. Il s’agit d’une forêt 
mélangée où le Sapin pectiné constitue la principale essence "objectif". Le renouvellement de 
cette essence y est impératif car inhérent aux objectifs de production des sylviculteurs. Sur le 
massif du Donon, la productivité moyenne atteint 8 à 10 m3/ha/an (Birkenstock & Letz, 
communication personnelle), tandis qu'à l’échelle nationale, elle ne dépasse pas 2,5 m3/ha/an. 
Dans cette situation, le maintien de la sapinière constitue évidemment la finalité recherchée. 
 

Pour y parvenir, 2 pistes complémentaires peuvent être envisagées ; elles nécessitent 
d’intervenir sur les 2 compartiments végétal et animal. 
 

Les recherches menées sur d’autres territoires ont montré qu’il fallait, là où les problèmes 
sont les plus importants, agir prioritairement sur les effectifs de population, à l’échelle des 
unités de gestion en augmentant sensiblement les attributions des plans de chasse sur une 
période courte (3 à 5 ans). En effet, la réduction des populations animales apparaît comme un 
préalable avant d'engager des interventions sylvicoles appropriées. 
 

Compte-tenu du caractère interdépartemental de la problématique, il convient de veiller à 
conserver une réflexion et des actions cohérentes élaborées dans un cadre de concertation à 
l’échelle du massif. 
 

Un nouveau bilan pourrait être dressé dans 5 ans afin d'évaluer les effets de la politique 
mise en place. 
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Annexe 1 : Convention de partenariat de l'observatoire du Donon (2006) 
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Annexe 2 : Notice explicative du protocole ABR-PLA 
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Annexe 3 : Extrait de la fiche de terrain relative au protocole ABR-PLA 
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Annexe 4 : Notice explicative des protocoles ABR-RN1 et ABR-RN2 
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Annexe 5 : Extrait de la fiche de terrain relative au protocole ABR-RN1 
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Annexe 6 : Extrait de la fiche de terrain relative au protocole ABR-RN2 
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Annexe 7 : Extrait d’une fiche de terrain relative aux relevés floristiques 
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Annexe 8 : Tableau des variables utilisées dans l’analyse statistique descriptive 
 
 

Variables descriptives : Modalités des variables descriptives : 

TYP  4 types de peuplements : 
T1-T2-T3 => En régulier 
T1 = jeune peuplement (G<10m2/ha) 
T2 = peuplement en cours de régénération, (10<G<45 m2/ha) 
T3 = peuplement clair (G<10m2/ha) 
T4 = Futaie irrégulière, (10<G<45 m2/ha) 

ORR 4 origines d’ouverture des peuplements : 
1 = sanitaire 
2 = sylvicole 
3 = tempête 
4 = indéterminée 

ALT  2 classes d’altitude : 
1 = inférieure à 550 m 
2 = supérieure ou égale à 550 m 

DR_pla  Densité de plantation réellement mise en place (uniquement 
pour les plantations) 

PROTEC_pla  2 modalités de protection : présence ou absence  
(uniquement pour les plantations) 

DOU (Douglas), EPC (Epicéa), MEE 
(Mélèze), PS (Pin sylvestre), SP 
(Sapin pectiné), FEU (feuillus) 

Pourcentage de tiges de sensibilité S2 (hauteur < 80cm) 
des essences forestières présentes à l’aménagement (on ne 
discrimine pas les ES1 et les ES2 => elles ont le même statut) 
 
FEU (feuillus) = CHS (Chêne) + HET (Hêtre) 
=> on a regroupé les 2 catégories car en trop faible effectif 
chacun pour réaliser des statistiques 

Densité_real Densité moyenne de réalisation total (cerf mâle + biche + 
faon) du plan de chasse sur la période 2008-2010 (en nb 
têtes tirées / 100ha) 

Mcf Masse corporelle moyenne des faons par plan de chasse 
pour la période 2008-2010  
=> variable non utilisable en l’état, le jeu de données présentant 
trop de lacunes 

 
Variables de 
l’expertise sylvicole : 

Modalité : 

diagnostic 3 modalités de diagnostic : 
- Absence de problème (AP) où la DR>DA et la répartition de la régénération 
est bonne 
- Pronostic incertain (PI) 
- Avenir compromis (AC) où la DR<DA et/ou la répartition de la régénération 
est mauvaise 

Origine des problèmes 3 modalités de causes de dommage : 
- sans objet 
- autres = regroupe les « causes indéterminées », « causes multiples » et 
« autres causes » 
- cerf = regroupe les causes « potentiellement cervidés » et « cervidés » 
expliquer le cas échéant dans l’analyse 
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